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ERRATA 

Dans l'article rie 11. Kohin sur le dosage du formol, n "de  fkvrier 1908, 
page :i.Y, 22p ligne, a u  lieu de : (< 30cc. - (lcc.5 + i3cc .2  + Occ.5) -- 
33cc.85 11, lire : cc CiOcc. - (Icc 5 + l .kc .2  + Occ.05) = 93cc.23 8 ) .  

Dans l'article intitiil;: : Cri t ique  d e  la  rnetl~ode de dosngp de I'aci- 
dite' ur inaire  de .K. Joulie, qui a paru dans le numéro d u  18 avril 
dernier,  page ,148, 81' ligne, au  lieu de : (( Drai~couli ~ ) ~ ! ~ q / l ~ i l o s o ~ i / ~ L -  
Tue I), lire : (( Deai~coup plus  p lys io loyig i ie  11 . 

Dans le nuinei,o tle,juin 1!)08, p .  210, l'article intitule : Ilosa,qe si în~cl-  
tané d u  fer e t  du  uanarlium par voie vol i~n~Ptr iy ise  a eIe indiqué 
cornine ayant  pour auleiirs MAI. 7'. W-aryr~sk i  et A .  . l l d i c~r t i  ; ii faut 
lire : T. TYarynslci e l  B .  Jfdiuani. 

Dans l'article de b1. Dupont, intitule : L'acide cifraique naturel 
dnn,s les a ins ,  qui a paru ilans le numéro de septembre, rl la page 339. 
la phrase qui termioe le paragraphe débulant ii la 2!h ligne et  qui est  
ainsi conçue : <( e t  le trouble es1 plus persistant que précédemment », 
doit btrt! completée par l 'addition de ce menihre de  plirase : (( m a i s  
s e u l ~ m e n !  (i par l i r  d'une dose supérieure ci Oflr. 10 II. 

A la in2ine paye, 38e ligne, au lieu de : (( sous peine de conclnre k 
to r t  soit B la présence de doses d'acide citrique exagérkes.. )I, lire : 
(( S O ~ S  prjnr de corn-lure soit ci /a présenre, soit CL tirs doses d 'ac ide  
c i t ~ i q u e  eza!fe'rées.. . x .  

Page 310, 7 e  ligne, aprks la phrase : (( Les vins provenaril de ces 
mémes cépages on t  été sulfites 11, ajoutri* les iiiots : (( k In cure 11. 

Rleme page, 81' ligne, au  lieu de : (( mes essais ont porté, pour l'an- 
née 1907.. . )), lire : (( mes essais ont porte. e n  o l ~ t r e ,  polir l 'année 
tg07 ... 11. 
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ANNALES ET REVUE DE CHIMIE ANALYTiQUE 
Année 1908. 

TRAVAUX ORIGINAUX 

Sur qnelqocri aniirrki t l 'ci-reor dnnn le do.*aue 
dn phospliorr deri frrrï, fo'oiitr~ rt i ic irrn,  

Par M. G .  CHESNEAU. 

Dans ses études classiques sui- les méthodes d'analyse des fers, 
fontes et aciers (2893). M. Carnot a signal6 c e r t a i n ~ s  causes d'er- 
reur  pouvant intervenir dans le rlosage du phosphore sous la 
forme hahituelle de phosphomolybdate d'arnriioniaqiie, et i l  a 
p k i s é  les conditions p ~ r r n e i t a n t  d'y remédier daiis sa mtthode 
p a r  double pi-éciprtation, gén6raleinent adoptee dans  les Liborntoi- 
res siddrurgiques. Les divergences que j'ai parfois constat6es 
entre  les résultats de  cette rnkthade et  ceux obtenus par  d'autres, 
m'ont amené à reprendre I Ptude systninntique des diil'érents 
facteurs pouvant influer sur  l'exactitude de  ce dosage, étude 
qu i  me permet d ' indiquer  Iiriéveriient les conditions, non encore 
sign:ilées à ma connaissnnce, qui sont susceptibles de fausser ce 
dosage soit pa r  précipitation inconipl2te, soit, au  contraire, p a r  
surcharges anormales eri iinpuretrlis. 

l u  influence des concentrotions T P S ~ P C ~ ~ C ~ S  dti fer et d~ l'ncide nlolyb- 
digue. - Le volume de 50cc. de réactif rilolybdique (à 75 gr .  de 
inolybdate d'ainmoninque p a r  litre), donné dans  la mcthode pré- 
citée comme convenant jusqu'à 5 gr. d e  metal, est suffisant 
pour des prises d'essai de l gr. à 2 gr.. mais doit ètre augmenté 
proportionnellcrnent pour des poids plus forts. 

C'est ainsi qu'avec ce volurne de réactif, u n  acier donnant  
0,043 de phosphore pour 100 en partant  de 2 g r . .  n'a plus fourni 
qu'un précipité insignifiant avec une prise d'essai de 5 3 r . ,  et, 
avec ce dernier poids, 100cc. de  réactif ont fourni un  précipité 
de  phosphomolybdate ne correspondant qu'k une teneur de  
0,03 p. 100 ; 1 gr.  du  m&rne inktnl n'a donné auciin précipiti: avec 
i o c c .  de rkactif molybdique, C t  l'on n'a trouvé que 0,038 p. 100 
de  phosphore avec ?O cc. de  réactif ; la pr6cipitation du phos- 
phore u'est, en définitive, corriplète qu'à partir de 30cc. de 

JANVIER 1908. 
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réact,if pa rgramme de  métal, ce qui conduit à employer 250 cc. 
pour  les prises d'essai d e  5gr . ,  usitées dans  le cas  de métal Ir& 
peu phosphoreux. 

La ni.~easité de cet énorme excés de  réactif t ient,  ainsi que je 
l'ai constate, à la solubilité considéri~ble du  phosphoino l~bda te  
d'ammoniaque d a n s  les sels ferriques, ntleisriant O;r.2! 5 p a r  
grainme de fer dissous à l 'état de  sulfate ferrique dans 25 cc. 
d'eau) ; il s'éiablit ainsi un équilibre entre  les deux  systPmes 
opposés : 

~hosphomolybda te  d'arnrn. + sulfate ferrique = phosphomol. 
ferrique + sulfate d'tirninoniaq~ie. 

qu'on ne  peut faire tendreversla  précipitiitiori corriplète du  phos- 
phoniolgbdiile d'ammoniaque qu 'en eniployarit u n  grtind excbs 
d'acide rriolyhdique et de sels arrirriorii;icaux, conforrriénieiit a u x  
lois g6nBrales de l'équilibre dans las doubles décompositions 
salines. 

Pertps par Lmnge du phosphomol!jbiiate d'nrnmoningiie. - On 
admet  e n  gpnéral que, pour Climiner l'excès d e  réactif niolgbdi- 
que ou de sels ferriques mouillant le  précipitC de phosphorriolyb- 
date, il convient de faire pr6cCdcr le lavage final A I'eau pure  
d'un lavage avec de  l'eau faiblement azotique ou avec une  solu- 
tion diluée de nitrate d'ammoniaque; cette pratique n'eat pas  
justifiée. 

J'ai, en effet, observé que,  si, s u r  du  phosphornolybdate lavé 
à l'eau pure, jusqu'd ce que  le filtraturn ne produise plus de colo- 
ration brune dans le prussiate jaune, on verse de  I'cau azotique 
ou nitratée. le filtraturn rebrunit alors le prussiate. Ainsi amen6 
2 vérifier la solubilité du  ptiospkiorriolybrl;ite d'iiirirrioniaque d a n s  
ccs diffërents liquides, j 'ai obtenu les chiffres suivants pnr éva-  
poration à siccité (et a u  besoin chauffage i 4000 d u  r k i d u )  de 
solutions limpides et incolores de phosphomolybdate d'ariimo- 
niaque, saturées à 15O par  contact très prolongé avec, un excks de 
ce corps : 

Eau nitratee 

Eau pure 9. 5 p 100 a iO p. 100 
Phosphomolybdate 

dirsous par litre 1 Ogr.030 Ogr.099 Ogr.113 

Eau azotique - 
it 4 p. 100 b 5 p. 100  k 10 0. 100 

Phosphomolydate 
disqous par litre. 

1 Ogr.371 Ogr 682 0gr.WI 

(In voit ainsi que  le meilleur liquide de lavage est encore I'eau 
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pure, et que les pertes au lavage sont bien moins fortes avec 
celle-ci qu'avec l'eau azoti Iue LI est A noter que le nitrate d'ain- 
moniaque, qui,  en prbsence du  réactif molybdique, rend la préci- 
pilation du  phosphornolyhdnte plus cornplkte, dissout celui-ci 
quand il est seul ; cela tient à son hydrolyse en solution neutre, 
qui libkre des traces d'ainmoni,zque, car ,  en acidifiant h peine 
I'eaii n i t r a t h  saturée de  phosphornolybdate, on y produit A la 
longue u n  léger précipité. 

30 Surchargea dufa ci l'pntraînement de mo1,tjbdate mille d'nrnmonin- 
vue. - Cette cause d'erreur, dbjk signalée par  M. Carnot, peut 
prendre, dans certaines conditions susceptibles de se réaliser en 
pratique, une importance plus considéral~le qu'on ne  l'a soup- 
çonné jusqu'ici. 

J 'ai constaté que le molybdate acide d'ammoniaque (tétramo- 
lybdate de Berlin). que ddpose en abonlance,  sous furine d'ai- 
guilles blanches enchevètrées, le  réactif riiolybdique longtemps 
chautl'é (dès G O 0 ) ,  a la curieuse propridté, tout en restant soluble 
dans l'eau pure ou ozolique. d'étre r ~ p r é c i p i t é  de  ses solutions 
par  I'azotate d'airiinnniaqiie, et cela, d'autant plus complbtement 
qu'il a kt6 chaufré plus longtemps ou ü. plus haute température. 
Ce phinornéne n'est pas  sans analogie avec la précipitation bien 
connue de certains oxydes condensés. La redissolution dans I'am- 
moniaque du rnolybtiate acide ne lui fait pas perdre entiérernent 
cette proprikté. 

Si donc, en vue d'obtenir une précipitation plus compléte d u  
phosphornolyhd~l,e, on a chauffé longterrips, à feu nu ou sur  bain 
de sable, le ballon contenant la  liqueur phosphorique addition- 
née de réactif inolybdiqiie, et qu'il se soit produit u n  précipité 
important de ce molybdate acide mélangéau phosphornolybdate, 
la purification de celui-ci, p a r  redissolution dans  l 'ammoniaque 
et rkacidification, pourra être illusoire, le  molybdate acide se 
reprécipitant partiellement avec le phosphoinolgbdate, sous I'ac- 
tion du  nitrate produit dans  la neutralisation de l'ammoniaque. 
Pour éviter autant  que possible celte surcharge, on doit donc 
produire le ptiosphomolybilate h ternpérature modérée, méme si 
l 'on a l'intention de le purifier par  une seconde précipitation. 

Je poursuis des recherches, déjà fort avancées, s u r  les vnria- 
tions de composition du phosphornolybdale d'amrnoniaqiie sui- 
vant  les concentrations respectives des réactifs en présence ; les 
donn5es précedentes permettent d'en expliquer facilement les 
résultats. 
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Bétliode de détermination de l'alcool d a  vin.  

Par MM. M A ~ C E L  D u ~ o u x  et L'AUJ. DU TOI.^. 

Toutes les inethodes de  dosage d e  l'alcool dans  le vin sont 
basées s u r  In dbtermination des constantcs physiques de  niélan- 
p s  d'eau et d'alcool. On a successivenient proposé la dcnsité, la 
tension superficielle (tubes capilkiires ou coinpte-gouttes), la tenl- 
pérature d'6bullition. In tension de vapeur  jtempkrature d'iri- 
flanimabilité de  la vapeur) ,  la conductiliilité de( . t r ique,  l'indice de  
réfraction, etc. Lorsqu'on opère s u r  le vin, ces constaiites physi- 
ques ne sont pas seulement fonction des proportions r6cipi-oques 
d'eau et d'alcool, mais elles sont encore influencées p a r  tous les 
composants du vin, ce qui fait que les renseigrieiiienls qu'elles 
fournissent sur  la teneur du  vin en alcool nr: sont jüiriüis qu'ap- 
proximatifs. 

P a r  la distillation, on sépare assez coinpléteirient l'alcool, et 
l'on a adrnis que les pctites quantités d ' ac i t l~~s .  d'aldkhgdr:~, de  
glÿc4rine, d'éthers volatils ne changent pas I:L densité du  distil- 
latuiri. II est néanmoins possible, coinine nous le rriontrerons 
plus loin, qu'on corrirrielte urie petite erreur résultaril de cc: que 
les corps autres que  l'alcool e t  l'eau q u i  passent à la distillation 
augmentent un peu la densité d u  distillatuin (d'une unit6 de la 
4e d k i m a l e  environ). 

Le poids spécifique des solutions d'eau et d';ilcool varie peu 
avec la concentration; entre 8 et !Op. 200 d'alcool, la densith 
passe de  0,9892 à 0,9866, c'est-&-[lire qu 'une  erreur d'une unité 
de  la 4 e  déciinale dans la détertriin;itiori de la derisité provoquera 
une erreur de O , i  p. 200 environ sur  le titre en alcool. Pour pou- 
voir garantir absolument la B e  décimale, les aréomktres ou la 
halance de Westphall ne wffisent p a s ;  il est nkcessaire d'opérer 
avec le picnornbtre, ce qui nécessite deux p e s h  de  précision et 
une  température constante 5 001 prés. 

Nous avons cherché une  methode plus rapide et  plus sensible 
que celle des densités, e t  nous l'avons trouvée dans, la détermi . 
nation des températures critiques de dissolution (TCI)). Celte 
rriéthode, dont le principe a t t i :  énoncé par  Duclaux, a él1! erri- 
ployée entre autres pitr Crisrner pour coritrôler la pureté de  
divers corps. Elle repose s u r  I'observntiim d e  I;I température a 
laquelle u n  mélange de  deux  ou plusieurs liquides devient 
homnght:.  

Lorsqu'on chauffe u n  mélange d e  deux liquides, partielleinent 
solubles k la température ordinaire, p a r  exemple l'eau et  le plié- 
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no1 (S9p. 100), on ohserve qu'h part i r  d'une certaine ternpkra- 
ture (FOU) le mélange devierit horriogéne. Cette ternpkratiire, qu'on 
appelle ternphltw-e c i i t i y i ~ e  de  dissuiutiun, peut ktre détermiritle 
trEs cxacterncnt soit en chautTnnt, soit en refroidissant ; dans cc, 
dernier cas, i l  se forme, H r,ctte tempkriitiire, uri tmuhle npales- 
cent (troulile critique, fmsçe  soliition), dont  l'apparition est 
extrC\criernerit nette et peut Ctre notée saris difliculté O u i  prEs. 

L'addition d'uri troisièiiie curps (I'i~lcool piw exerriple), soluble 
dans Ics dcux liquides, aiiginc.nte leur solubilité réciproque et 
p a r  consaquent ahnisse leor TCU. 

En niaintenant constante la proportion d'un des liquides, et en 
vtirii~nt la proportion réciproque des dcux antres, il arrive fré- 
queniment que la TCD varie proportionnellenient avec la concen- 
tration ( 2 ) .  

Le prolilCme q u e  nous nous soriirnes posé consistait à trouver 
u n  liquitle peu soluble dans l'eau, mais niiscible à l'illcool. dont 
le iriélange avec les solutions alcooliques obtenues par  distillation 
du vin donne une température critique de  dissolution voisine dc 
In tempkratiire ordiriaire, et variant proportionnelleinent B la 
concentration de  l'alcool. Les liquides qui nous ont donné les 
meilleurs r&ultats sont l'aniline ou le nitrobenzène, préalable 
ment  additionriés d'alcool d a ~ i s  les proportioris suivantes : 

Liquide A : aniline 5 vol. et alcool 3 vol. 
Liquide U : nitrobenzène 1 id .  e t  id. 9 id. 

Ces solutions restent inaltbrées pendant u n  temps trbs long. 
En  mélangeant i5cc .  du  liquide .4 et 10cc. d'une solution 

aqiioiiw d'alcool, on ilote les teiiipératurts suivanles : 

Température 
eriiique 

de 
dissolution 
- 

8 p. 100 (en volunic) de la soliit.ioo aqueuse d'alcool. 43O6Ci 
10 - - - 38%3 
14  - - - - 34O15 

L a  TCD d u  rnélanae varie proportionnellement la teneur en 
alcool de  la solution aqueuse [distillatuni d u  vin), soit de 2035 
pour I p. 100 d'alcool. 

La mèïne opération, effectuée avec le liquide B, donne les 
résultats suivants : 

(1) 011 c:oiiip~wicIi.a que ~icii is  ri<: rioiis étendions pas sur la th601.i~ des 
TCI) de  rné1angc.s ternaires, dont on t rouvera  u n  excellent résume.  en 
iri8riie leirips que  nomlire cl'obwrvalionï riouvrllrs, clans iirie rereritr 
publication de 'I'iriiiiieririans ( X t .  physik. Chemic, 1907, 5&, p. 121). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 6 -  

TCD - 
8 p .  100 (en volume) de la solution aqueuse d'alcoid. 87034: 
10 - - - - 250 
12 - - - - B P G  

La variation de TCD avec le pourcentage en alcool de In solu- 
tion aqueuse est aussi IinCiiire, soit de 1"Y pour I p. 100 d'alcool. 
Comme il est trEs facile d'obtenir la ternpéritture critique de dis- 
solution & 0" p s k  (on pourrait  nitnie. si  cclii &tait nécessaire, l a  
déterminer avec plus de  prk i s ion  , on obticridm par le rnélangc 
avec le liquide r i ,  une  sensibilitC correspondant i 1/23 p. 100 
d'alcool, et,  avec le liquide N, la sensibilité correspond k 1/12 
p. 100 d'alcool. 

Pour  vérifier la rriéthodc, nous avons préparé quelqiies solu- 
tions aqueuses d'alcool, et nous avoris dkterniiné très exactement 
la densitC de ces solutions pour  e n  fixer* le iitrt:. Nous avoris 
ensuite pris les 'TCD dr. ces solutions add i t io r i r ih  d u  liquide A 
ou du liquide Ii daiis les proportions indiquCes plus haut .  Les 
TCL) correspondent ü. une  teneur eri alcool q u i  est iirirn6tliatc- 
ment donnéi: par  les tables préctdentes. La comparaison tics 
rPsultnts montre q n c  les écarts entre  lestroisnii.i.horles rle dosngc 
sont très fnililes et n'i~lteigrierit que daris un cc~s 0,09 p 100, soit 
en moyenne 0,06 p. 200. Kntre les teneur3 en alcool dCtimiiriCes 
p a r  Ics TCD avec l'aniline et l e  nilroberizhe, les écarts sont 
encore bieri plus faibles. 

010 d'alcool 0;0 d'alcool O Ki d'alcool Ecarts  
d'aprE8 d'après la T C D  d'nprés la  T C D  ru;ixiruurn 

la avec A avec B erllre les 
densite (aniline) (nitrobenzéne) 3 methudas 010 

- - 
8 0 0  8,(B 8.0:; O .ci5 
3,iO 5,Cl2 9,10 0,08 
9.56 9.65 9,65 0,09 
9,92 9,85 9,85 0,07 

11,17 11,20 11.18 0,03 
12,03 1 %,90 12,,82 0,OX 

SOUS avons ensuite appliqué ln rriéthode de  TCD au  distilla- 
tum de plusieurs viris, c n  comparant toujours les résultats avec 
ceux que fournit la rriéthode des derisitbs. 

0:O d'alcool 010 d'alcool 0 '0  d'alcnol Ecarls 
D é s i ~ n a i i o n  d'après d'après la TCD d'après la TCD maximum 

des  In avec A urec B entre  les 
vins densité 
- (aniline) (oitrolienaPne) 3 méthodes  - - - 

Collonges 9;s 9,30 9.30 0,12 
R o u g e  Lavaux 9 73 9,ïG 9,8J 0.11 
Lavaux 1884 9,92 9,Y8 9,98 0,W 
UPaalry 1898 10.24 10 , s  10,37 0,13 
Lavniix 1905 i0,24 ,ic1,41 10 52 0,28 
L a u a i i x I 9 0 6  10.64 10,73 10,UQ b,16 
Dézalry 1803 1 1,09 1 1 , I S  12,14 0,06 
Amignes 11 $9 11,57 11,67 0,08 
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On remarque que la teneur en alcool déterrriinke par la ternpé- 
rature critique de dissolution est toujours plus élevée que celle 
déterminCeau moyen dt: la densitk. Nous avons observé cela non- 
seulement dans les huit exemples cités plus haut, mais pour un 
nombre beaucoup plus grand d'analyses. La différence est en 
moyenne de O , l  p. 100. Cela provient évidemment de ce que le 
distillatum du vin contient, à c8té de l'alcool et de l'eau, de petites 
qiiantitks d'autres corps. 

On peut se demander laquelle des deux méthodes fournit les 
résultats lcs plus exacts. Quelques essais auxquels nous avons 
procédé (addition de traces d'acides, d'kthers aux rriéla~iges d'eau 
e t  d'alcool) nous permettent de supposer que c'est la méthode de 
la densité qui condiiit en gCnPral k des teneurs en alcool trop 
faibles. Ce point fera l'objet d'une étude ultérieure. 

Comme nous nous étions propos6 d'établir, pour le dosage de 
l'alcool tlaris le distillaturri du vin, un procédé rapide, fourriissanL 
des résultats identiques ceux obtenus par la methode de la den- 
sité, nolis avons corrigé la d i f fhnce ,  ce qui s'efrectiie facilement. 

Mode opératoire. - L'aniline du commerce, distillée, est addi- 
tionnée d'alcool à 950 dans les proportions ci-dessus indiqukes. 

On conserve ce liquide A dans un flacon à l'émeri, en ayant 
soin de tenir toujours le flacon bouchh, afin d'empêcher l'évapo- 
ration de l'alcool. 

Le liquide B, préparé avec le nitrobenzène et l'alcool dans les 
proportions ci-dessus indiquées, n'est pas indispensable. car il ne 
sert qu'à contrbler les résultats obtenus avec le liquide A .  

L'appareil pour la détermination dc la tcinpérnture critique de 
dissi~lution (TCD) se compose d'une éprouvette de 3 centim. 5 de 
diamètre et 15  centim. de hauteur environ, fermée par un boii- 
chon de liPge qui laisse passer librement un petit agitateur de 
verre (tige de verre recourb6e en O à l'extrémité qui plonge dans 
l'éprouvettc). Cn thermombtrc ù petit réservoir, permettant d'ap- 
précier le dixiEme de degré, est fixC dans le bouchon. Si l'on con- 
serve le même thermomètre pour toutes les d&rrninations, on 
ne prendra pas la peine de le vérifier, les indications qu'il four- 
nit étant relatives. 

On introduit dans l'éprouvette bien sèche 15 cc. du liquide A et 
10 cc. de la solution alcoolique dont on veut doser la teneur en 
alcool. Le mélange est trouble à la température ordinaire; en 
chaufl'ant et agitant en méme temps le contenu de l'éprouvette, 
on voit celui-ci s'éclaircir brusquement à la température critique. 
En refroidissant, le trouble doit s'effectuer exactement à la méme 
température; comme ce dernier processus est plus facile suivre 
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que le précédent, on note soigneusement la température à laquelle 
le trouble se forrne. Une table ou un graphique donne la teneur 
en alcool en fonction de la TCD. 

On peut, coinme contrcile, rhpéter I'npération en remplaçant le 
liquide A par le liquide B et prendre la moyenne des résultats, 
bien que ce ne soit pas nécessaire. II est bon d'employer toujours 
la méme pipette de 10 cc. pour mesurer la solution alcoolique e t  
d'avoir une pipette servant exclusivement pour mesurer le 
liquide A et une autre pour le liquide B. Avec cette précaution, 
on évite le nettoyage des pipettes entre deux opkrations, et l'on 
diminue les erreurs de niesure du voliime. 

Afin d'établir la relation entre la TCD et la teneur en alcool 
cherchke. on prépare trois solutions contenant approxirnative- 
ment 8 ,  10 et 12  p .  200 d'alcool. On prend avec soin la derisitk de 
ces solutions avec un pienométre, ce qui fixe le titre exact. On 
détermine ensuite leur TCD avec le liquide A ou avec le liquide 13. 
Portant en graphique les rksultats p. 100 d'alcool en ordonnée et 
la TCD en abcisse, on ohtient une droite. Si l'on veut que la 
méthode des TCD fournisse exactement les mémes résultats que 
la  méthode des densités dans le cas du distillatum du vin, on 
retranche 0,1 du titre des solutions. 

Exemple : trois solutions aqueuses d'alcool avaient une densité 
de 0.9889, 0,9863, 0,9840, correspondant ?i une teneur de 8,24 
p. 100, 20,07 p. 100 et 12,30 p. 100, et leur tempkrature critique, 
avec Ir: liquide A ,  était de 4302, 38065, et 3304. Kn retritncharit 
0,1 du titre, on a : 

010 d'alcool 
- 

8,04 
Y .97 

.1%.80 

En portant ces résultats sur du papier quadrille, on obtient 
trés sensiblement une droite, qui sert à obtenir le pourcentage 
d'alcool correspondant h une TCD donnée. 

Si l'on opkre avec le liquide B, on remarque la formation de 
gouttelettes au milieu du liquide alcoolique; on aura donc soin 
de chauffer B deux ou trois degrés au-dessiis de la  température 
critique de dissolution, et d'agiter vivement jusqu'à ce que le 
nitrobenzbne soit complétement dissous. 

Nous ajouterons que les densités qui servent de repère doivent 
être déternlinées très exactement, mais qu'une fois en possession 
des liquides .4 et B étalonnés, la déterrriination de la TCI) exige 
seulement quatre k cinq minutes, tandis que la. mesure de 13 
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- 9 -  
densité exacte,& la quatrième décimale prend infiniment plus de 
temps. 

Voici, pour terminer, les résultats obtenus pour quelques vins 
d ' o r ig ine~~e t  d'années diffP.rentes : 

010 d'alcool O O d'alcool 
d'aprks les densités d'apres l a  TCD - - 

11,59 11,52 
11,14 .11,17 
11 ,O9 11,04 
10,70 10.06 
10,64 10.66 
40,41 10'97 
10,24 10,% 
10,24 10,36 
9.92 9.88 
9,90 9.96 
9,73 9.70 
9,70 Y,63 
9,30 9,38 
9,18 9,20 

Comme on le voit,, les résultats donnks par les deux méthodes 
sont très concordants. 

Laboratoire de chimie-physique de l'lJniûersilé de Lausanne. 

Dosmge de In Wcole dans In pamnie de terre, 

Par MM. L. PELLET et M ~ T ~ L L O N .  

A.  Dosage exact de ln ficule dnns In pomme de terre. 

Pour l'exécution de ce dosage, nous avons modifie la méthode 
de Baudry. Voici le mode opératoire que nous avons adopté : 

Sur une dizaine de pommes de terre, représentant un échantil- 
lon moyen d'un petit lot, on p ré lhe ,  soit au moyen d'une sonde, 
soit, de préférence, en diicoupant des quartiers d'un poids d'envi- 
ron 100 gr. ,  un échantillon représentant l'échantillon moyen des 
dix pommes de terre. On passe cette quantité S la presse Sans- 
pareille en plusieurs opérations, et la pulpe fine est bien mblangée. 

On pèse alors dans une capsule : 

5gr.37 pour le saccharimètre français. 
6gr.62 - international k 20 gr. 
8gr.65 - allerriand. 

Qn jette ensuite la  pulpe avec un jet de pissette k eau froide 
dans un petit entonnoir S courte queue, muni d'un petit tampon 
de laine de verre; on filtre sous le vide ; on lave avec 20 cc. d'eau 
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froide. En quelques minutes, l'opération est terrnin6e. On fait 
alors tout passer, pulpe ct laine de verre, dans un  ballon d e  
200 cc eri verre spkcial ; on ajoute de l'eau pour faire 100 cc., 
et l'on additionne de Ogr.50 d'aride salicylique. Le ballon. muni 
.d'un long tube de condensation, est chaui'f'é pendant 20 minutes 
au bain de chlorure de calcium maintenu à 120-215.; au bout de 
ce temps, on retire du bain ; on complète presque jusqu'g 200 cc.; 
on refroidit ; on ajoute ensuite 1 cc. d'ammoniaque ; on corripléte 
exactement B 200 cc. ; on filtre; on polarise au tube de 200 niillim.; 
on a ainsi la teneur directe en fkcule. 

B. Dosage rapide de la  fécule extmctible indzistrzellernent. 

Xous comprenons sous cette dhornination la quantité 
maxima de fécule qui peut Stre cousidérée corrime pouvaril être 

extraiti: industriellement dans 
les coriditions actuelles. Pour 
arriver à déterminer cette 
quantité, nous nous servons 
des deux appareils suivants : 

10 Une râpe presse spéciale 
de M M .  Mastain et Delfosse, 
destinée à déchirer corripléte- 
ment les cellules de la pumriie 
de terre et B mettre en liberte 
la fécule ; 

20 Ln féculo-pienomètre des- 
tiné à sEparer, au moyen d'un 
dispositif spécial, la fécule de 
la pulpe et B doser la quan- 
tité de fëcule recueillie par la 
méthode dcs densités. 

Ce dernier iristr~urrient se 
compose de trois parties : 

g o  La partie A, qui est des- 
tinée & recevoir la pulpe & 
analyser, se compose d'un 
dôme en verre c, muni à sa  
partie supérieure d'un col b, 

qui est ajusté pour recevoir un bouchon r8dé a. A sa partie 
infërieure, ce dbnie porte unc monture métallique d, munie d'un 
pas de vis servant A la r6unir & la partie B. 

SD La partie R est une allonge qui porte, Asa partie supérieure, 
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une monture qui vient se visser sur  la partie A. Ces deux montu- 
res sont faites de façon à pouvoir recevoir un tamis circulaire, 
formé d'une toile métallique bordce sur  son pourtour (tamis 
no 180-200); le joint parfait de ces montures et du tamis est assuré 
par  des rondelles de caoutchouc qu'on place de chaque côté du 
tamis. 

L'allonge B se termine infhrieurement par  une partie rûd6e qu i  
peut s'engager dans le col du picnométre C ; elle porte, en outre, 
un siphon intérieur d, dont la branche e vient à 15 rriilliniètr~s du  
fond du picnornétre lorsque celui-ci est monté sur l'allonge ; ce 
siphon porte à l'extérieur un robinet permettant de  l'utiliser nu 
moinent voulu ; sur  la tubulure de ce rohinet peut se fixer, au  
moyen d'un petit raccord en caoutchouc, un tube qui forme ainsi 
ln grande branche du siphon. 

3O Le picnomktre C,  qui  peut recevoir un houchon K, muni d'un 
tube à t rai t  d'affleurement. 

Mode opératoire. - On place la toile 1n6tallique servant de 
tamis dans la monture métallique du dbrrie A, aprés avoir mis 
dans  le fond de cette garniture une rondelle de caoutchouc ; on 
remet ensuite la seconde rondelle, servant k faire le joint, et I'on 
visse l'allonge sur la partie:!, en serrant suffisamment pour obte- 
nir unjoint  parfait. On place le houchon sur le dbnie, et, tenant 
l'appareil renversé, on le remplit d'eau par le col de  l'allonge. 
Après avoir rempli d'eau également le picnomètre C,  on le place 
sur le col de l'allonge, puis on remet l'appareil en position verti- 
cale normale (sur un support formé d'un anneau coupé qui le 
maintient en dessous de la garniture métallique) ; on débouche 
alors le dbrne, et I'on introduit 10 gr. de pulpe d e  pomme de 
terre obtenus à la presse Sans p a ~ d l e ,  en rinçant la capsule avec 
une pissette eau. Le voluirie total d'eau à ajouler doit étre tel 
que le dame soit rempli à moitik; on introduit ensuite dans le 
dbme des hilles de  nickel d'un dianibtre de 3 mm. et l'on hoii- 
che ;  prenant alors l'appareil de façon 5 maintenir dans la main 
gauche le picnomètre et dans la main droite l'allonge et le dôme, 
en plavant l'index sur le bouchon, on agite de manière à don- 
ner des mouvements dans le sens horizontal, pour que les billes 
de nickel viennent frotter le tamis et dégager les grains de  fécule 
qui peuvent y adhérer. II est lion, pendant cette agitation, de  
donner à l'appareil des positions inclinkes, de façon à forcer la 
descente de la fécule, qui tendrait se fixer sur  les parois de 
pallonge. 

1)Ès les premiers moments de I'agitat,ion, la f6ciile se sépare de 
la pulpe et passe a u  travers du tamis pour se rendre dans le pic- 
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nometre; on agite pendant 10 minutes, en faisant varier comme 
on l'a dit les positions de l'appareil ; on replace alors l'appareil 
verticalement sur son support, et on le laisse en repos durant 
un  quart  d'heure environ : pendant ce temps, la fécule se dépose 
dans le picnométre en une couche très adhérente ; on ajuste a ce 
moment sur le robinet le tube mobile formant la grande branche 
du siphon, et l'on décante toute I'eau contenue dans l'appareil, 
en réglant la vitesse d'écoulemeril au moyen du robinet ; on a eu 
soin d'enlever préalablement le bouchon du dôme. 

1,nrsqiie l'eau est dkcantke, on dévisse le d0me ; on enlbve le 
tamis, et I'on rince avec une pissette les parois de l'allonge pour 
faire tomber la fécule qui peut y adhérer. Le volume de 1 eau 
nécessaire pour le rinçage de l ' a l lon~c ne doit pas dépasser le 
volume de I'eau décantée dans le picnométre ; on achEve de rem- 
plir le picno~nétre avec de I'eau, en affleurant a u  volume voulu 
avec le bouchon & affleurement, et I'on prend le poids du picno- 
mètre plein. Soit x le poids de la fécule contenue dans 100gr. de 
pommes de terre, P le poids du picnométre rempli d'eau, Pr le 
poids du picnomètre contenant la fkcule et complkté avec de 
I'eau ; la derisil6 de la fécule étarit 1,56, or1 a : 

x =(Pl - P) 28,52. 

Malgr6 l'état de division auquel est amenée la pulpe par la 
presse Sans parezlle et malgré le malaxage qui a lieu ensuite, il y 
a quelques cellules qui &happent au dechirement. Xous avons 
fait un  grand nombre d'essais pour nous rendre compte de ce 
q u i  pouvait ne pas étre séparé, et nous avons constaté, en appli- 
quant la méthode Raudry, qu'il restait dans la pulpe une quantité 
d e  fkcule variant de O 0,3 p. 100 de pommes de terre. 

Par coiiséquent, au  point de vue pratique, on peut considérer 
notre rriéthode comme suffisanirn~nt exacte. 

Essni de I'éry throsine. Ilosa,-e de I'lode 
e t  d u  chlore en combinaison organique, 

Par M. FERDINA~D JEAH. 

L'érythrosine, sel alcalin de la tétraiodofluorescéine, est sou- 
vent additionnée de 5 p .  100 de rose Bengale, sel alcalin de la 
tétraiodochlorofluorescéine, destiné à éteindre la fluorescence de 
l'érythrosine, et de chlorure de sodium, qui facilite In dissolu- 
tion du colorant. 

En France, l'emploi de I'érythrosine et du rose Bengale est 
t oléré, d'après l'ordonnance du 31 décembre 1890, comme colo- 
rant  pour les pastillages, les hnnbons, les sirops, etc. 
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En Amérique, les érythrosines ne sont admises à l'importation 
que si elles sont exemptes de cornposés iodochlorés, c'est-à-dire 
de rose Bengale; il est donc important de rechercher la présence 
de composés organiques chlorés dans les érythrosines destinées 
a l'exportation. 

Le procédé que no-us eniployons k cet effet consiste à doser le 
chlore et I'iode dans les cendres résultant de I'incinbration ména- 
ghe du colorant, puis :2 faire les mémes dkterminations sur le 
produit de la calcination d u  colorant préalablement mélangé avec 
des carbonates alcalins et un excès de magnésie, obtenue par la 
calcination du nitrate de rriagriésium pur .  Si I'Erythrosine est 
exempte de cornpos6s iodochlorés, le dosage du chlore dnns les 
cendres brutes et dans les cendres obtenues en présence de 
carbonates alcalins fournit des résultatç identiques ; dans le cas 
contraire, on trouve plus de chlore dans les cendres alcalines 
que dans les cendres brutes. 

Pour le dosage du chlore et de I'iodc, nous employons une 
méthode simple et rapide, qui donne des résultats exacts. 

Par  exemple, pour l'essai des Brythrosines, on calcine 2 ternpé- 
rature modérée 0gr.S du colorant ; on reprend les cendres par 
l'eau ; on filtre au besoin, et l'on porte à 100 cc. le volume du 
filtratum. 

D'autre part, on mélange au mortier Ogr.5du colorant avec 
Ogr.5 de carbonate de soude et 0gr.5 de carbonate de potasse et 
5 k 6 gr.  de magnksie calcide pure ; le mélange est calcin6 dnns 
une capsule de platine à feu modérk, puis au rouge, jusqu'k dis- 
parition des rnatihres charbonneuses. La masse blanche est épui- 
sée sur filtre avec de l'eau chaude ; on neutralise avec précaution, 
& l'aide de l'acide acétique, l'alcalinité du filtratum, et l'on fait 
100cc. de solution. 

Sur  10cc. de chaque solution, on titre l'iode par le procédé 
Pisani, avec la solution d'argent Nj10, en présence dc 1 cc. d'une 
solution d'iodure d'amidon; on retranche, du voluine de solution 
d'argent employé pour le titrage, le volume reconnu nécessaire 
pour décolorer 1 cc. d'iodure d'amidon; on obtient ainsi le nom- 
bre de cc. afférents au titrage de I'iode. 

Sur  lcs autres 50 cc. de solution, on titre le chlorc et l'iode 
avec la mhme solution d'argent, en présence du chr01n;~t.e de 
potasse, on obtient ainsi le nombre de cc. de solution d'argent 
correspondant I'iode et au chlore. En retranchant de ce second 
titre celui afférent à I'iode, on a ,  par diBérerice, le no~ribre de cc. 
de la solution d'argent attribuable au  chlore. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Deux échantillons d'érythrosine, essayés par cette méthode, 
ont donné les résultats suivvnts : 

No 1 . Cendres. . . . . . . .  27,3 p. 100 
Chlorure de sodium dans  les cendres brutes 

après séparation des indures . 13,52 - 
Chlorure de sodium dans les cendres alcalines 

après skparation des iodures . 27,78 - 
Donc chlorure en excEs 4,26 p. 100, corresporidarit à S,87 p. 100 
de chlore organique. 

Conclusion : érythrosine impure. 

NU 2 .  Cendres. . .  23,4 p. 100 
Cendres brutes : iode L 1'6trtt d'iodiire . .  20,88 - 
Cendres brutes : chlore à l'état de chlorure . 0,40 - 
Cendres alcalines : iode à l'état d'iodure . . 42,921 - 
Cendres alcalines : chlore à l'&nt de chlorure. 0,42 - 

Conclusion : érythrosine exempte de composés chlorés. 

Par M. SIDERSKY. 

Tous les appareils de polarisation sont composés d'un prisme 
polariseur et d'un prisme analyseur, qui sont souvent des pris- 
mes de Nicol, dont le croisement produit l'extinction totale de la 
lumière ( f i g .  1), mais le ph6noriiène de la polarisation y est 
observi: par des dispositifs distincts. L'appareil de \Vild produit 
des franges (fig. 2) ,  et le vieux saccharimktre Soleil, avec sa pla- 
que jurrielle de deux quartz de rotations opposées, donne un  
charrip de  vision divisé eri deux derrii-lunes de coloration diffE- 
rente. Les appareils modernes, systèmes Duboscq, Laurent, 
Schmidt et Haensch, etc., snnt à p h o m b r e  (fig. 3), les deux 
demi-lunes étant diversement éclairées lorsque l'appareil n'est 
pas au point. hf. Jobin, d'un cbté, et MM. Schmidt et IIaensch, 
d'un autre coté, ont réalisé, par des dispositifs différents, la divi- 
sion du champ de vision en trois zones parallQles (cg. 4).  11 y a 
6g:llemerit le polaiiscope de Sénarrriorit, produisant des franges 
(fig. 5). Le plus répandu en France est le polarimètre Laurent, h 
pénombre, dont le polariscope se compose d'un prisnie de Nicol 
devant lequel est placée une mince place de quartz, taillée paral- 
lèlement à l'axe et couvrant exactement la moitié des champs de  
vision. 

Dans le nouveau polarimètre de hf. Pellin, le champ de vision 
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prCsente des zones concentriques s'enveloppant les unes les 
autres, analogues celles qu'on observe dans les photomètres 
Lumer et Brodhun. Pour obtenir l'efiet de deux zones concentri- 
ques (fia. 6), on 
decoupe dans la 
plaque de quartz 
demi-onde un dis- 
que rond, qu'on 

O 
collc au ccntrc 
d'un disque trans- 
parent, ou bien on 
recouvre ce der- 

0 
nier de la plaque 
de quartz trouée. 
En découpant dans 
In plaque demi- 
oride un disque ün- 
nulaire et en le 
collant au centre 

0 
d'un disque trans- 
parent, on obtient 
la  division du 
champ de vision 
en trois zones con- 
centriqucs, faisant 
paraître une pla- 
que annulaire obs- 
cure sur fond clair 
et alternativement. 
On voit ainsi un  relief très net, qui disparaît lorsqu'il y a kgalite 
de pjnoulbre, c'est-k-dire au zéro et au point observé avec l'in- 
terposition d'une substance active. 

Avec le charnp de vision & plages concentriques, la posit,ion 
de l'œil est en coïncidence absolue avec l'axe optique de la lunette, 
qui vise toujours le centre des plages. De plus, pour régler l'ins- 
trument, on n'a pas à se préoccuper de la position géoniétrique 
verticale de la section de  la lame, qui doit coïncider avec son 
axe .  

Ce nouveau polarimètre est d'une extrgme sensibilité, et I'ob- 
servation est plus facile qu'avec le systkme à demi-lunes. Comme 
il n'y a rien de chançé dans le prisme analyseur, le nouvel 
appareil peut étre appliqu6 aux saccharim6tres à compensa- 
teurs, avec l'emploi de la lumière blanc,he. 
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Heclierohc qualitative do  nickel ti l'état 
de molglrdrite dmmble de: iiickel e t  d'ammonium, 

Par M. EMM. Pozzi-ESCOT. 

.T'ai indiqué précCdemmmt ( 1 )  un procédk da recherche qii;tli- 
tative du nickel en présence dil cobaIt, basé sur la forrnntiond'un 
molybdate double de nickel et d'ammonium, qui s'obtient facile- 
mentpar double décomposition entre un sel de nickel et le molyb- 
date d'ammonium et qui est insoluble, en solution neutre ou 
légèrement acide, dans un grand exces de solution saturée de 
niolybdate d'ammonium. 

Dans les Iahor;il.oires qui ont un  grand nombre d'analyses :2 
faire, e t  p:irticulikrenient dans les laboratoires où travaillent de 
nombreux éléves, le procédé devient à la longue assez coûteux, 
si l'on ne prend pas soin de r éghé rc r  le rriolybdate. On peut évi- 
ter très facilement cet inconvénient eri appliquarit à cette réac- 
tion les lois deduites de la théorie ionique, qui laissenl p r h o i r  
que le molyhdate double de nickel et d'ammonium, s'il est inso- 
luble dans une solution de iriolyb~late d'ainnioniuii-i, doit l'être 
vraisemblalilement aussi dans une solution d'un autre sel d'arn- 
moniurn ; c'est effcctivemcnt ce que l'expkrience confirme. 

Pour une recherche qualitativedu nickel en présence du cobalt 
et en l'absence d'autres 6lérrients, on peut opérer comme suit : la 
solutiori rieutre ou IégCrerrierit acide, dans laquelle on soupFonIie 
la présence du nickel, est additionnée d'une petite quantité de 
solution saturée de molybdnte d'ammonium, puis d'un grand 
excés de solution saturée de chlorure d'amnioriium ; on chauffe 
légèrement ; on agite, et, s'il y a du nicke1,la solution se trouble 
en quelques minutes et précipite. Dans ces conditions, on réduit 
des 4.15 la consomniation en molghdate d'ammonium. 

On peut préparer 2 l'avance, pour. la recherche du nickel, u ~ i  
rEactif fait avec une solution saturée de chlorure d'amrnonium 
renfermant 1/10 da rnolybdate d'ammonium. 

ISeelierehe de 1-udde tartrique dans les cidres, 

Par M. G. A. LE ROY. 

La méthode officielle prescrite aux laboratoires d'Mat pour 
caractériser l'acide tartrique dans les cidres consiste à titrer aci- 
dim6triquement la crème de tartre, conformérrient à la méthode 
donn6e pour cette recherche dans les vins. 

( 1 )  Voir Annales de chimie analytique, 1907. p. 393.  
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L a  précipitation de  la  cr&me de  tar t re  par  cette méthode dans 
les cidres, les boissons de cidres ou c i d h s  artificiels, donne fré- 
quemment lieu u n  précipité complexc où la crPme de tar t re  est 
difficilement visible. 

.Je propose la  méthode suivante, purement qualitative, pour  
d6cele.r la présence de I'acide tartrique ou des tartrates a,jouté 
dans les cidres. 

Elle est basée sur  les réactions colorées de la  solution sulfu- 
rique de résorcine ou  de pyrogallol en présence des diffërents 
acides organiques. Une telle solution, chaufïée et  ajoul6e h l'acide 
tartrique, donne, on le sait ,  nne colorat,ion carmin intense ; avec 
I'acide citrique, on n'observe pas de coloration; avec l'acide ma- 
lique, il y a production d'une coloration jaune-citron foncée, 
virant  A l 'orangé p a r  exces de chauffage ; avec I'acide lactique, 
mème coloration, mais plus orangé dks le début (1). 

La technique de l'opération est la suivante : dissoudre B froid 
u n e  2 deux parties de résorcine ou d e  pyrogallol dans 100 par2 
ties d'acide sulfurique pur .  V a u t r e  part ,  traiter le cidre par  u n  
excès d'acétate basique de plomb; laver le précipité A l 'eau 
froide ; le décomposer par  11% ; faire bouillir l a  liqueur filtrée; 
la neutraliser par  le bicarbonate de  soude ; l 'kvaporer & siccit,é 
au  bain-marie; arroser le résidu avec une  dizaine de gouttes du 
réactif sulfo-résorcine ou sulfo-pyrogallique; chauffer ; u n e  
coloralion violette !masquarit la coloration jaune-citrori de  
l'acide malique) est l'indice de la présence de l'acide tartrique 
dans le produit. 

I)orra~e d u  Inetose d m n n  le lait ,  

Par M. C. CARREZ, 
Professeur a la Faculte libre de medecine et de pharmacie de Lille. 

Lorsqu'on dose u n e  subslance en solution dans un liquide 
trouble, il faut tenir compte du  volume occupe p a r  l'insoluble, si  
l'on veut  avoir un  dosage rigoureusement exact. 11 n'est cepen- 
dan t  pas nhcessaire de  connaître ce volume. 

Soit, en effet, K le volume de  liqueur précipitante utilisée pour  
clarifier un volume V d'une ~ o l u t i o n  trouble. reriferiniirit; z de  
liquide et (V - z) d'insoluble; la richesse e n  u n  élément soluble 
guelcunque de  la solution trouble et  du  liquide clarifié est évidem, 
ment  en raison inverse des volumes V et  (x + K). - 

(1) Le rnëtacr~sol donne, dans les m6rnes conditions, une coloration' 
carminee ; l'ortho et  le paracresol donnent une coloration moins nette ; 
la coloration obtenue est plus brune. 
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En appelant a la richesse de la solution trouble et a  celle d u  
liquide clarifié, on a : 

Si, avant de filtrer, on ajoute au mi:lange une quantité 
E, E' d'eau, on aura encore : 

a x + K + E 1  -- - 
a" Y (3) 

Des équat.ions (1) et (2) on tire, par soustraction : 

d'ou 
E am' a = - .  - 
V a-a' 

Des équations (2) et (3) on déduit de m&me : 

Remarquons que, si une partie des éEmerits dissous dans le 
liquide x concourt la formation du précipité (qui ne doit, bien 
entendu, renfermer aucune parcelle du corps à doser), son volume 
diminue et devient x'; pour la rnéme raison, K peut devenir Kr. 
Les valeurs de et a' sont alors modifiées : les formules (1) et (2) 
deviennent : 

am1 
inais la formule (4.) ne change pas, et le rapport - , qui est 

a  - a' 
V 

égal à une constante - . a, reste constant. II n'y a donc pas à se 
E 

préoccuper de la diminution possible dex  et de K dans la clarifi- 
çation, puisque cela est sans influence sur le calcul de a. 

En faisant varier E, et c'est l i  le point interessant de cette 
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mbthode, qui a déjb été utilisée ( I ) ,  on a autant (et mème plus, 
comme nous allons le voir) de valeurs correspondantes de a ,  qui 
peut Btre ainsi cnlciilé d'une façon trbs précise en prenant la  
moyenne des r6sultats. 

Y V  
Si l'on fait, par  exemple, E successivement égal à -, 7, Y, 

5 
la formule (4) donne trois valeurs pour a : 

1 aai 
a=-. - 

Ci a - a '  

et la formiile (5) en donne Bgalenient trois, soit en tout six valeurs 
pour a : 

En donnant une seule valeur It E, on n'a qu'une valeur pour n ; 
iivec deux valeurs différentes pour E, on en aurait t m z s  pour a ; 
avec quatre, on en aurait dix, etc. 

D'autre part, s'il est vrai  que, pour le calcul de a, il n'y a p a s  
à se préoccuper, au point de vue de l'exactitude, de la valeur 
plus ou moins grande de K ,  il faut remarquer cependant que a 

et a', qui servent à déterminer a, sont fonctions de K. ; ils seront 
d'autant plus grands que K sera plus petit. Toute erreur de 
détermination se trouvant, dans le calcul de l'analyse, multi- 

V + K  o u V + K + E  . 
pliée par - v v , il y a intérét à faire K le plus 

petit possible ; les l@&res erreurs expérimentales ont ainsi moins 
d'influence. 

C'est guidé par ces considérations théoriques, qui peuvent évi- 
demment trouver leur application dans l'analyse de tous les 

(1) M. Thibault (Annales de chimie analytique, 1 8 9 6 .  p. 27.1; Deniges 
Chimie analytique. 1903, p. 787) l'a employée pour le dosage polarimk- 
trique du lactose dans le lait; comme il fait E = W ,  il a, conformément 

26'd' 
a la furrriule (4) : d = - 

8-8'  
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liquides soiimis à la défécation, que nous avons 6tabli une nou- 
velle technique pour le dosage du lactose dans le lait. 

Nouveau mode de défecation du lait. - Le réactif picrique, 
choisi par M. Thibault pour déféquer le lait, ne pr:rniet le dosage 
du lactose qu'au saccharimètrc. Tout contrôle de l'unique valcur 
qu'on ohtierit par ce procédé pour le pouvoir rotatoire du lait est 
ainsi impossible. D'autre part, ce r6actif entraîne une assez fortg 
dilution du lactosCrum. ce qui donne plus .d'hi- a u x  
erreurs, qui se trouvent doublees ou quadruplées. 

Le réactif nitro-mercurique de RI. IJalein n'a pas ce dernier 
inconvénient. Employé dans la proportion.de 13p.  200, il clarifie 
trés bien le lait ; mais il exige l'emploi de tubes saccharimétri- 
qiies doiihl6s de verre, ou hien il faut éliminer le mercure, ce 
qu'il est, du reste, indispensable d e  faire si l'on veut procéder à 
un dosage a la liqueur de Fehling. Cette élimination n'est d'ail- 
leurs pas difficile : en agitant pendant quelque temps le liquide 
filtré avec 4 U 5gr.  de  poudre de zinc, et filtrant, le mercure est 
coniplèteiiient éliminé, sans changement apprkciable du volume 
du liq~iide. 

Dans le but. d1nl)tenir lin lactosérum pouvant 6tre sniiniis tlirec- 
teinent à l'essai par la liqueur cupropotassique et à l'examen 
polariinétrique dans des tubes ordinaires en cuivre, j'ai essayé un 
certain riombre de réactifs pour déféquer le lait. 

On sait que l'acétate ct I'azotate de plornh, avec iesquels on 
obtient un lactosérum d'une limpidité parfaite, laissent en solu- 
tion d e  l'albumine, dont la présence est une grave cause d'erreur 
polir le dosage polarim6triqiie du lactose. Je songeai dqa.hord à 
bliminer cette albumine en traitant le rnélarige de lait et de sel 
plonhique par 1/10 de chlorure de sodium pulvérisé ; puis, le 
mélange restant saturé de chlorure de plomb, je dkterrriiriai la 
précipitation complète du plomb par une solution dc phosphate 
de soude. Af in de diminuer le plus possible le volurrie cles réac- 
tifs, je remplaçai plus tard la solution de phosphate de soude par  
l'acide phosphorique au quart. 

Voici le mode opkratoire suivi : mklanger 
Lait. . . . . . . . . . . . . . . .  50 cc. 
Solution d'acétate neutre. de plomb k 300 gr. 

par litre [Coiirtonne). . . . . . . . .  I O  - 
Chlorure de sodium pulvérise . . . . . .  6 gr. 

agiter pendant quelques niinutes, afin d'obtenir la dissolution d u  
chlorure de sodium, et ajouter : 

Acide phosphorique médicinal dilu6 au I j 2 .  Jcc .  

filtrer. 
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Avec un certain noirilire d ' é c h i t i l l o n s  de lait trait& de cette 
manière, il ne resta pas trace d'albumine dans le Inctosdrum. 

Il n'en fut  pas  de mCme avec d'autres, et,, e n  particulier, dans  
!e lait aigri,  toute l'albumine n'est pas  précipitée. 

Ces résultats inconstantsrn'engagèrent à chercher un  agent de 
défécation plus fidèle. 

A la suite d 'un  certain nombre d'essais, je  me suis arrSté & 
l'emploi successif rle volumes kgiiux de  solutions de ferrocyanure 
de potassium à 250gr. par  litre et d'acétate de zinc à 300gr. par  
litre (i). 

Certains échantillons de lait sont complètement débarrassés 
de l'albumine par  l'acétate de zinc s e u l ;  pour d'autres, il est 
nécessaire de faire usage des d e u s  réactifs. II est donc préfërable 
de les employcr toujours tous deux, et, comme I'acétalc de zinc 
est en excès, il ne  reste pas trace de  ferrocyanure dans le  liquide 
filtré. 

Dosage du la,ctose. - Si I'on veut faire quatre  déterminations 
polari~nétriques, on mesure l'aide de pipettes, e t  l'on introduit 
dans quatre fioles, en suivant l'ordre indiqué et en mélangea~zt bien 
apréscki;tquedfusiori d'une nouvelle liqueur. 

1 II III IV 
- - - - 

Lait . . . . . . . . . . . . . 50 cc. 50 cc. 50cc.  50 cc. 
E a u .  . . . , . . . . . . . . n 10 cc. 2 . 5 ~ ~ .  50 cc. 
Solution de ferrocyanure de potassium. 5 cc. 5 ct:. 5 cc. 5 cc. 

- d'acetate d e  zinc. , . . . . 5 cc. 5 cc. 5 cc. 5 cc. 

On filtre et I'on examine a u  po1;rirnètre les liquides filtrks, qui 
sont iric:olores et parfaiterrierit limpides (2). On déter~riirie ainsi 
K, uf, air et  a"'. h l'aide des forinules (6) à (11) indiqiikes plus 
haut,  on calcule les six valeurs qui  en résultent pour le degré 
saccharimétrique du lait, ct I'on en prend la  moyenne d .  L a  
tkneur d u  lait  par  litre en Inct.ose nrihydr L eesf. 

L = d x 1,96. 
Les saccharimhtres n'étant généralement mnnis que de trois 

tubes, je me  contente de  faire les mélanges (1) (III) et (IV).  Les 
filtraturn donnent respectivement des déviations polarirnétriques 
8, df e t  a", d'oii : 

(i) Dans une prochaine note j'indiquerai les résultats obtenus par  le 
mème procédé de défecation appliqué à l'urine. 

(2) Le mélange (1) donne d e  25 a 30cc. de filtratuni, volume suffisant 
pour l'examen polarimétrique. 
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Ces trois essais suffisent pour donner toute garantie d'exacti- 
tude, si l'on dhtermine avec précision les déviations polariinétri- 
ques. 

A, A' et A" doivent d i f f i r ~ r  peu l'un de l'autre. Cn Bcnrt sensible 
indiquerait que les lectures n'ont pas été bien faites, et il y 
aurait lieu de recommencer les examens polarimétriques avec 
plus de soin. L'analyse se contrôle ainsi elle-m&rne, et il n'est pas 
nécessaire, par suite, de faire un dosase à la liqueur de FehIing 
pour coritr6ler les résultats du dosage polarilnétrique. 

Voici, comme exemple, les résultats d'une analyse : 
Les déviations observées ont kt6 

Les calculs ont donne 

1 bd' 
A = - - .  --- - - 21059 

2 d - 6 '  

d'où 

et 

Damage de la matière grasse d a  lait, 

Par M. D. SIDERSKY. 

Le dosage gravimétrique de la matiére grasse contenue dans le 
lait étant d'une exécution longue et délicate, on emploie généra- 
lement les procédés de Soxhlet et dc Gerber ; le premier de ces 
procédés est basé sur la densité de la solution éthérée ; le second 
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donne directement le  volume de la  solution de  beurre Naturelle- 
ment, ces mdthodes n'atteignent pas  la précision de la méthode 
gravimétrique. 

Sans parler  d u  procédé Gerber, destiné surtout  a u  contrûle 
industriel du  lait, le procedédécrit en 1881 p a r  Soxhlet (J!oni&ur 
scientifique: 1881, p .  236) était ;destiné, dans  l'esprit de l 'auteur, 
21 remplacer la méthode gravirriétriquc. M;11iieureusement, l'opé- 
ration est délicate, et les résultats manquent  de  précision, parce 
que, l 'auteur opérant en rriilieu alc:tlin, une petite partie d u  
heurre est saponifiée et échappe ainsi k la dissolution dans l'éther. 

M le W ~ I .  Timpe a eu l'idée de modifier le procedé Soxhlet de 
fason k éviter cette cause d 'erreur  et  obtenir un liquide plus 
fluide dorit la solution éthérke se s6par.e très filcilenlent. Voici le  
mode opératoire qu'il recommande : ZL 100 cc. d e  lait, on ajoute 
30 cc. de  SObI12 ti 660 P., en versa.nt lentkment et  enagitantlsgh- 
rement la bouteille ; la température s'élève ; on ajoute 50 cc. 
d'eau, lentement et e n  agitant ; ou refroidit à 150;  on ajoute 
GOcc. d'éther sulfurique arihydre (obtenu en agitir111 1 ' 6 t h -  
comrncrcial avec SO?12 étendu d e  3 volurries d'eau) ; on agite 
plusieurs fois e t  on laisse reposer. La dissolution di1 heiirre 
est compléte, et le liquide éthérk remonte rapidement à la sur-  
face ; on le siphonne, e t  l'on en prend la densiték 15O. Le tableau 
suivarit donne d i r e c h n e n t  le beurre pour 100cc. de lait : 

DENSITE a 15' BEURRE 
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DENSITE A 15' BEURRE 

L'exactitude de la méthode Timpe a été vérifiée par de nom- 
breuses analyses faites cornparativernent avec le prockdé gravi- 
métrique, mais il est ri6cessaii.e de  suivre rigoureuserrieril le 
modc opératoire de l'auteur, afin d'obtenir la dissnlution de la 
caséine et d'empêcher la foriiiation de matières goudronneuses, 
résultats auxquels on parvient en ajoutant successivernent SO"12 
h 660 Ré et eau. 

L'acide sulfurique erriployé doit être exempt d'arsenic. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANCAISES v 

3ooveau procédé dc dorage d e  I'neétone urinnirc . 
- M .  MONINIART (Journnl de phal-maa~ et de c h i m i ~  du ier noven- 
lire 1907). - Le procédé que propose I'auteurest unr :tpplication 
du procédé Llenigès, en ce sens qu'il utilise une propriéte que 
possèdent les cétones en gtrnéral, et l'acétone ordinaire en parti- 
culier, de formerà chaud un précipitéavec le sulfate niercurique. 
Ce procédb se rapproche aussi d'un proc6dC dc dosagc de l'acé- 
tone qu'a proposé M. Rlartz. 

Voici la technique de  son procédé ; on prend 50 cc. d'urine fil- 
trée, qu'on introduit dans une fiole d'I2rlenrneyer ; on ajoute 30 cc. 
de sulfale de  mercure pr6p;ii.é d'après la iorrriule de M. Denigès 
(25gr.  d'oxyde niercurique, 100 cc. de SO?H2 et 300 cc. d'eau); 
l'urine est ainsi défëquée ; on filtre ; on ajuste la fiole b un  réfri- 
nbrant & reflux et on la place pendant i 5  minutes dans un  bain- s 
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marie bouillant ; la fiole est  refroidie dans u n  courant d'eau ; o n  
filtre jusqu'à limpidité d u  filtratum ; on  lave le précipite avec de  
l'eau distillée, jusqu'à ce que le  liquide qui  s'écoule ne précipite 
plus avec la potasse ou avec 11% ; on introduit le filtre e t  son 
contenu dans  u n e  fiole d'Ërlenrneyer, dans  laquelle nn ajoute 
300 cc. d'eau distillée, puis 10 cc. de solulion concentde d e  soude 
caustique; on agite, e t  I'on ajoute assez de SO'JI' dilué à l pour 5 
pour  &mir u o e m i d i t é  franche ; ce traitement a pour but  de  
décomposer l a  combinaison d'iicétone et de sulfate de mercure ; 
on  distille ; on recueille 13 cc. dc liquide, qui  conticnt l'acétone ct 
qu'on place d a n s  u n  vase à p r k i p i t e r  ; on lave le tube du réfri- 
gérant  avec del 'eauqu'on ajoute ensuite au  distillatum ; on addi- 
tionne celui-ci de  5 cc. desolution iodo-iodurk (iode 8 g r . ,  iodure 
de  potassium exempt d'iodate 20gr. ,  eau distillée 2% cc.) et d e  
30 cc. de  solution aqueuse de soude caustique k 8p.  100 ; on 
agite ; au  bout de  15 Ü. 20 minutes, on a.joute30cc. de SO'HP a u  
1/10. 

D'autre part ,  on prend u n  vase à précipiter semblable au  pré- 
cédent, dans  lequel on introduit les mêmes quantités des in@rnes 
solutions, sauf la liqueur acétoniquc. 

On dose alors, dans chacun de ces deux vase8, l'iode en excés 
ail moyen d'nne soliitinn NI10  d'hyposulfik de soude ; la ditré- 
rence des volumes de solution d'hyposulfite employEe donne la 
quwntitk d'iode eritrke en cornbinaisori avec l'acétone pour foririer 
de  I'iodoforrrie ; soit n - nr cette différence. 

Si I'on calculait l'acétone d'après la quantité d'iodoforme ou, ce 
qui  revient a u  m h e ,  d'après la quantité d'iode en excés, on 
conclurait q u e  0gr.002933 d'acétone correspondent & I cc de 
solution h i 2 0  d'iode, niais, en pratique, les choses ne se passent 
pas ainsi  : Ü. mesure que la  quantité d'acétone augnîente, celle de 
l'iodoforme diminue, sans qii'il soit possible d'ktahlir u n  rapport  
constant entre la production décroissante de  l'iodoforme et  les 
quantités progressives de l'acétone. 

Lorsque le nombre de  cc. de  solution N/10 d'iode fis6 par  
l'acétone pour former de l'iodoforme (quantité représentée par  
n - n') est comprise entre 0 et  4, n - n' doit étre multiplie! par  
0,001345 pour avoir l a  quantité d'acktone contenue dans la  prise 
d'essai. 

Lorsque n - n' est compris entre 4 1:t 38, le miiltiplic;~tt:ur est 
alors 0,001 12. 

Les qunntitFs d'acétone rapportées au  litre seronl  c a l c u l é ~ s  en 
rriultipliant n - nr, dans le prerriier cas, par  0,0269, et, dans le 
deuxièrrie cas, p a r  0,0234. 

Ce procédb permet  d'éviter la distillation de l'urine ; il est très 
précis e t  très sensible, car il permet de  décEler Omilligr.04 
d'acétone d a n s  la prise d'essai, soit Omilligr.8 pour  Z litre. 

M. RIonimart fait  remarquer que, par  ce procédti, comme p a r  
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les autres procedés qui utilisent les rnemes réactifs, on  dose, non- 
'seulement l'acétone ordinaire, niais encore toutes les cétones ; le 
terme cétonurie devrait donc é t re  substiti16 ail mot acdonuric. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Eiuplol tic In dimktliyl~lyoxlme pour le  douiigc du  
nickel e l  sa sép~rntion d'avec ICS autre@ i u C I a o x  do 
niènie grmupe. - M. O.  URUNCK (Zeitsch. f .  auqeio. Chrmie, 
1907, p. 1844) .  - Les dioxirries forment dcs  corribinaisons avec 
les bases et les acides, et ces combinaisons sont dissociées p a r  
1'élect.rolyse et  par  les acides 11:s plus faibIes. La dioxime u f a i t  
exception, car elle donne des cornhinnisons stables e t  complexes 
avec cert;iiris rriét;iux, corriine le nickel, le  cobalt, le fer,  le pla- 
tine, le palladium e t  le cuivre. Cette réaction est surtout seniible 
pour le nickel. 

En traitant la solution neutre d'un sel de  nickel p a r  une solu- 
tion alcoolique de dirriéthylglyoxime. on obtient, m h e  en solu- 
tion très étendue. u n  p r k i p i t é  volumineux et  rougeâtre. Suivant 
Tschugacff, ce préci pilé correspond à la for mule C811i%zWNi et 
contient 20,31 p. 100 de nickel ; il est complètement insolnble 
dans l'eau, Li& peu solulile dans  l'alcool e t  dans l'acide acétique 
crist:~llisahle ; les acides faibles n'ont aucune action sur  lui,  tan- 
dis que  les acides forts le décomposent facilement, en donnant  le 
sel de nickel correspondant et  en mettant en liberté I'oxime. 

Lorsqu'on ajoute l'oxime a u  chlorure, a u  sulfate ou au  nitrate 
de  nickel, la précipitation est incompléte s i  les solutions ne sont 
pas neutres  ; si celles-ci sont neutralis6es par  l 'ammoniaque ou 
p a r  l a  soude, In précipi tat im est. complrit,~. 

Tschugaefl a ernployé l 'oxime pour l'analyse qnnlitative du 
nickel ; la rCaction est t rés  sensible ; une solution q u i  contient 
Ogr.2 denickel par  litre donne un  pr6cipitCvolumineuxrougeAtre, 
lorsqii'on la traite par  l'oxime. Si la solution ne contient que 
O gr. O 1  de nickel p a r  litre, le liquide reste incolore au  début, mais, 
cm ajoutant quelques gouttes d'ammoniaque, il se colore en 
rose, et,  a u  b o u t  de quelques instants,  i l  se sépare u n  préci- 
pité rougeâtre. On arrive ainsi 2 déceler I p .  d e  nickel dans 
400 000 D .  d'eau. 1.e dosa.ee di1 nickel en l'absence d'autres 
rnCtaux se fait avec une facilit6 et  une rapidité remarquables. La 
concentration de la liqueur ne  joue aucun rble. 

Théoriquement, pour 2 p .  d e  nickel il faut  4 p .  d'oxime qu'on 
emploie sous forme d'une solution alcoolique h 2 p. 200. Un faible 
exc& d c  réactif suffit pour  précipiter comp16te&nt le nickel, e t  
u n  grand  excès ne  nui t  pas .  
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La solution de  nickel est chauffée a u  voisinage de l'ébullition ; 
on ajoute le réactif e t  quelques gouttes d'ammoniaque ; le 
nickel est  précipité complètement, et l'on filtre ensuite s u r  u n  
creuset de Neubauer en se scrvant  d 'une troriipe vide.  

Si l'on ajoute le réactif dans  la solution de nickel préalablement 
neutralisée ou s i  l'on fait la prkcipitation & froid, le précipité est  
trés volumineux, et l a  filtration est plus difficile. 

On desçéche le prkcipité à 210"-lSOO jusqu'k poids constant. 
Comme ce précipitk est presque insoluble dans  l'acide acétique 
très étendu, on peut  faire la prkcipitation en solution acétique, 
en neutralisant p a r  l'acétate de soude jusqu'h ce que la préci- 
pitation soit complète. Cette méthode présente, pour  le dosage 
du nickel, l 'avantage d'étre très rapide. 

Seprn t lon  du nickd et du cobalt. - En traiiant une solntion 
d e  coliiilt pa r  la solutiori de dioxirne, on obtient une solution 
rouge pâle, mais aucun précipité. Si la selutiori est concentrée, 
il se forme u n  précipité en ajoutant le rkactif e t  de  I'ammonia- 
que,  mais ce précipité est soluble dans  l'eau chaude. L a  sépara- 
tion du  nickel d'avec le cobalt peut donc être facilement effec- 
tuée ; lorsque le nickel se  trouve en grande quantitti. on opère 
e n  solution très étendue (0gr:l p .  100 de nickel) ; si, au  con- 
traire, elle renferme heaucoup de cohalt., il faut  ajout,er u n  petit 
excés de réactif. 

Séparation du nickel et d u  z inc .  - La séparation du nickel e t  
du  zinc a u  moyen d e  la dirriéthylglyoxime est très simple, tarit en 
solution ammoniacale qu'en solution acétique. On ajoute à la 
solutiori beaucoup de  chlorure d 'ammonium, puis de  I'ammonia- 
que, afin d'avoir u n e  solution limpide, e t  1'011 précipite le nickel 
par l'oxiine. 

Séparation du nickel et du manqnnèse. - La skparation ne peut 
pas étre faite en solution ammoniacale ; elle réussit bien en solu- 
tion ac6thque. 

Sipnratlon du nickel e t  du fer. - Elle s'opère de deux f i l ~ ~ n ~  : 
a) On fait passer le fer à l'titat de sel ferrique, puis  on ajoute 

k la solution I g r .  d'acide tar t r ique;  on éterid à 200-300 cc.; on 
chauffe et l'on precipite par  I'oxime et l 'ammoniaque, ainsi qu'il  
a été d i t  plus h a u t  ; 

b )  Si l'on veut faire la skparation en solution acétique, il faut  
que le fer  soit h l 'état ferreux et  que ce dcrnier ne puisse s'oxy- 
der .  

On réduit le fer 'en c h a u t h n t  la solution avec l'acide sulfu- 
reux ; on ajoute da  la potasse jiisqii'k ce qu'il se  forme un  prtici- 
pitkpersistant, qu'on dissout ensuite dans qnelques gouttes d'HC1. 
Afin d'errip&cher l e  fe r  de  se  réoxyder a u  contact de  l'air, on 
ajoute 5 cc. d 'une  solution s a t u d e  de  SOe; or1 étend d e  beaucoup 
d'eau chaude (200 à 300 cc.) ; on ajoute I'oxime en très faible 
excès, puis une solution d'acétate de soude, jusqu à cequ'on ai t  
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u n  précipité persistant d e  nickel-oxirne ; on ajoute ensuite 2 g r .  
d'acétate de soude, e t  l'on filtre immédiatement. s 

Séparation du nickel e l  du chrome.- Les sels de chrome en solu- 
tion très étendue et  en présence de l'acide tar t r ique,  ne sont p a s  
pracipités p a r  I'oxime. Si l a  solution renferme beaucoup de - .  

chrome, on ajoute de l'acide tartrique, beaucoup de  chlorure 
d 'ammonium, puis  de  l'ammoniaque, et l'on précipite par  l'oxime. 
Avant d'ajouter I'oxime, il faut qu'après l'addition de I'anirno- 
niaque la  solution rie se  trouble pas. 

L .  G .  

TiLrnge volométriqoe du in~gnéslom. - M. J,. RO- 
SENTHAI-ER (Zeits. f .  analyl. Chernie, 1907). - JJa possibilité d c  
doser iodométriquement l'acide arsénique ayan t  &té étahlie p a r  
l 'autmr,  a n  peut en dkduire qu'il est possible, p a r  ce rnoyen, de 
doser un métal, puisqtie l'acide arsénique foririe avec un  certain 
nornlire de métaux des corribinaisons peu solubles. I.'auteur a 
d'abord essayé le magnésium, qui  donne, avec l'acide arsénique, 
en présence de  l'ammoniaque, la combinaison peu soluble 
MgAv,R*hsO' + GH'O. Il faut une molécule d'acide arséniquc pour  
forrncr une molécule de  cette combinaison. Si l'on a d'abord 
déterrriiné iodoinétriqiiernerit le titre de la solution d'acide arsk- 
nique, on calcule l a q u m t i t é  restante de  cet acide par  u n  nou- 
veiiii t i trase, e t  I'on en déduit la qi iant i t i  de  Mg : on miplnie 
une soliitiori rl'arsc51iiate acide de potassiurri KIIPAsO' contenant 
9 gr. p a r  litre (environ l j 2 0  de  molécule). Le titre de cette solu- 
tion est détermin6 au  rnoyen d e  l'iodure d e  potassium et d e  la 
solution d'hyposulfite de  soude. 

Pour Ic titrage d u  magnksiuin o n  opère de  la  façon suivante : 
A la solution du sel de Pila, qui a été introduite dans  u n  hallon 

jaugé, on ajoute d'abord un  volume déterniin6 de liqueur d'ar- 
séniate acide de pot;issiiim, aprés qiini on remplit  jiisqu'an t rai t  
de jauge avec l'arrirrioniac~ue à 10 p. 100 ; a u  bout de  3 heures, 
pendant lesquelles on agite fréquemment, on filtre s u r  u n  enton- 
noir couvert, e t  I'on évapore 5 siccité au  bain-marie une quantitb 
détcrrriinée (la plus grande possible) d u  liquide filtré (environ 
80-90 p. 100) ; on reprend le r h i u  p a r  l a  plus pctite quantite 
d'eau possihle ; on  verse l a  solution dans un  flacon bouché 
l'érneri. et on lave la capsule plusieurs fois m e c  un  mélange à 
parties Egales de SO'H2 et  d'eau, ou avec IICl fumant  ; on ajoute 
ensuite une solutiori aqueuse concentrbe d'iodure de  potassiurri ; 
il se produit ordinairement un  précipité (dans le  cas contraire, on 
on  ajoute encore de  l'acide) ; on dissoiit le précipité d a n s  la quan-  
tité d'eau exactement suffisante ; un  quar t  d 'heure aprés ,  on 
titre h nouveau avec l'hyposulfite de soude (on ajoute de 1 ' 6 t h ~ ~  
de pétrole ou da 1ü benzine pour  distinguer plus  facilement le  
point final). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Si la l iqueur  d'hyposulfite est N/10, chaque cc. d e  différence 
entre le premier e t  le second titrage correspond à O g r .  001318 de 
Mg ou 0,002018 de  MgO. 

Les rksultats suivants ont éti: obtenus avec cette mCthode : 

Différences 
en hyposulfite - 

37 cc. 50 
75 tio 
4.5 10 
13 75 
54 4 
27 2 

Poids employé 
hIg0 Mg0 - - 

Ogr. 0757 Ogr. O750 
O 1325 O 1518 
O 0940 O 0940 
D 0277 O 0268 
O 1098 O 1096 
O 0548 O 0540 

K. B. 

Danage volriinétrique do hisimath. - Jf. R. EIIREN- 
FELD (Zeits. f .  analyt. L'hernie, 1907, p .  71O).- Le titrage se fait  
e n  précipitant le bismuth de  sa  solution nitrique faibleau moyen 
d u  phosphate de  soude et  ti trant l'excès d e  réactif. La solution 
nitriqne de  nitrate de bismuth est,  soit k l'c%ullition, soit B Qoid, 
précipithe pnr un  excbs d e  solution de phosphate de soude ; on 
filtre, et,  s u r  une partie aliquote d u  liquide filtrE, on  dose l'excès 
d e  phosphate de soude u n  titrag; 2 I'acélate d'urarie, après 
avoir  ajouté une quantité suffisante d'acétate de soude pour fix?r 
AzO3H. 

On peut employer ici, comme indicateur, soit la teinture de 
cochenille, soit le ferrocyanure de  potassium par  la méthodecori- 
nue.  Dans quelques cas, on peut faire le titrage sans filtration 
prkalable, mais alors il faut  neutraliser soigneusement Az03H p a r  
i'amrnoniacpe et ajouter de l'acide acbtiqiie. 

Pour la p r k p r a t i o n  de la liqueur type de  bismuth, on emploie 
le nitrate basique de Liisrriuth chiruiquenierit pur ,  et I'ori déter- 
mine le titre de cette liqueur e n  évaporant un volume donné, 
calcinant le résidu et pesant BisW. 8. B. 

Dosage de l'acide nitrique dans l'eau. - b1. G.  FKE- 
RICHS (Zeitschr. f .  analy l .  Chemae, 1907, p. 508). - En ajoutant 
HC1 5 l 'eau, on décompose les nitrates, q u i  se  transforment en 
chlorures ; en évaporant a u  bairi-marie I'excks d'HC1, il ne reste 
qu'à titrer h l'aide du nitrate d'argent les chlorures formés. 

Pour que  la méthode donne de  bons résultats, il faut éliminer 
les carhonates ; s'il y a des carbonates d e  chaux,  de  magnésie, 
de  fer et d'alumine, il suffit d'évaporer l'eau, et de reprendre 
ensuit,e le rksidii par l'eau. 

S'il y a des carbonates alcalins. on ajoute d u  chlorure de cal- 
cium ou du chlorure de Liaryurn e n  quantité connue. 

Si l a  quantité de  chlore qu'il faut  introduire ainsi est t rop  
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grande, il est utile d'en eulever la plus grande partie par  du  
sulfate d ' a rgen t ;  à cet effet, on ajoute 4 milligr. de sulfate 
d'argent pour  éliminer 1 milligr. de chlore. 

Avant de faire le dosage, on essaie l'eau a u  moyen de  la diph& 
nylarnine, afin de se rendre compte de la quantitS d'Aa0311 ; si 
I'on a une  coloration fortement bleue, on prend 100cc. d'eau ; 
o n  évapore il. siccité ; le résidu est repris par  l'eau et l'on filtre. 
Le filt,rntum est trait6 p a r  30 cc. d'IIC1, et. l'on kvapore a u  hain- 
marie  ; on  reprend le résidu p a r  30 à 50 cc. d'eau, et I'on vérifie 
s i  la tutalit6 d',4zO3E1 a kt6 chassile, e u  ajoutant une goutte d 'une 
solution sulfurique de diphénylamine. S'il n'y a plus d'tlzO3H, 
on titre le chlore en employant le chromate de  potasse cornrne 
indicateur. L. Cr. 

A n a l y s e  tlc l'étain 4e Cliliie. - hi. FRAXK EliO\i'KE 
(Chmica l  News, 1907, p .  3). - l'rés de  4.000 à 6.000 tonnes 
d'étain arrivent aririuellement A Hong-Kong des mines de  Yunnan 
pour y étre raffinC. Ce rnCtol est exporté sous trois qualités, dont 
voici la composition : 

Etain . . 99,s à 99,8 p .  ,100 Y8,B 9 99,3 p.  200 93,O p.100 
P lomb . . 0 , i  & 0,4 u 0.1 à 0,7 11 4,O JI 

Aritirnoine . O 9 O , i  11 0,08 à 0,3 >i 0.0'2 à 0,3  » 

L'auteur signale la mkthode qu'il emploie pourl 'analyse rapide 
d e  ce métal.  

5 gr.  del'échantillon it arinlyser sont réduits en limaille e t t rai tés  
par  50cc. d'Az03H (D = i ,3)  ; lorsque la réaction est terrriinée,le 
contenu de  la fiole est transvasé dans une capsule et évaporé a u  
bain-marie jusqu'h dessiccation cornpléte. Le résidu obtenu est 
port6 B I'éhiillition à plusieiirs reprises avec d e  l'eaii,a.fin de dis- 
soudre tout Ieplorrili, et jusqu'à ce que le  filtr;iturri rie doriiie plus 
de  coloration noire avec le sulfhydrate  d'ammoniaque ; après ce 
traitement, on fait  bouillir le résidu avec une solution aqueuse 
d'acide tartrique à 5 p. 100, qui sert à dissoudre l'antimoine; fina- 
lement, le résidu est lavé trois ou quatre  fois s u r  un filtre avec de 
l'eau bouillante ; l 'oxyde d'étain est séché, puis  chauffé legère- 
ment  ; lorsqii'il est refroidi, on  I'irripri..gnr: avec 1 cc. d'AzO31I ; 
on chauffe Iégérement, puis on calcine pendant quelques niinu- 
tes ; o n  pése l'oxyde d'étain. 

Le plomb contenu dans  les premières eaux de lavage est dosé 
à l'état d e  sulfate, si la proportion en est relativement devée .  
Ilans le cas contraire, les eaux  de lavage peuvent ktre traitées 
p a r  une goutte d 'ammoniaque,  puis acidifiées par  l'acide acéti- 
que,  et l'on évalue la quantité de  plomb p a r  la coloration qu'il 
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donne avec 114, en comparant avecune solution étendue et titrée 
de plomb. 

11 ne faut pas oublier que l'acide arsenique, le fer et le zinc 
peuvent aussi se trouver avec le plonib dans les eaux de 
lavage. 

La solution tartrique est presqueneutraliske par l'ammoniaquc, 
puis addit,ionnée d'JI2S et la qiiantitt:. d'antimoine qu'elle contient 
est facilemerit évaluée en comparant la coloration obtenue 
avec celle que donne, dans les mèrnes conditions, une solutiou 
contenant 1 rnilligr . d'antimoine par cc. 

La proportion d'antimoine étant presque toujours infkrieure ?i 

10 milligr., cette méthode :L été trouvée beaucoup plus sittisfai- 
sante que la méthode par pesée. H. C. 

Dosage du chlorsl hydraté. - hl.  A W. SELF (Phar- 
mnceutirnl Journal, 1907, p. 4) - Lcs exptkiences faites par I'au- 
teur montrent que le chlore total conteni dans le chloralhydrat6 
peut &tre d6terrniné exactement après réduction par la poudre 
d'aluminium ou par des copcaux de zinc en présence de l'acide 
acktique. 

Environ Ogr.30 de chloral hydraté sont traites dans un ballon 
muni d'un appareil à reflux avec1 gr. de poudre d'aluminium ou 
2 gr .  5 de copeaux de zinc, en présence de 25 cc. d'acide acétique 
additionnés de 40 cc. d'eau ; l'attaque demande 30 minutes envi- 
ron ; apres ce temps écoulé, on filtre le rnhlange, et le chlore, qu i  
est en totnlit6 dans le filtratum, est dosé par In méthode de 
Wolhürd. en ayant soin de separer par le filtre le chlorurcd'argent 
qui se forme par addition de la solution N/10 de nitrate d'argent, 
de laver ce chlorure d'argent et de déterminer ensuite l'argent en 
exchs dans le filtratum. Chaque cc. de solution K/10 de nitrate 
d'argent employé correspond B Ogr.00547 de chloral hydraté. 

I l .  C .  

Emni des eomprliiiés d'aldéhyde ii~rrnlqne. - 
M .  RUST ( i iputhel icr  Ze i t . ,  1906, p. 221). - Cet essai corriporte 
les opérat,ions suivantes : 

2" La moyenne du poids de chaque pa5tille doit étre d'envi- 
r o n i  gr .  ; 

211 Après avoir été réduites en poudre, les pnstilles doivent se 
dissoudre dans 200 fois leur poids d'eau bouillante ; 

3O La solution obtenue doit être neutre; une goutte de solu- 
tion de phénolphtaléine ne doit pas donner de coloration rose ; 
une goutte d e  solution dkinormale de soude doit suffire pour 
colorer en rose la phénolphtaléine ; 

4 . O  Après calcirialion, les co~riprirriés ne doivent pas donrier 
plus de i p. 100 de rksidu charbonneux, rii plus de 0.08 p. 100 
de cendres. On doit observer l'odeur qui se dégage pendant ln 
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calcination ; il existe des çoinprirnés avec lesquels il se produit 
des vapeurs exhalant une odeur de chlore ; 

50 On dose l'aldéhyde formique en transformant ceIle-ci en 
acide formique k l'aide de l'eau oxygénée. 

Les comprimEs de bonne qualité renferment de 95 à Y7 p. 100 
d'aldéhyde formique. 

Essai d o  ma4.leylute d e  moudr. - M. F.-il.  iiI,COCK 
{Pharmacauticnl Joul-ml, 1906, TI, p. 597). - L'incidmtion du 
salicylate de soude donne un résidu charlmnrieux, noir, dont 
l'alcalinité n'est pas constante. 11 vaut mieux transformer le sel 
en  chlorure correspondant, dont le dosage est très exact. 

Le principe de la méthode consiste à chaufïer u n  melange ?i 

parties égales de salicylate de soude et de chlorhydrate d'ammo- 
niaque 

C7I-1503iYa + AzH4CCI = .4zf13 + C7HQ3 + NaCI. 

Le résidu fixe est repris par l'eau, et la solution obtenue est 
titrée au moyen de la solution décinormale d'azotate d'argent. 

A .  D .  

Caraatérination mierneliitniquc aies alc~lnürlen en 
histologie uégétule. - M .  11ERJ)Eli (Archiv der Pharmacie, 
1906, p. 120). - Ou s'applique depuis quelques a11116es ?i rectier- 
cher queues sont Ics parties des végiitaux dans lesquelles sont 
localisés les principes actifs qu'ils renferment. Pour caractériser 
les alcaloïdes, on se sert g6néralement du réactif de  Mayer, qui 
est un  iodure double de potassium et de mercure. Ce réactif pré- 
sente I'inconvknient de donner des precipités amorphes, pouvant 
être confondus avec ceux qui se produisent avec les albumines 
et les peptones que peuvent c:ont.enir les v6gkt;~ux. 

L'auteur a fait des expériences qui lui ont permis d e  constater 
que d'autres iodures, tels que ceux de l i thiu~n et de niercure, d e  
calcium et de mercure, de baryum et de mercure, de cæsium et 
de mercure, constituent des réactifs plus sensibles, cette sensibi- 
lité augmentant avec la grandeur du poids atomique du métal 
alcalin ou alcalino-terreux. Pour le chlorhvdrate d'aconitine. 
par exemple, on obtient un precipité avec l'iodure double de 
baryum et de mercure, alors que la solution de l'alcaloïde n'en 
contient qu 'me  partie pour 82000 parties de dissolvant, tandis 
que le réactif de Mayer n'est sensilile que dans la proportion de 
i/40000. 

D'autre part, les précipités obtenus avec les iodures doubles 
de métaux alcalino-terreux, bien qu'amorphes au moment de 
leur formation, prennent u n  aspectcristallin au bout de vingt- 
quatre heures. 

Les botanistes ont l'habitude d'employer une solution de 
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chloral pour éclaircir les coupes ; cette solution présente encore 
l'avautage de hâter la formation des cristaux. Aussi M. Herder 
recommande-t-il de dissoudre dans une solution d e  chloral à 
30 p. 100, l'iodure double dont il se sert pour caractériser les 
alcaloïdes dans les coupes végétales ; il immerge les coupes dans 
le rdactif, et il les y laisse pendant un temps qui varie suivant la 
nature et la proportion des alcaloïdes contenus dans le végétal. 

Le réactif que préfére M. lIerder est l'indure dniilile de c i~s ium 
et de mercure. 

Afin d'enlever toute espèce de doute sur la présence des 
alcaloïdes, M. Herder cotiseille de faire les coupes en double; 
l'une de ces coupes est traitée comme il vient d'être d i t ;  l'autre 
est plongée dans une solution alcoolique d'acide tartrique avant 
d étre soumise à l'action du réactif iodo-mercurique ; la solution 
tartrique a la propriété de dissoudre l'alcaloïde, dc telle sorte que, 
aprés ce traitement par la solution tartrique, on ne doit pas 
observer de précipité alcaloïdique au contact du réactif iodo- 
mercilrique. 

Recherche tn~leologiqae du  chlorate al<:  potasse. 
- M .  ll. VITAL1 (Giornale d i  farmacia d i  Trieste, 1906, p .  97). - 
La question r6soudr.e est de savoir si le chlorate de potasse 
résiste en présence des matiéres organiques en putrbft~ction. Les 
expériences ont été faites sur un m&m& de 1 gr. de chlorate de 
potasse, ajouté à 200 gr. de viande de cheval hachée finement et 
d6layée dans 500 cc. d'eau. Le niélange a été abandonné h la 
putréfaction pendant s i s  mois, la température variant de 20 à 300. 
La recherche du chlorate. effectuée à ce morrient. a donne des 
résultats négatifs. Peut-&tre avec une quantité plus considerable 
de sel, une partie pourrait résister à, la putréfaction et &tre 
retrouvée par le procédé indiqué : réduction du chlorate en clilo- 
rure par l'hydrogéne naissant en solution acide. 

A.  D. 

Dosage d e  l'acétone. - M. J.-M. AULI) (Journal Society 
of chemicnl l n d u s l ~ y ,  2906, p .  100 , - Le procédé de l'auteur 
repose sur la transformation de 11ac6tone en brornoforme et sur 
la  décoinposition du bromoforrne en prksence de l'alcool et de la 
potasse. Cette décomposition a lieu suivant I'une ou l'autre des 
deux équations suivantes : 

C I l W  + 3 KOH + CZZIWII= CO + C2Hb + 3 KUr + 3 H"0 
3 CHBr3 + 9 KOB + CzIlWH = 3 CO + C21P + 9 KBr + 7 II20 

Dans chacune de ces équations, il se forme 3 molécules de bro- 
mure de pohssium pour 1 molécule de bromoforme. 
, Voici cornment or1 opère le dosage : on introduit eiiviron 10 à 
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20 centigr. d'acétone d a n s  u n  ballori de 600 cc., rriurii d 'un réfri- 
gérant à reflux; on ajoute u n  peu d'eau et  20 à 30cc. de lessive 
de potasse à 30 p. 100 ; on  fait  couler B l'aide d'un tube à brome, 
jusqu'à coloration jaune pale, une solution de  brome \b rome 
200 gr . ,  bromure de  potassium 250 gr. pour  u n  litre d'eau) ; on 
chauffe au  bain-marie à 70" pendant une derni-heure , on $joute 
de nouveau d u  brome, jusqu ' i  ce qu ' i l  y en a i t  u n  léger excès, e t  
l'on élimine cet excès p a r  une addition de potasse et une  ébulli- 
tion d'iint: durée de 1 i 2 rniniitrs. 

On distille le bromofornle qui  s'est forrné ; on ajoute au  dislil- 
laturu SOcc. d'alcool e t  une quariLilé de potasse caustique suffi- 
sante pour  faire une solution~aii dixihmeenviron ; on chauffe au  
réfrigérant k reflux pendant trois quar t s  d'heure, jusqu'ii décom- 
position complète du lxomoforrrie ; après refroidissenierit, on neu- 
tralise par  Az0311 dilué ; on coniplètc 500 cc., et, su r  une  portion 
du Iicruide, on dose le brome à l 'aide d'une solution d6cinorrriale 

L - 

de nitrate d'argent, e n  présence d u  bichromate d e  potasse comme 
indica.teiir. 

240 g r  de hroine correspondent ?t 5 8 g r .  d'acklone. 
A l'aide de cette rriéthode, on peut doser l'acétone dans l'alcool 

mkthylique. 

W i n  contenant de l'arsenic. - M. FONSENTI (Bollettino 
chirnico fu~~rnaceutico, 1906, p. 217). - Le laboratoire rriunicipal 
d e  Milan a eu l'occasion d'analyser un  vin qui  avai t  provoqué, 
chez u n  certain norribre de consommateurs, des  nausées, des  
vomissements, des m a u x  d'estomac et  des m a u x  de t h : .  

Ce vin possédait les caractères d'un v in  normal .  
On supposa qu'il devait contenir une substance toxique, e t  

l'on songea à l'arsenic. A l'analyse on constata que le vin en 
question renfermait Ogr.135 d'acide a r s h i e u x  par  litre 

Comment ce vin pouvait-il contenir d e  l'arsenic ? L'enquéte 
qui  fut  faite rév6la que  le tonneau dans lequel il avait étS placé 
avai t  été lavé l'acide sulfurique. Peut-étre cet acide contenait- 
il de  l'arsenic. 

Iuccndie provoque par In d&componitiou npon- 
tmnec d u  chlorurc de clitiur. - Les Annales de pharmacie 
de Louvain d'avril  1906 signalent uri incendie survenu clms une 
pliaririacie de  Berne il y a q u e l q u e  temps dans  les circonstances 
suivantes : des paquets de  200 e t  de 500 gr .  de chlorure de chaux 
avaient été renfermés d a n s  une caisse en bois; une nuit,  l a  caisse 
p r i t  feu, et il se produisit un  dégagenierit d'abondantes furnees et 
d e  gaz chlor6s. 

L)e pareils accidents ont été constatés sous l'action de la luniière 
et de la chaleur, mais, dans cette espèce, le produit se trouvait 
a u  frais et d m s  u n  lieu ohscur. 1)'aprés Lunge,  l'accident doi t  
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étre attribué 3 l'humidité et k l'action du chlorure de chaux sur 
le papier des sacs, papier qui était enduit de rCsine; on sait que 
le chlore rCiijit violemment siir I'esscnce et siir la résine de ter&- 
benthine ; cette réaction aurait amorcé le phénomène. 

Si de pareils incendies ne se produisent pas plus fréquernrrient, 
c'est que généralement le chlorure de chaux Fe renferme pas 
plus de 25 p. 100 de chlore actif ;  l'inflammation spontanke n'a 
lieu qu'avec un chlorure de chaux renfermant plus de 30 p. 100 
de chlore actif. 

Réactif' des pigments biliaires dans I'urloe. - 
M. KROKIE WICZ (illünchen medicinische Wochensch~i f t .  1906. , , 
p. 496). - L'auteur propose de recourir au  réactif suivant pour 
deceler dans l'urine la présence des pigments biliaires : on prend 
1 cc. d'une solution aqueuse d'acide sulfanilique au centième, 
qu'on mélange & I cc. d'une solution aqueuse de nitrite de soude 
&lement a u  centième ; on ajoule 2 cc. d'urine 3, ce 1n6lange et 
l'on agite; si l'urine contient des pigments biliaires, le liquide 
prend une coloration rouge-rubis, qui passe au violet lorsqu'on 
ajoute 4 gouttes d'HC1 et de l'eau au mélange. 

Aucun élément de l'urine ne donne Ics mémes colorations : 
aucun medicament ne détermine une semblable réaction. 

Noovc l l e  rkaction do I'aconitine. - M. N. MONT1 
(Gazzetla chimica i l d i a n a ,  2906, I I ,  p. 479). - -  On mélange 
Ogr. O001 h Ogr. 002 d'aconitine pure dans une capsule de por- 
celaine avec 2 & 4.  outt tes de SOW2 (D Y 1,75); on chauffe pen- 
dant cinq minutes au bain-marie bouillant ; on t~joute un cristal 
dc résorcine de poids h pcu près égal à celui de l'aconitine 
employée, et l'on continue à chauffer. Le liquide devient d'abord 
jaune-rougeitre, puis rouge-violet, et, au bout devingt minutes, 
la coloration rouge-violet acquiert son maximum d'intensitk ; 
cette coloration est très stable. 

Essayée sur un grand norrifire d'autres alcaloïdes, cette réac- 
lion a donne des résultats négatifs. Elle est donc caract6ristique 
de  l'aconitine. A. D. 

Cryusuopie du lait. - M. E. GRIJNER (Ann. Soc. ch im.  
M i l n n ,  1906, p. 108). , 

Dam un long mérrioire préserité par l'auteur k la Société chi- 
mique de Rlilan. les conclusions sont les suivantes : 

i n  Le point de congélation d'un lait pur et frais est sensible- 
ment constant. Il varie de -0°,533 à -00,58 pour les kchantil- 
lons provenant d'une seule vache e t  d e O a , 5 4  à -0°,57 pour 
les laits commerciaux mélangbs ; 

S0 La determination du point de congélation, comme complk- 
ment de l'analyse chimique, fournit de précieuses indications 
pour la recherche du mouillage. ' A. D. 
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Essal des huiles végétales et animrrlcs.- MM. TIIOkf- 
SOK ET DUNLOP (Pharnulceutical Jownal, 1906, I I ,  p 486). 4 

La supériorith de la méthode de Wijs  sur celle d e  IIubl, poup 
la détermination de l'indice d'iode des huiles, est telle qu'il a été 
indispensable de déterminer cette constante s u r  des produits d'ori- 
gine indiscutable. 

Le premier tableau indique les résultats obtenus sur  des huiles 
préparées p a r  les auteurs, huiles dont  la pureté était pa r  cons& 
quent  certaine. 

Le deuxiéme donne les résultats d e  l'analyse d'échanlillo~is 
commerciaux dignes de  confiance. 

Indice 
Indice Refraetorni.lre de inaapo- 
d'iode Zeissà 25' sapunificatiun nifiable 
- - - - 

Olive verte d'Espagne par pres- 
sion . . .  83.20 61.2 195.6 1.25 

Olive verte d'Espage par CSP . 83.20 6 i  .2 192.1 1 .62  
Olive mûre d'Espagne par pres- 

sion . . . . . . . .  88.93 64 .3  193.8 1.34 
Olive mhre d'Espagne par CS2. 88.45 64 2 191.8. 1-52 
Olive très more de Turquie. . 89.1 61.2 192.1 1.24 
Lin de Riga . . . .  203.5 83.5 192 1 1.25 
Lin de Saint-Pétersbourg . . 200.0 8 4 . 2  192.8 1.33 
Lin de I'Amkique du Nord . 194.6 83 2 192.2 1 .10 
Lin de Calcuta . . . . .  188.6 81.7 192.8 0.88 
Ravison . . .  118.1 71 . O  ,181.3 1.65 
Colza des Indes orientales . . 104.5 68 O 175.3 1 .O% 
Amandes . 98.1 64.3 11 I) 

Ricin . . . . . . . .  83.6 78 .4  182.6 O 60 

Huile d'olive de Crétc . 
- d'Italie. . 
- de Sicile . 
- du Levant. 
- d'Algérie . 
- deSyrie . 
- d'Espague. 
-- ' de Mogador 

Huile d'œillette . . .  
- de soleil (Russie). 
- d'arachide. . .  

Indice 
d'iode - 
81.9 
86.5 
84 .1  
84 .4  
85 1 
85.2 
86.6 
94.3 

t 4 0 . 0  
431.3 
87.5 

Refrsctométrs Indice 
%e$s de Acide 
a saponification DensitB libre 

Il  résulte de ces recherches que  l'indice d'iode des huiles 
d'olive varie d e  81 à 89. L'huile de  Mogador a cependant un  
indice d'iode plus élevé, tandis q u e  le degré au réfractomètre est 
p lus  faible. 

Pour  les huiles de  lin et d e  foie de  morue, l'indice d'iode 
et le  degré r6fractom6trique varient  d a n s  le même sens, tandis 
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que, pour les huiles d'olive, les variations n'ont aucune r é a -  
larité. 

Cette différence est due en partie a u x  acides libres, qui  abais- 
sent le degré r6fractom'&rique. A.  D. 

Dosage de f i1 strychnine en prCsence de I n  bru- 
clne. - M M .  FARR et  WRIGHT (Pharrnaceutical Journal, 1908, 
I I ,  p. 83). 

Le mode opératoire qui  donne les meilleurs résultats est le 
suivant : dissoudre a u  bain-marie 5 cc. d'extrait fluide ou S5cc. 
de  teinture dans i 5 c c .  de SOL112 à 3 p. 100, sans dépasser l a  
température d e  500 ; ajouter 3 cc. d'un mélange i volumes égaux 
d'Az03H ?i 1 .42  et  d'eau et laisser en contact pendant d i x  minu- 
tes ; le mélange est alors introduit dans  une houle B séparation 
avec 50 cc. de solution de  potasse et 10 cc. de  chloroforme; après  
agitation, la solution chloroformique est reçue dans une capsule 
plate s u r  3cc  d'alcool arnylique ; le résidu est kpuisé à deux 
reprises p a r  5 cc. de chloroforme ; la capsule est abandonnée & 
1'6vaporation $ l 'air libre, juçqu'h départ  du chloroforme, puis 
soumise à la dessiccation a u  bain-marie. La strychnine est obte- 
nue quelquefois en cristaux blancs; d'autres fois, les cristaux sont 
légèrement teint&.. A .  D. 

Fulslfloation da styrax Ilqulde. - hl. G.-W. MARRIS 
(Bristish und colonid Druggist, 1906, I I ,  p .  477). - L'analyse de 
deux échantillons de s tyrax liquide a demontré, dans le pre- 
mier (A) ,  l 'addition d'huile de coco, e t  dans le deuxième (B), la 
présence d'une résine, probablement d e  la colophane. 

Voici les résultats comparés à ceux d'un échantillon type de  
purete authentique : 

Eau . . . . . . .  
Cendres. . . . . . .  
Indice d'acide . . . .  
- de saponification . 

Solubilité dans l'éther de 
. . . . .  pétrole 

lndice d'acide de l'extrait 
à l'éther de pétrole. . 

. .  Acide cinnamique. 

Analyse de  la vaseliqe jlndustrin qztimica, 1906, p. 282). 
- La vaseline de  bonne qualité est inodore et neutre. Si elle est  
jaune, on 1s fond et on l'additionne d e  son volume d e  solution de 
permanganate d e  potassium à. 1 p .  1.000, lequel ne doit pas  
se décolorer e n  nioins de  s ix  minutes. 
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Son point de congélation doit Stre entre 370 et %O. 

Si sa  viscositk est inf8rieiira A 3 k la température de 600, elle 
contient d e  la paraffine. 

L'indice d'iode est cornpris entre 7 et 12 pour les vaselines 
américaines et est inférieur k 5 pour les produits allerriünds, qui  
contiennent moins d'hydrocarbures non saturés. 1'. T. 

Solubilité de certains rsela dans la &ckimine.  - 
M. OSSENDOWSKI (Pharmnceutical Journal, 1007, 11, p .  575). - 
100 parties de glycérine pure A 150 dissolvent (1) : 

AcEtate de cuivre . . . .  
Acidebenzoïque. . . . .  
- borique . . . . .  
- oxaliqiie . . . . .  

. . .  Arseniate de potasse 
- de soude. . . . .  

. . .  Bicarbonate de soude 
Borate de soude . . .  
Carbonate d'airirriouiaque . . 

- de soude. . . .  
Chlorate de potasse . . .  

. .  (X~lorure d'ammonium. 
- de baryuni . . .  
- mercuriqiie . . .  
- de potas&um. . .  
- de zinc . . . .  

Cyanure de potassium . . .  
Iode . . . . . . . .  

. . .  Iodure de potassium 
- d e z i n c .  . . . .  

Phosphore . . . . . .  
Quinine . . . . . . .  
Soufre. . . . . . . .  

. . . .  Sulfate de chaux 
- . . . .  dec~iivre - de zinc . . . . .  

Tannin . . . . . . .  

(1) Nous devons faire remarquer que les chiffres donnes par l'auteur 
de cet article diffkrent de ceux qu'a indiqués M. Catillon dans son livre : 
De la Glycérine et que ce dernier a deterniin65 lui-méme en opérant sur 
la glyckrine pure. (Redaction). 
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TrnitC prmîiqnr d 'an~lyse  (lem d r n r é r ~  ~ l i n ~ c n t ~ l .  

rcw. par E .  GEiian~, prnftwriir do phariii;tcie et d e  phai~inarr~lcigie à 
1'UniversitP de  Lille et A .  Bosu. direi~tt~iir  (lu laboi~atoiie iiiiiriicip~I de 
Lille Un vnliiine d e  59.( paptns. (Vigiit fi.èi.rs. i,diirurs. 2:{, place de 
1'Érolr rie n ~ e ~ l e c i n r ,  Paris) Piix : c a r l n r i n ~ ~  45 Irarics. 

Le vnliinie qiir vieniieiil di, piihlirr hlJ1 .  1';. Glii.arii et A .  Unnn n sur-  
tout alé &rit pour laciiiter aux phariiiacieiis et aux cliiiniatrs leur 
tâche dans les expertiws 

La loi du f e r  aobt I9iiFj et le diicrrt dii 3 l  jiiillt~t 19C6 di'teriiiinent Irs 
condilions dans Irsqiicllvs les ~xl ier l i s rs  doivt~iii 611.1. I'ailw. URIIS les 
cxpt~rlises cniili~ailicioircs, orrionnrcs p;ir ret lr  ric~iivrllc loi. les rliiiriis- 
tes peuverit & Ii'iir gr6 li~availlvr enwmtilr ou ~Pparériic~iit r t  rriiployrr 
telle méthode qu'ils jugent coiivenablc. C'est au cliois d e  proc6des 
analytiques a la fois précis et rapides qiie les aiit.iiiirs ont  consacré 
tous leurs eWorls. 

Cet ouvrage contient, en udderidum, les méttiodes analyliques 
officielles qui doivent étre uiilitées par 1t.s 1abor;ctoii.e~ administratifs 
chiirgés di1 premier Pch~ntil lon & analyser sur 11,s quatre p ~ ~ e l e ~ e m e r i t s  
o p b r ~ s ,  les tioi. aiitrtss étant destines aiix expertises ~ir»lir.ernriii. diles. 

h lM Gl.rard et Bonn se sont rfforcP~ de i~;isseiiil~ier loiis les docu- 
meiits rrltitifs aiix chifTt CS niiiiiiiiu el riiaxiiiin de  ctiiii j~oqitiori ries 
principalt~s malii.res a iirieniaires, de façon qiie I 'exprit ait toiis les 
élc'menls nécessaires pour se ~irononcer en  toute certiiuile dans I'in- 
t.er1ir~tation des r~~s i i l l s t s  ~ihieriiis. 

Sous la rubriqiii. D o c u ? ~ Z ~ T ~ ~ S  d'hygiène ulimentnire les aiitrurs on t  
indiqiie, polir r:tiaqiie dvnréc, 11,s conr~liisioris des riipporis yrvscntrs e t  
adol~tes  par le Conseil siiperieur d'hypii)ne puiiliqur de France. L'ex- 
pert y trouvera tous les ~ ~ I ~ i i i e r i i s  n6ccssaires poui~rbpondie k rertaines 
questiiins qui Iiii  snnL posties par Ir: iiiagislral inztrurtriir, reliltiveiiient 
aux dangers qiie présente l'addition de tel ou tel produil à une subs- 
tnncc alirncnlairc. 

Cet expose surcinct des difïrrenles pai,ties de  ce Traité pratique 
d'analyse des d~nrées alimentwires inoiilre q u  il est u n  livre absolu- 
nierit indispensiihle à tout chiiiiisle expert 

Tnblen namériqacn c c  lagui.itliniir~ncn à I'uwrige 
drri eliiiniwirrr, par U. E .  TSAKALOTOS e t  1q.nrc METTI.EH (Gaiitliier- 
Villars, éditeur, ,153, quai des Grarids-.4iigiistins, Paris) .  - Le petit 
volurne qiie RIM. Tsaknlotos et h l r t t l ~ r  prt%eriterit aiix cliirriisti~s con- 
t ient ,  dans  une centaine de pages. des ren~eigr iem+~nts  pr, cieux et  des 
tablesii'uiie utilité inconit~st;ihlr D'un rorrnat ~iraiiqiie,ce Iivrr iroiiveia 
cerlainement sa place daris les labura to i ie~ scieiilifiqiies et  iriductrit.ls. 
En effet, dans  le doinaine arialytiqne, les mdhorles physiqiies et pliy- 
sico chiniiques t r u d ~ n t  de plus cn plns il se vulgnriser el a r n l r ~ r  dans 
l a  pratique des essais cnrnnierciaiix et industriels. II siiffit de jrt, r un 
ruup d'teil bur la tatile des rnatièrrs du livre de  M U .  T ~ a k n l o o s  r t  
Metilcr piiur constairr  que vetie partir  n'a pas 6 1 6  ni;gligi,e. A part 
les tables qu'on trouve géneraleirieiit ddns les forniulaires, on peut 
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citer une table d e  facteurs anulgtiques dressAe d'aprbs les données 
de 1907 de l a  Commission internationale des poids alt~rriiqiies ; une 
talilt. de rt,diictinn ilvs pesées ail ville ; dr s  tables poiir les î nn~ tan te s  
cryiiscnpiilti~s r t  Phullinscopirlii~s e l  poiir les covlficienls de v i s c o s t ~  ; 
des forrniilcs poiir les nie.iirrs ri.fr.acloinétriqiirs et  polariinc'lri- 
qiii,s, etc Toiites les valriirs sont acrnrnliagriées d e  leur I~~g.iriitirne r,t 
une iable de  logarilhirics à ririq d ~ c i i n a l t ~ s  cornplPte le voliiiiie. Les 
tat)les tan oiitrt~, sont siiivies il'iinr! sGrie de n o t ~ s  ex$iciitives qiii ~ n n t  
coriçiies daris iine forinr clniir rt precisc el qiii farilitrronl ail chiiriiste 
I'cxticution des iiicsiires et Iii  Iectiir,, des tiiblcs. Nous ne doutons pas 
que ce ptitil livre ne soit appele à un s u c c è ~  IrPs I :eitiiiie. 

E:L. I ) u R . ~ N D .  

T r a i t 6  de c h i m i r  &hnill>tiqiir qoal i ta t ive .  par 1,. 
DUPARC et A. E/lo?r~ren, 1 vol. de 3 7 i  pages (Kiindig, 3 1 ,  rue Corraterie, 

CenPve. el Alean, 108, boiilevarii Saint-Grrniain, Paris). Rous avons 
dela rvniiii coiiipte dr la prciniere rjdilion de ce vnliinie, dont  les 
auieurs piiblivnt aiijniiirl'liiii une dr-iixii?rne édition Ci,llr-ci est pre- 
ci:di.r d'un exliosP de la ttit>orie aloiiiiqiie, d~ la tlieorie riiodri,ne iles 
snliitinns e t  des prinripc,s scirntifi , U P S  qui sont la I)asr dl, la cliiiiiie 
analvtiqiie. Les aii lei~rs ont p m i e  avec jiiste raison ique celte parlie 
th Lorique t';tcililerail allx jeiines rliiiiiislrs Id  coiiiPrc;hension des rrae- 
tions qui sra pwsrnf en ctiiniir a n a l ~ t i q u e .  

Les tab!rs arialytqiies qiii se t r o i i v ~ n l  à la fin du vnliirrie ont  Pt< 
moijifi~tis et coiiipletées, nolainiiient l a  table des méi.hodrs de  dksa- 
grégalion. 

La seconde bdition du volume de  MM. Duparc et Rlonnier reneon- 
trera certaineinent auprès des chiiiiistes le irieine accueil favorable 
que la preniiere. 

1.m d y n n m i q u ~   CS p l ~ l . i ~ n ~ ~ ~ i . a ~ r ~  dc  IR v i e .  par J .  I,rm, 
proî+ssriir de phvsioloqie I'Uiiivrrsité de  Bwkelev 'Calit"orni8-). 
Tr~trliiit dr I'nll~iiinnil par MMçI.  1)~unr.u e l  Y C H ~ E F F E R .  I'rCfarc de M .  le 
professeiir Ginnn de I'lnslitiit - 4 vol de 407 pages, de la I$iblio- 
tkiPqiie scienlifiqiie internalionale ( F é l ~ x  Alcan, edileur, 108, boulevard 
Saint-(ierrnain, Paris). Prix du vol. cartonne : 9 fr. 

Cet ouvrage d u  biologiste amc'ricain, si connu dans le monde savant 
depuis ses belles rechrrches sur la partti6nng6nése expkrimentale, 
n'est pas un ouvrage de sp6eulation philosophique. C'est un essai 
deslinè groiipcr en un corps de  tloclrinrs les ri;sultals apport& aux 
scivnces h i o l ~ ~ g i ~ l i i ~ ~ s  p Ir l'xppliratiori des rriPlhi>d~s ~t d r s  concrpiioris 
phpsico chimiqiies A ro l l  des oiii.ragr,s Rcrits par des pIiilo*oplics ou 
des riatiiralistiis. e inr~run~ar i l .  plus s p k ~ ~ i a l ~ i i i e n t  Iriirs conclusinns aux 
travaux d'ordre morplioli~giqiir, i l  y avait place pour une  telle œuvre 
dur  avant toiil à lin expe'riiiierit:iteur. 

L'auteur. daris la première partie du livre, étudie successivement : 
la chimie g6ni;r~lt .  des phi;rioriiènes de la vie, en insislarit sur la thPo- 
rie de I'aclion des diasta-es et les Iigpnthtsses que suygércnt le rnnde 
d'action des i'erments, la structure phvsiyue génrirale dr: la siibsltince 
vivante, piiis IPS i~ianifestali i~iis  éI~~iiieiitaires de la vie. I.'iriiiiienr~e de 
la teiiip"wtiire. Ir rUle hirilogiqiie des sels sont  Ptiidies. L'importance 
des duciinirnls apportes par~l 'a i i teur  Iiii-riiêiiie à toutes ces questions 
reiid la lectiire de ces chapitres particulièrerrient interessante. 
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La seconde partie du livre (tropismes en gPnCral, fAcondation. heré- 
dite, rc!gen*,raiion). est egaleinrrit pleine i l ' ape i~us  nouveaux, de vues 
benucoup plus Filcrindes que cellt~s 1it.s zoologistvs piirs. (1 I,'heiii~e est 
n adiiiirai~lrinerit choisie, di1 le pri)leszeur c;iaiil dans  sa prél'ace, 
(( pour une publication de ce g m r e .  Les ex;igi~ralions cles nrodarwi- 
M nisies orit, en ell'et. par une ~ P I I I ~ ~ L I S ~  rbiiclion. rarnerir: l'attrrition 
a des na tu ra l i~ t e s  sur I'etiide trop nPgligée des t'acteur. prirnaires de 
CI la varialion. base de Loiite thdorit. r;volulionriiste. Or, daris ce retour 
(( aux tendaiices gisn6iales de Lamarck, le l i ) r e  de Loebseraun guide 
u silr e l  très suggestif n. 

Ln IPpialntioii onr l e  inuuillnge et le  surrnge den 
vliiw. i ,ar  E. I.A ( :LAVIÈIIE.  dul . t~iir  PI] dlwil, i.éilarteur A la 1)irection 
gi.ni;rali. d t~s  coniii hulioris i r i d i r d e s  c t  E .  ANTONEI.~ .~ ,  r l i ; i rg~ de cours 

la Farulié de hlontprllirr. - 1 vol. dr. 325 piiges (Hibiere, eiliieiir, 
30, rue Jacob, Pai,is) Prix : 3 fi.. 50 - Les rhiiriisit~s qiii sorit appeles 
A l'aire des expe r t i s~~s  de vins n e  pei iv~nl  ipriorrr la IPgisliction conrer- 
nan t  le rriouillage el le siicragr de cetlr boiswn. Nous leur signalons 
ce voliiirie. daris leqiiel ils troiivt.rorit claiwiiit~nt prrsenttk les docii- 
rn~r i t s  oii les renseigiienienls qiii pruvenl leiir èlre nscessaires. 

11s iirorit aiisbi avec in 16i .è~ la partie écoriomiqiie d e  cet i i i i  Pressont 
ouvrage, qiii faii I'oh,jel d e  la preiiiiere parlie et qui riiontre quelle a el6  
I'origirie de la l i~g i~ la t ion  actuelle. 

Coinincnt épurer unil CRU. par F. M A L M É J A C ,  docteiir en 
pkiaririai:ie, pharmacien major de 2 e  classe - 1 vol. de 216  pages 
(Vigot fréres. 6dit,riirs, 23, place de 1 Ecnle de médecine, Paris). 
Prix : 3 fr .  50. 

Ce petit oiivrage a pour but d'apprendre 8 chrcciin comment on peut 
toujours et parlout se procurer de I'rau potahlc e l  pure. 

L'autiw, connu par se.; travaux sur I'eau, initie rapidement le lec- 
teiir, dans une pruiiiiti.e p:ii+ie. h la biologie de ce iiiilieu, iariilis que 
la seconde est enliéreiiivnt corisacri:e l'elude de son epuration. 

Apips avoir iiioiitrt! la n iwss i té  de cetle Bpiiraiion. l'aiitriir passe 
succcssiveiiient en revue : I'epiiratinn nalurclle 1 '~l~iiralinn par les 
apparrils de forlune, par la chaleur, par Ir i'ruid, par filiraiion et enfin 
1'Ppiiration cliirnique. 

Tous les procédés sont ires clairement et 1ri.s rigoureusemenl éludies 
tant  au point de vue scieritiliqiie que pialique. 

Cet ouvrage renft~ririe de noiribreux travaux originaux et se termine 
par une bibliographie assez coinpli.te. 

Annumire d u  hiii-enii tlca longiiudcn ponr 19.93, 
1 vol. de Y:iO pages (Giciithiri,-Vi11ni.s. Pilitriir, 45, quai des Grands- 
hiigiistins), prix . I îr. 50. - Siiivnrit I ' , l iernanre a~ iop t i e .  ce volume, 
de inillérirn.. pair. coritivnt, oiilre le< données nslionoii i i i~ii~s,  des 
tahleaux relaiil's A I R  physiqii~,  a la rliiinir. 2 l 'ait 1111 I ' ing~rii t~iir .  
I k l k  anriGe, nous signaluns t o u t  spA~ialeinriit Irs nijtires de M G .  
Higoiiril;~n : La distarrcr des as t res  rt e1r. par t icu l ier  des Ptoilrs f i xrs ,  
et celle M .  F . Guy ou : L'Bcole d'astronomie pratique de l'Observa- 
toire de Xonfsouris. 
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Contr ihnt~on R I'btnde rn6thadlqna d e n  exy4nnes 
dniii) ler tiwsiii) iiiiI.miciur. par Ri O.  DONY I I E N A U L T  et  
1111(1 .J VAN I ~ U U R E Z I  l brochure e l t ra i te  d u  Bul l e t i n  de  I'ilcudemie 
roynle  d r  Belgzgue, 1Yii7. 

E<iomirr do trnitement tlcm vigne* contre: le pliyl- 
iorciw, par IJ  -Cl. Rl~sriie. cl i irni~te axiologiie h. Hordeaux. - Z bro- 
ctiiire de 411 paglls fG. Ferel, editeur, 45, cours de l'lnteiidance, à Uor- 
deaüx). Pi,is : 1 I'ranc. 

.Igrnrln Dnnod pour 1908 : cliiinic, à l'usage des clii- 
misles. ingcinieurs, indiistrii~ls, professrurs, phavmacitns. directeurs 
et contrciiiaiiim d'usines, par Eiiiilc JAVET, ex c h i i ~ ~ i s l e  iles services 
de  l'tiiat. - 1 petil voliiiiie reliG en peau sciiiple, d e  400 pages (II. Diinod 
et E. Pinat, éditeurs, 49, quai des Grands-Augustins, Paris (vie). Prix : 
2 fr .  50. 

Ct.1 agenda contient, c;oiis un format de p o r t i ~ ,  la quintessence de ce 
qui iiileresst. Ic cliiiiiiste. 011 y trouve, e n  efTei, coridenst,es, lcs nol oris 
essi~iilielles ile phgsiqiie, de rhirnie gl'ncralc 1.1 an;ilylique, des  cxpli- 
cations praliqiies et iirie foulii de tables et foriiiules iisuelles d'iine 
reclierciie facile. Paririi les aIjon~.i ioris  q u e  comporte I'tmdition 1908, il 
convirril 'Ir signaler un nouve;iu cllapiire for1 irilrress;tnt rlonriniit la 
coiiiposiiion et  les cai.acii.rcs des pr-iiicipux min i r aus .  L'ai~oridance 
des doruinenls scientifiques reiil'crniés dans ce\  agenda en fait un véri- 
table cüde-mecum du cliirriisle. 

, A - 

NOUVELLES KT RENSEIGNEMENTS 

Deiiriènie Conginéa Iiiternciiionlil de sucrerie et de 
diwiillerle. - Le Coriseil il'ailiiiiriisiiatiou de I'Assriciutiun des 
chimisles de sucrerie e t  de  dist i l lerie de I'runce et des colonies a 
decide d'or:aiiiser, l'occasion du 2 3  aniiiversaiiae de l a  Fondation de 
cetle ptiissaiite hsw~: ia l iou ,  le deuxiihiiie Congres iriternotiorisl des 
industries du sucre e t  de l'alcool, qui au ra  lieu à Paris dans le mois de 
mars  1908. 

Le preiiiirr Congrhs internatiorinl de sucrerie et. de distillerie a eu 
lieu eu iBO5 A Liége, iu-gariise par l a  SociGte lectiriique et ctiirriique de 
sucrerie de Helgique, S O U S  I ' i i ~ ~ p u l s i ~ n  de  son dkvoué secrétaire général, 
M. Saclis, el il a obtenu un LrCs grarid siiccès. 

L'AssiiciaIion des cliiiiiisles de  sucrerie irivile les fabricants de sucre, 
les distillalifiurs, le3 wiioliigurs di- tous les pays, aiiisi que les ctiiiiiistes 
et Leclinicieiis s'iiitri~essaiii & ces iiitiiistiies, à a s s i ~ t e r  A ce Corigi~és, 
afin ii'rcliariri.r leurs i iees sur les qiiritioiis piii.ibes a l'ordre du joiii., 
aliu d'6 udiei Ics queslioris qu'ils disirei.ait.iil s o u i i i e ~ t ~ ~ .  A uiie discus- 
sion griit,r.ile el (tussi atiii ( 1  eiiircleiiir dea reliiiions aiiiicalrs a \ e c  les 
coiigr~~saistes éti.aiii;ers. qui ne riianqiierorit pas dt: veuir en graiid 
uoiiilii,e lJaris pour prendre part  au Congrks. 

Le Comité d'organisation du Congrès est composE de l a  manière 
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suivante : p e s i d e n t  : hl. hlanoury, président de l'Association des chi- 
misits  de sucrerie; secretaire general  : M .  Silz, secrétaire général de 
ladite Association. 

Le Congre* coiiiprendra trois seclions : la premii,rr section. Sucrerie,  
a piiiir président M. Dupont. La dtiuxii.iiie sertion, Disti l lerie.  a pour 
presiderit M .  Bai,bet. La troisiemc section, IE'nologie. a pour président 
M .  Mathieu. 

Les aiihPsions au Congrès doivent elre adressées rl M Silz, secr6taire 
gbn  ral, l%, bouleviirtl M;igeritn. Piiris 1 0 ~ .  Ces adht~sions sont gra- 
tuites. Le prix du çoinple reniiu du  Çorigi.6~ est fixe ri 5 I'rancs pour les 
soiisciipiions; apr is  le Congrès, le prix sera port(, A 10 francs. Les 
congi'rssistes qui dmirent souscrire pour le coiiipie rendu doivent 
adrrss i~r  5 Irsncs en mi-me teiiips que leur adliesion. 

Uii ver\eiiit,ni de 100 Pr~iics doiiue droit au titre de membre dona- 
teur du Congrès. 

Preini~r Cotigrts interuatlonul den iiidu~irien fil- 
gorilicluc.m - A la lin du mois de jiiiri 190H. se t iendra à Paris le 
preiiiier Congrk iriternational des industries f'rignriliques, appelé par 
~ibieviatiun Congrès d u  froid. Ce Coiigi~ès est plac6 sous le pntro- 
nage iles Rliriidres de l'Agrii:ultiii~e, dl: I'lnteritjur, d u  Goiriineice, des 
Travaux piililics, de la Marine, de I'ln~triiction piibliqiie e t  des Colo- 
nies;  il au1.a poiir présiderils d'linririrur MM. Loubet r t  de Freycinet, 
et poiir presidrrit elhcti l  hl. Aritiri L~bo i i ,  ancien iiiinistre. 

Le Corigr2s coiiiprendra pliisieui-a seciions : Svction 1, présidée par 
M. tl'Ai~sonvnl ; basïes tciriperütui'es r t  Iciirs effets géni3raur.  

Seciion II. prt,sidie par h l .  Lciiiiitt. ; iiiateriel I'rignrifiqiie 
Section III, présidée par M. Armand Gautirr ; applicitlion du froid 

A I'tilirnentatiiin. 
Srction I V ,  presidee par M .  Tisserand ; application du froid aux 

auires indiislries. 
Sectiun V, presidée par M.  Levasseur ; application du froid ail 

coirirncrce et  aux transports. 
Si.ci.iori V I ,  prisiiiee par M.  Criiplii ; 1i;gislation. 
Cliaqiie section serti divisie en plusieurs sous-sections 
La colisniion des rnerntres titulaires est  de 20 fr. ; celle des mem- 

bres donatrurs est fixee à 100 fr .  au riioins. 
11 y aura  des membres associEs, qui seront les rrierribres d e  la 

faiiiille des membres titulaires (feinine, frkre, smiir, fils, etc.), e t  qui 
paieront une coiisütion-de 10 francs. 

Pourtoiis renseignements, s'ailresser a M .  le secrétaire génkral d u  
Congrès, JI. de Loveriio, 10, r u e  Poisson, Paris (VIIe), aiiqiiel devra 
Otre versé le montant  des cotisations. 

krretk atiiiiettant pi-ovisnireiurnt le lalioratoire 
dépcrrtriiieutal des Ilouclierr-du-llhooe n prockder 
aux niin1 j m e s  p r é ~ u e ~  pmr In loi s u r  les fi.ciudc~. - 
Par arrcte du Ministre de 1'Agi.iciiliiire du t e r  decerribre 1907, le labo- 
ratoire deparlernental des Boucheri-du-RhOne a et6 admis provisoire. 
meut ti proceder aux analyses des boissons, denrees alimentaires e t  
produits agricoles. Le ressort de  ce laboratoire comprend les dépar- 
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teirienls des  Boiiclies-dii-Hhdne, du L'aiicliise, des  Basses-Alpes e t  d e  
l a  Corse. 

Couco~iiw pour I'eniploi a l e  r l l r re t rnr  d n  1.~11nnt- 
ln irc  iiiiiiiit-ipal r l r  Saiiil-ECliriiiie. - L a  ville de Saint-  
E t ienne  riiet a u  concours  l'emploi vara rit i l t i  directr i i r  du Lahiiratiiire 
munic ipa l  d e  ctiiiiiie. 1.e coiicours s 'oiivrira 11: 2 mars  prochain,  
Par i s ,  au iiiiniitère d e  I'Agriciiliiire Il cni i iprendra les epre i i \ e s  siii- 
vantes  : cxairien des t i t res ,  ri'ilaciions sui. d ~ s  q u ~ s t i o n s  d e  ctiiiiiie ali- 
mcnia i re ,  agricole et. iridiislrielle, siir i ine qiiesiion d 'o rdre  a~liriiriis- 
t r a t i f  toi ichant  la  rPpr-ession des frai i r i t .~  el I'liygikne a l i rn rn ta i re  : 
rédact iun d'un rappor t  s u r  I C S  c o n e l u ~ i o n s  d t i r r r  d 'une  arialyse d o n t  
les  r r su l t a l s  son1 donnés  ; examen i i i i c roscol i iq i ie :analvses qii ~ l i l s i i v e  
e t  quant i la t ive : ar ia l j se  d 'un  produil  indus t r i e l ,  cornrnercial nu phar-  
inaccut iqi ie .  

Les ciindiilats doivent a d r e s s e r  leiir d r i r i ande  d'inscriistion jiisqu au 
23 février aii plus l a r d  B la triairie d e  S;ririt-l5tienne (seci.rlarial prie- 
rai), où ils pourront  d e i n a n d e r  tous  rrn.eigneirieiits c o i i i ~ ~ l i ~ i i i ~ ~ i i t a i r a s .  

Le traitrtiierit  rie débu t  est  fixé 3.000 I'r;iiics, avec  pailicipaliori h 
l a  Caiyse iiiiiriii~ip;lle des i . ~ t r i r i t r s ,  e t  1 eiitri:e e n  fonct ions a u r a  lieil 
iiniiic!diaternerit a p r e s  le coricours. 

1)istinc.t ioiiu I~oiioi.iliqurm. - Nous soa i in r s  heiireux d e  
s i g n d e r  ai'jourd'liui e l  d e  f'i:licitrr M .  R O U X , ,  (:kief di] service d e  la  
répression des  I ' ra i i~lrs  ail i i i i r i i s i~~re  d e  I'A:ricullure, qui  vient  d 'é t re  
norniriP C/rei~nli?r  rie la LPgion d'honnrur. 

hi. Carnpredoii (Loiiir), cliiiniste a St-K,iziiire, m e m b r e  du Syndicat  
des  c l i i i i i i~ t r s  e l  essayeurs  d e  France ,  a é t r  riornrnk Of/icier d'ucadb- 
mie ;  n o u s  lui adressons nos sirici'res Felici a t ions.  

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

Nous iiiforiiions nos lecteurs qu'en qual i té  d c  seerklaire gbneral du  Syn- 
dicat des cliiiiiistes, nous rious cliargeoiis, lorsqiic les rleiiiaiities e l  les 
offrcs le pcriiiellenl, d e  procurer des cliiriiis1(~s aux indusiriels qui  en ont 
1)esoiii C L  des pl:ices aux cliiiiiislcs qui  son1 A la rcclierclie d'uri emploi .  
Les insertions q u e  iious faisons daris les Annales sont absolunieril gra- 
cuiles. S 'adrrsser  h M .  Crinon, 45, rue  Turenne,  Paris  sa. 

S u r  la deiiiandt: d e  $1. le secrétaire d e  l'Association des anciens élkres 
d e  l'Institut de cliiniie appliquée, nous irit'orrrions les iridustriels qu'ils 
peiivcrit aussi deiiinntlcr des cliirnistes e n  s'adressant ,2 lui,  5, rue Niclic- 
lel,  Paris  ( G e ) .  

L'Association arnicale des anciens é l h w  d e  l'Institut national agrono- 
inique est Li ni8riie chaque a n n k  d'offrir à R I M .  les industriels, chi- 
rriistr.5. etc., le concours de  plusieurs ingénieurs agronomes. 

llri?re d'adresser les  deniarides a u  siège social de lAssociation, 16, rue 
Claude Bernard, Ik r i s ,  S e .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TRAVAUX ORIGIIAUX 

Sur une iiiétliode perriiettant de doser 
r l c  très petites quantités de zinc, 

I'nr M I .  GAUNIEL HEKTIIAAU et h l a u i i ~ r : ~  JAVILLIER . 

Sous  avons indiqii6 antérieurement (1) une riî6thode de prPci- 
lfit.i~lioii rlu zinc bas& sur  ln production de zincate de calcium. 

Cette iiii.Lliurie, exLr2irieiiic:rit serisiùle, peirriet de séparer et de 
caractériser ensuite, par  ses réactions hahituelles, jusqu'à 
Oiriilligr. 1 (11: zinc (1;i.n~ 1 2 litre de solution, c'est-&dire jusq i~ 'b  
une dilution d e l  j50OÜO00. 

Sous  l'avons encore perfcctiorinée. Kous sommes arrivés, au 
point de vue de la smsibilité, à prk ip i te r  le zinc clans la propor- 
tion de Omilligr. 1 d;tni  3 litres (le solution, soit :l unc dilution de 
2 3013001300, e t  nciiis I'itvons erisiii;e carnctéi.is6 A la fois par  
1'tiydro~i:no sulfiiré e t  par  le ferrocyanure de potassium. Au point 
[le vue de l'exactitude, m u s  avons at t r int  des rCsult,ats qui ,  eu 
égard a u x  trhs petitcs quantitks de iiiétal, sont pour ainsi dire 
absolus. 

h'os exphiences primitives avaient été r0alisées sur  des solu- 
tions de  zinc exemptes d e  siihstunces étrangBes ; nous nous pro- 
~ o m n ~ ~ ~ j o ! ~ ~ d ' h i i i  de (léciire I n  iiinrclie S suivre pour appliquer 
cette riikthode a u  dosage du  zinc en présence des divers corps 
m e c  lesquels il pourrait  se trouver. 

Soit, coiiiriie nous l'üvoris expérirrienté, uri mélange trés com-  
plexe renferiiiant les corps suivants : Sn,  Sb, As, Cu, Cd, Co, 
Pl,, As, Fe, Mn, Z n ,  Al, Ra, Ca, 315, Kit, K, à l 'état de carbo- 
nates, chlorures, sulfates, nitrates, phosphates, silicates et sul- 
f ims .  

Après avoir traité le inClange par  l'eau régale et avoir évapork 
ii sicçitt., ori reprend par IlCl étendu, e t  l'on précipite par  l'hydro- 
géiie sulfurk ; «ri Sait bouillir le  liquide filtré pour chasser l'excès 
de gaz, puis on Ic verse dans une solution d'ammoniaque pure, 
eiiiplo~c)e cri quarititC telle quc le mélange final renferme de 
4 5 5 p .  100 de A2113 libre, soit de  20 à 25p.100 d e  la solution 
aiiiinoiiiacale satiirée ; o n  ajoute de l'eau oxygCnEe pour peroxy- 
der le niarigaii6c-e (2) et assurer sa pr4cipilatior1, puis  on filtre; 

( 1 )  Voir Annales de c h ~ m i e  andytique,  1 9 0 7 .  p. 179. 
(3j Lorsqu'il  y a du mangankse, Ic précipité b run i t  par  addition de 

IIW ; on  ajoutc alors cette derniere tant qu'il y a changement de 
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on redissout le p r k i p i t é  dans  HC1 concentré ; on recoininence la 
prkcipitation par  AzH3 et II2O2 ; on renouvelle mêrhe encore une 
fois cette série d'opérations. 

Les liqueurs ammoniacales réunies renferrncnt la tot,i~lit6 du 
zinc ; on les porte à I'Cbullition, et l'on y introduit peu h peu unc 
quantitb de lait  de chaux  suffisante pour  libérer totalement 
I'ammoniiique cornbinée et pour  précipiter tout le zinc h l'état d e  
zinc;ite; l'ébullition est poursuivie t m t  qu'il se 11i:g:lage des 
vapeurs alcalines a u  tournesol ; lorsque ce résultat est allciiil, i l  
est  nécessaire de  vkrifier, p a r  l'addition d'un peu d'eau de c1i;iiix 
et en continuant l'ébullition, que  toutc I'ainrnoniaque 1st vérita- 
h lemmt  d6g;igée. En efret, s'il en restait u n  peu & 1'Ptnt d c  sel, 
ce serait la preuve qu'il n'y a pas de chaux libre dans In soliitiori 
e t ,  daiis ce cas, le zincate ne pourrait  se former (1)  

Lorsque toute l'ammoniaque est partie,  on filtre ; on lave le 
prtcipité avec d e  l'eau saturée de chaux ; on redissoiit. avec 11C1 
pur  le précipité adherent a u x  parois du  ballon et celui qui est 
contenu dans le filtre ; enfin, on évapore In solution ohlcnued~ine 
une capsule de platine a u  bain-niarie, afin de  chasser l'excès 
d'acide; on redissoiit les chlorures de zin'c e t  tle caleiuiri (4) dans 
quelques cc. d'acétute de sodiurn à 5 p.  100 ; or1 Lrnnsvüse daris 
un  petit flacon, et l'on sature de  112S. 

Aprés 24 heures a u  moins de repos, on  recueille le sulfiire 
de  zinc sur  un  filtre ; on le lave avec de l'eau saturée de 11% et 
acidulée par  l'aride ackt.iqiie; enfin, on It: dissnnt. sur  I(: filtre 
avec. un peu d'acide sulfurique a u  vingtiemc ; la solution, reciieil- 
lie dans  une capsule de platine, est ivaporée à siccité, d'abord 
a u  bain-marie, puis p a r  chauffage direct sur  une  flamme jusqu'k 
volatilisation d e  l'acide en excès ; on pése le sulfate anh jdre ,  
dont  le poids, ~iiultiplié p a r  0,4032, donne l a  quantité de  Zn cori- 
tenu dans la substance analysée. 

P o u r  ne pas perdre un des avantages de la rri6thode que nous 
venons d'exposer, qui est de  rasserribler de trEs petites qu:mtitbs 
de zinc dans u n  volume réduit de  liquide, il imporle que le zin- 
cate de calcium soit accompagné d'une proportion aussi faible 
que  possihle d e  carhonate calcaire ; aussi,  est-il irirlispensiible 
d e  s e  servir d'ammoniaque exempte d'acide carbonique. II fiiiit 
aussi opérer les dernikres filtrations avec des filtres d e  très petit 

(1) Il est bon de maintenir le volurrie primitif d u  liquide, afin d'éviter li: 
dépb t  inutile de chaux par  concentration. 

(2) Ce résidu renferme aussi du  chlorurc de  magnésium, dans le cas 
o ù l a  s u b ~ t a n c e  analysée contient du Mg. 
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diamètre. 11 est à peine besoin de rappeler que tous les réactifs 
doivent étre so ipeusement  purifiés. 

.t 1 : ~  séparation du calciurri e t  d u  zinc par  I'oxalate d'arrirno- 
niurn en milieu fortement ;imrrioniitcal, q11e nous iridiqiiions dans 
iiotre p reh iè re  note, nous avons sulistituB la précipitation du  
zinc par  l'hydrogène sulfuré. Il est, en effet, dinicile d'éviter 
l'entraînement de  traces d e  zinc p a r  l'oxalate de  calcium ; en 
outre, s'il y a du  magnésium, celui-ci passe en solution arnmo- 
ni:~cale et se retrouve tout eritier avec le  zinc ?i 1ü fin du  dosage. 
La prkcipitation sulfhydrique évite ces inconvhien ts .  

Cette méthode peut s'appliquer h tous les cas, quelles que 
soient la quantité de m6tnl à doser et l a  complexité du mélange; 
toutc:fois, en raison de  la minutie des opérations, elle n'est 
recoiiirnandable que si l 'on veut  atteindre une trés grande préci- 
sion. lJne complication est à prkvoir dans le cas où la substance 
a~ialysée contient du  nickel et du  cobalt : ceux-ci se retrouverit 
avec le zinc ?I la fin des operations, et il reste les en separer p a r  
les niéthodes ordinaires. S o u s  n'avons pas eu à approfondir 
expéririientalenient ce cas particulier, notre etude ayant  été faite 
en vue de recherches biologiques, et In. présence du  nickel et d u  
cobalt chez les êtres vivants étant tout à fait exceptionnelle. 

Do riionillrrge des vins. 
Roiir.itlles ri-gles pour le reconnaître et I'évalnei-. 

Par M. le Dr Ca. DLAREZ. 

La question du  mouillage des vins est toujours à l 'ordre d u  
jonr, plus que jamais peut-être, en présence de  la nouvelle loi 
sur la répression des fraudes. 

.\ l 'heure actuelle, e n  l'absence de  termes de  comparaison, u n  
expert décide s'il y a lieu de considérer u n  vin corrirrie rriouill6 
(c'est-à-dire additionné d'eau) lorsque ce liquide, possédant une 
r:oiistitiitiari générale relativement faible et présentant plus ou 
iiioiris rietterrient certains caractères organolrptiques et autres 
(que nous n'avons pas  à discuter ici), donne, p a r  la regle 
acide + alcool de JI. A. Gautier, un  nombre inférieur h 13, fixé 
par ce distingué s a v a n t ;  ou, exceptionnellement, une somme 
iiif6rieui-e aux noriil~res qu ' i l  a étahlis tiprès I'htude plus corn- 
~ ~ l i i t e  di: certains vins. I I  faut  qu'en outre, le vin en question ne 
reiiiplisst: pas Ics conditions relatives a u x  proportionnalités, cal- 
ciilées par la méthode de JI. G. Iialphen, entre cette mSme aei- 
dit6 et le ti tre alcoolique. Cette dernibre méthode est basée s u r  
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l'examen d'un nombre considérable d'analyses de  vins des plus 
divers. 

L'application de  ces deux règles nkess i te  l'intervention de 
l'acidité z'olntile, que M. A. Gautier considhre cornme pouvant 
&tre naturellement de 2 gr.  par  litrc, titndis que X. G .  Ilalphen 
l'admet dans la proportion de O gr.  70 seuleiiient. Or, cette acidité 
volatile est essentiellcincnt variiihle, e t  sa  variahilit6 est surtout 
le fait  d'altérations du  vin,  après  sa  fal~rication. 

S o u s  avons pensé qu'il y avait mieux à faire, si  l'on voulait 
utiliser I'aciditk des vins prnir en détei-miner le riioiiilliiy+ en ne 
faisant rentrer e n  ligne de compte, dans  les calculs, que l'acidité 
dite acidité @.xe, diminuée, s'il y avai t  lieu, des m;yorations 
apportées par  In pr6serice dans le vin d'acide tar t r ique lilire, 
ajoute ou bien s'y rencoritrarit naturcllcinent, d'acide citrique, 
ou bien encors de  l'augrrierilatiou d'acidité résult:trit d u  p l i t r i ~ g e ~  
comme l'a fixé JI. A .  Gautier (Ogr.20 p a r  grairirile de  sulfate rlr. 
potasse excédant 1 gr.). Pour  faire In correction relative h I'iicide 
tar t r ique libre, on diiriinne l'acidité h x e ,  qui est expriiiiéc en 
SOLI12, dcs 49/75, ou plus simpleinerit des  213 clii poids d e  
l'acide tartrique libre constaté. 

I'ar contre, il y a lieu de relever le titre alcoolique du dixiime 
d e  l'acidité volatile, daris Ic cas oii le vin est iitteint d'acescence, 
puisque l'acide acétique provient de  l'alcool du  vin et  que 1 gr 
de  cet acide volatil a enlevé nu viri I cc. d';ilcool, ce qui coires- 
pond ?i u n  dixibrne de degré. 

Pour  ces déterrriinatibns quantitatives de l'acidité fixe, nous 
appliquons, soit ln méthode d u  vide sec 5 froid, dans  le cas oii 
les analyses comportent la détermination de l'extrait sec dans le 
vide, soit la rnéthode étudiée par  JIM. Hoos et htestrexat, qui 
permet d'opérer à chaud,  sous pressinn rédiiite, e t  qui donne cles 
résultats exacts e t  rapides. 

Aussi, depuis u n  certain trriqiq, avons-nous 4th conduit B 
établir et appliquer (le nouvelles règles, hasires précis6nlent 
s u r  l a  teneur des vins en acidité fixe p a r  rapport  à leur titre 
alcoolique. 

Ces règles peuvent s'knoncer ainsi : 
2 0  La somrne, ti tre alcoolique f acitliti'! fixe, possi:dc uiie 

valeur minima qui est en rapport  avec Ic titre alcoolique, qui aug- 
mente en rriCriie terrips que celui-ci, mais non p s  d'uric rnL.ine 
quant.ité Cette valeur rriinirria varic avcc l'origine des vins ; 

2 u  Le rapport  e1itr.e le 1iLi.e alcooliqur, t i '~ in  vin et son aciditti 
fixe est représenté p a r  un non11)rc nmxinmn~, qui  est foriction 
du  titre alcoolique, mais qui  var ie  aussi avec I'oriçine des vina. 
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- 49 - 
Afin d'appliquer aussi équitablement que possible ces r è ~ l e s ,  

il faut donc connaître l'origine des vins soumis l'expertise. 
L'étude que  nous avons faite de la question nous a obligé à 

établir, pour  les vins, trois groupements distincts ayant  chacun 
leurs constantes : 

A .  Vins rouges des cOtcs de  la Gironde, des cbtes de la Dordo- 
gne, du Lot-et-Garonne, du  Tarn-et-Garonne, du  Roussillon ; vins 
espagnols, vins  algkriens ; 

B. Vins rouges des plaines d e  le Gironde (ou de palus). vins  
rouges des autres  rkgioris viriicoles ; vins blancs d e  la Gironde et 
des autres régions ; 

C. Vins d 'aramon de plaines ou provenant de cépages A très 
grand rendement;  vins rouges ou vins blancs provenant des 
iiièiiies cCpages ; vins p r o ~ e n a n t  de vendanges eil'ectuées par des 
temps très pluvieux, avec dcs raisins cependant arrivés k coni- 
plhte maturité.  

Dans le tableau suivant,  nous indiquons, à cûté du t i l i - e  alcoo- 
lique, l 'ocidile fixe m i n i m a ,  l a  somme minima acidi le  /ixe alcool 
el le rapi,oit mazirnunz alcool : acidile fi.ce (Quand nous rlisoiis 
alcool, nous entendons titre alcoolique). 

Titre Acidité fixe Somme minima Rapport maximum 
alcoolique minima acidité fixe +alcool alcool : acidité fixe - - - - 

14,O 2,50 16,50 5,6 

. I 13,O 2,60 15,60 5,o 
i2,5 2,70 15,ZO 4,6 

d 
.$ 2 2 ' ' 
: 3 - bo 

1 
4 .- E + 

I2,O 2 80 14,80 4 , 3  
11,s 2,90 14,40 3.9 
i1,O 3,OO 14,OO 3,66 
10,s  3,23 13,75 3,20 
10,O 3,50 13,50 2,86 
9.5 3,75 13,25 2 3 3  
9,o 4,OO 13,OO %,25 
8 ,s  4,25 12,73 %,O0 
8,o 4,50 12,50 1,77 

m 
w 
.- 
d 

0 

1 ! . $  
.a ;:> 

1 10,s 3,lO 13,60 3,38 
10,O 3,20 13.20 3,12 
9,s  3,40 12,90 2,79 
% O  3,OO 12,60 2,50 
8,s  3,80 1 2 , N  2,23 

2 d.20 
u l saU 8,O 4,oo 22,oo e,oo 
& Z D $  \ 7,s 4,30 11,80 4,74 

,a, 
I Ek .s . = +  

2 
, 
E .- 

7,o 4.70 11 ,70 1,49 
6,s  5,OO 41.50 1,30 
6,o 5,30 41,30 1,13 
5,s 5,55 1 1.05 0,99 

;. WJ 5,80 10,80 0,86 
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Voici quelques exemplcs niontrant les applications de  ce 
tableau : 

l u  Vin d c  Médoc (A) . :  Alcool 1 t 03 .  Acidité fixc 3 gr. Vin I I O I L  

nzouillé ; 
20 Vin de  i\Iédoc (A) : Alcool 9" Acidité fixe 3gr. 10. 1.3 sorriiiie 

acidité fixe + alcool serait de t3310, au lieu do I:Jo, qu'(.He 
dtxrai t  être pour u n  viii d e  Y".  Ihric, vin ntouilh;. 1.e r;ilipoi-t 
alcool : acidité fisc est S,0, trop éievS et  ;~pplii:;ible ii iin vin d c  
101. ll'oii iiinoilliige pouvant $LIT évi11ué k : 

3" Vin blanc ordinaire (B) : Alcool 8". Acidité fixe 4 g r .  W .  
V i n  nou rnouilli ; 

ho Vir i  rouge ordinaire (13) : Alcool 903. hciditi: fixe Ygr. k 0 .  
V i n  non mouille ; 

5 .  Yi11 hl;iric ordinaire (13) : Alcool 7 0 3  Acidité fixe 2 51. 98. Ln 
soiniiie nciditc': fixe + alcool ktnnt de  10,48 nu lieu de 11!80, 
indique u n  ~ n o u i l l n y .  Le rapport  alcool : aciclité fixe, qui r s t  de 
2,51,  est trop élevé ; il s'applique à un vin devant litrer ! ln .  D'oii 
moui l l ag~  de : 

4 - 7,s x 100 = i4,4/lp. 200. 
9 

Par M. PELTRISOT, 
Chef de; travaiix micrographiques i 1'Ecole de  pharmacie  de l'aria. 

Dans une coiriinunication à I 'Aci~d~mir .  df3s sciences, suivie 
d'un article dans les Annules de chimie al~algt iqne (l), 31. G;istine 
a indiqué un  procédé nouveau, rapide et infnillilile, destiné ù 

( 1 )  Annales de chimie analytique, 1906 ,  p. 281. 
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'déceler dans la farine d e  blé l a  présence d'une qiiantitc! si  faible 
qu'elle soit de farine de riz.  Une critique oii plutôt des doiltes 
émis par  Al. E. Collin ( i ) ,  relat,ivernent h I'infüillibilité de ce pro- 
cédé, ont amené M. Gastine (2) à publier récernrnent une note 
dans laquelle il prononce u n  énergique plaidoyer pro domo, accu- 
sant JI. Collin de partialiti: et invitant tous les intéressés à essayer 
son procédé. Nous avons ohéi à celle irivilation,-et le piksenl t ra-  
vail a pour bu1 d e  faire connaître le résultat des nombreux 
essais auxquels nous nous sommes livré. Nous prions 31. Gas- 
tine de croire à notre entière impartialité e t  d'accepter sans 
niauvaise humeur  les quelques critiques que nous ferons sans 
aniiriosité. 

Kous nous empressons de dire que  les préparations faites 
sur la farine de riz pure ou en rriélange nous ont doririé très net- 
tement les caractères indiqués par M. tiüstine. Cela n'avait pas  
lieu de nous étonner, car  le phénomène n'est pas nouveau, et tous 
ceux qui ont examiné des échantilloris végét:iux ainylacés, inclus 
dans la paral'fine, ont pu l'observer. Personriellerrient, il y a plu- 
sieurs années, au cours de  recherches sur  le développeiiient de 
la graine des Ericacées, rious avons pu constater que Ics grains 
d'üiiiidon enferniés daris le sac embryonnaire apparaissaient avec 
un aspect tout particulier dans les préparations d'objets prénla- 
hleliierit traités p a r  l'alcool ahsolu, le x-jlol e t  la paraffine. 
C'était la déshydratation qui avait agi ainsi,  e t  le hile des petits 
grains amylacks &ait rendu 1,rtSs apparent. ail milieu de  In niasse 
du  grain invisible à cause de  sa transparence. 

C'est encore la déshydratation par  l'action ménagée de In cha- 
leur qui, dans  le procédé de M .  Gastirie, rerid visible le hile en 
contractant le grain et en anienaiit ainsi a u  centre In formalion 
d'une sorte de  lumen qui apparaî t  coiniiie u n  point sonil~re. En  
réalité, nous ne pensons pas que ce point soit colori':. Le hile rose 
est vraisernbla~)lciilentt iine illiision d'optique, d'aiilitrit pliis que,  
M. Gastine le reconriait lui-niênie, ce hile apparaî t  sans  1';ictioii 
des ri~irtiéres colorantes. Nous avons. du  reste, olitenii un  résulttit 
identique en t rai tant  la farine de riz par  l'alcool absolu h plu- 
sieurs reprises et  en cxarriinant ensuite dans la  glycérine, ou 
mieux dans le haurne de Canada, a p r k  passage dans le xj lol .  
Mais cela n'est qu'une difI'érerice d'iriterprétatioii e t  n'es1 pas  
une crit,ique. Uans le  procédé en question, le hile appnrait t,rès 
nettement et ,1 l'aide d 'une méthode relativement siiriple. Si le 

(1) Annales rie chimie analyt ique,  1 9 0 6 ,  p .  446 
( 2 )  A ~ r ~ r a l e s  de  chimie analyt ique,  1 9 0 7 ,  p .  4.27. 
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principe n'en est pas nouveau, M. Gastine conserve le inErite 
iridiscutable de l'avoir appliqué utilement. Criloinb n'a pas fiiliri- 
q u i  1'Aniérique. Son noin n'en reste pas moins irninortelleiiient 
üttach6 i la découverte de ce continent, en dépit de l'obscur par- 
rain qui  la bapt isa .  

Toutefois la critique de N. Collirr, a u  sujet de la siniplicit6, 
ri'est pas L détlaigrier. La sirriplicité d'un prochdé est ti)u,j«urs 
relative. fille est fonction d e  facteurs norri1)reux et  vari;~lilcs, 
entre autres l'habileté de l'optirateur et l 'irist;~lletion tlorit i l  
dispose. L e  liiinisage préalable a u  tamis de soie no 210 peut 
paraître plus long r:t plus conipliqué. S i  l'on songe, ;LU contraire, 
qudI'ariiiIyse d 'une fariiie coriiporle toujours ledosage du  gluten, 
on corriprendra qu'il n'est pas  plus long de  recevoir les eaux de 
lavage sur  un  tariiis qu'au dessus d'hri cristallisoir ou d 'un évier 
libre. Nous verrons rnkine que, dans  ccrtairis cas, il est indispen- 
sable d'opérer airisi. 

Inversement, lc genre  de préparations préconisé p a r  31. (;su- 
tine, trks simple pour lui, peut è tre  assez difficile k exécuter 
dans  certains laboratoires. Faute d'un tuhe k essai ou d'un agita- 
teur, 1;i iric:illeure i,eaction aniilytique peut  ne rien valoir.  Aliiis 
ces considkrntions n'ont plus I w r  raison d'8tre s'il s'agit d'un 
Iihnratoire parraileilient outillé pour  tous les geriics (le rectici,- 
ches. Plaçons-rious rloiic k ce point de  ~ u c  et élutlioiis le prwi:dé 
en lui-rnèine. 

lkvoris-riuus le coiisidi.rer coiriiiie aussi S O L -  que M.  Gastirie 
le prktend ? Fianchcinerit nous nc lc pcnsons pas,  c t  nous allons 
en donner les raisons aussi brikverritmt que possible. 

D'abord, si l'on applique ce procédé L la farine (le blé pure, 
c i r i  voit t r h  nettenient cper les  pctit,s grains d'airiitlori prkentent  
le mSrne hile punctiforrne sombre et  feraient conclure à la p u -  
sence du riz, si lit I'oriiie e t  la disposition des grains n'klaient uii 
peu difïéreiites. Si l'on doit faire intei-venir ces deux caractPres, 
cela prouvc bien I'insuf'fisnnce du  preiiiier. 

Ensuite, l 'auteur le reconnaît lui-iriériie, d'autres ainidons l m -  
sentent le niSnle cnractèrr,  et,, pitrriii ces aiiiidons, que l'auteur 
Iie signale pas tous, il en est un ,  celui iIc l'ivraie, qui peut jouer 
a u x  experls de bien vilains tours. 

A ce sujet, il est lion de rappeler un  fait iristructif, ilont qud-  
ques lecteurs de ce journal pourront se souvenir,  arrivé deux 
experts que nous ne nominerons pas. Iles deux experts,  sans 
s'ètre consultés, étaient d'accord s u r  la préserice d u  riz d i m  une 
farine. Le fabricant,  su r  la foi d u  serriient, allirrriait que  jariiais 
un grain de riz n'ktait entrB chez lui,  et sa réputation d e  loyauté 
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iiieltait les experts en grand eniliarras. L'un d'eux eut l'idée d e  
faire venir u n  échantillon du l)l6 qui avai t  servi h préparer  la 
farine en question. Ce dernicr con tmai t  dt: noiiibreux grains  
d'ivraie. Celle-ci avait poussé avec le blé et s'était trouvée avec 
lui fauchée, hattue et rnoulne. Le niicroscope avait,  pour une  
fois, fililli envoyer un h o n n & k  homme sur  les 1)arics de la police 
coi.rectionnelle. 

JI. Gnstine a-t-il hien réfléchi ;tux conséquences d'une affirma- 
tion tendant i~ déclarer infidlible un procédé qui présente, 
coriiiiie tous les procédés, quelques causes d'erreur :l Cela ne  vaut  
p:ls iriieux que de frapper d'ostracisme une nicilhode qui peut 
rcndrc 11~:s serviccs. Si l'auteur a pu déterniiner, devant quelques 
pwoniies ,  des rnélanges contenant 1/100 de riz, cela prouve 
auliint en faveur de l'habileté et  du coup d'ceil de  l 'opérateur 
q n ' m f a v e u r  di1 prochdé. En ce qui concerne l'ivraie, c'est sui- 
le t:iniis îrniqwmrnt qu'on retrouvera les éléments caractéristi- 
ques provenant d u  péricarpe, qui son1 seuls diBërentiels. 

En rtisurnk, rious pensons que le procédt': de  RI Gastirie a sur- 
tout l'avantage de faire apparaître nettement le hile, rendant  
ainbi plus visibles et plus caractéristiques les g ruaux  et les srniris 
coinposés de  la farine de riz et de quelques autres. 

Sons pensons égalernent que, s'il est rapide, il n'est pas infail- 
lible, piiisqu'il présc:rite des causes d'erreurs. Erifiri, notre avis 
est qu'il ne  faut jnrnnis se contcntcr tl'uric seule méthode ni 
excliiie un  procédé qtii pi~6serite quelque avarit;ige ; qu'il faut 
faire intervenir, lorsque c'est possible, les caracthres tirés du  
pbric;irpe, caractères qui sont loin d3&tre  négligeables; enfin, 
qu'aprés avoir cornbin6 les méthodes, il faut comparer les résul- 
tilts et ne conclure qu'avec une extrSrne réserve. 

Noiis disoiis en 1eiriiin:lrit que,  s i  notre certitude d'une fraude 
n'allait pas plus loin yue le 1 1200, nous y regarderions à deux 
fr~is iivant. de rioiis pl,ononccr, nous souvenant qu'il vaut  mieux 
laisser dix coupübles en liberté que de  füire condamner un 
innocent. 

IBosmge ale l'aldéhyde ~o'oriiiiqoe et tle ses polyiiieres, 

Par XI. L c c i m  Houix, chimiste au Laboratoire inunicipal de Paris. (1) 

L'essai des solutions d'ald6hyde formique o u  de  ses poly- 
iiiCrcs s'efïectue rapidement et dans de bonnes conditions par  la 
inClhotle de O. Blarik e t  Finkenbeiner (transformation de  I'aldk- 

(1)  Travail t:xécuté au Lahoraluirti iiiuriicil~al dt. Paris. 
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hgde formique en acide formique par  l'action de l'eau oxygénée 
en présence de la potossc ou de la soude caustique), mais it la 
condition de prendre certaines precautions. 

Celle que je  recommande plus pitrticulièrement consiste rnet- 
tre e n  oeuvre une quantitk relativement très importante d'eau 
oxygknée ; pour 1 gr.  d'aldéhyde formique, il faut  employer au  
moins 20 cc. d'HeOa à 10 vol., soit 200 cc. d'oxygéne ; c'est ce 
qu i  ressort des essais suivants : 

1 gr.  de  trioxyrnéthylène est ti tre en prenant  seulement 15 cc. 
d'eau oxygé~iée k 8 vol.'; on  ne  trouve que 67,50 p. LOO. 

Un autre  titrage, pratiqué égalcincnt s u r  une prise d'essai de 
1 gr . ,  mais avec 25 cc. de  la même eau oxygénée, a donné 
99,73 p. 100. 

J'ai aussi ohservi: qu'en opkrant avec la infime proportion 
d'HeOt, celle-ci é tant  en quantith insuffisante, o n  obtient des 
résultats discordants. 

II faut  donc ne se servir que  d'eau oxygénée dont  le titre a été 
récenimen t déterminé. 

Voici la façon d'opért:r que je prkoriise : 
Trio,ryméthylèn~.- Pcscr, nu milligr. prés, 1 g r .  del'6ckinntillon, 

pulvérisé s'il y a lieu, et l 'introduire dans un matras  de Xi0 cc. 
ibviron,  avec 50 cc. de potasse ou de  soude normale : agiter pen- 
d m t  tlr:ux ou trois rniniitks, afin de dissoudre le trioxymkthyléne 
et  introduire un  volume d'eau o x y g h h e  tel qu'il représente, en 
oxggéne actif, iiü moins 200 cc. (20 cc. d'eau k 10 vol. ou 23  cc. 
d'e;iu à 8 vol.), et qu'on a u r a  prSalableinent ainené à 50 cc. avec 
de  l'eau distillke. Cette introduction doit se faire p a r  3 cc. envi- 
ron & la fois, en agitant doiiceirient et ne faisant une nouvelle 
affusion qu'après que le  dégagement d'oxygène a cessé tl'htre 
turriultueux ; l'opération deinande 1 0  irii~lutes au  plus. On ahan- 
donne a u  repos durant  25 a 20  niinutes, et, après avoir ajouté 5 à 
6 gonttes de phtalkine du phénol, on titre 1'exci.s d'alcali avec un  
acide ~ ior ina l  ; pour cela, o n  a.joute ce dernier p a r  petites por- 
tions jusqu'ii neiitr,ilité, après  quoi l'on e n  verse encore t cc.,  e t  
l'on revient avec la pol.açse normale jusqu'au rose faible, iiinis 
persistarit. ainsi que l'a déjà indique ICust (1). 

Avant de calculer la  lerieur d u  trioxyinrithyl&rie, il fiiut pren- 
d re  Ics prircautions suivünlcs : 

i a  Dbterminer le volunle de liqueur alcaline normale qui neu- 
tralise le volurne de 11'0' erriployé, en se servant de la phénol- 
phtaléine comme indicatenr ; 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1906,  p .  I l G .  
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2 O  vo assurer si l 'échantillon soumis à l 'examen est neutre,-ce 
qui se fait en plaçant dans u n  ballon Ü peu prEs 2gr .  de la subs- 
t m c c  avec 20 cc. d'eau distillée et  2 gouttes de ph6nolphtalCine. 

Si 1't.chantllon est privé d'alcali, la liqueur reste incolore ; on  
fait alors tomber 2 gouttes a u  plus d'une solution nlcnline nor- 
mule déc inv ,  ce qui doit déteririiner l 'apparition d'line teinte rose 
si la matière est exempte d'acide. 

Siipposons que l'kchantillon soit uri peu acide ; afiri de  mesurer 
cctte acitlilé, ori o p h  sur  2 gr.. , en préserice il(, 20 cc. d'eau et  d e  
2 p u t t e s  de phénolpbtiiléirie, puis on  neutralise avec la potasse 
o u  la soude dicime. 

Exeinple : 1 Il a fallu 2 cc. 5 d e  potasse norinale pour saturer  
l'aciditii des %cc .  de EI2O'; 

2" L'acidité de I'ècharitillon, rapportée k 1 g r .  (prise d'essai),est 
r.rl)résentée p a r  Occ.5 de potasse décinorinale, soit à Occ.05 d e  
liqueur noririale ; 

3O Ori a dû verser 14 cc.5 de liqueur normale acide, afin de 
neutraliser l'alcali en excès. p u i d  cc. ajouté en plus, ce qui fait 
23cc.3 ; 

k7 Pour rarnener a u  rose, il a fallu Occ. 3 d'alcali normal, ce 
qui fait : 13 cc. 5 - O cc. 3 - 13 cc. 2 d'acide normal rkellement 
utile ; on a : 50 cc. - (1 cc. 5 $ 1 5  cc. 2 + O cc. 5) = 33 cc. 25 
d'alcali normal saturés par  l'acide formique. 

Coiiirne chaque cc. d'alcali norinal représente O gr .03 d ' a ld6  
Iiyde fornlique, on a : 

TrioxyiriéthylEne (ou ald6hgde formique) p. 100 = 3 3 , Z  X 3 
= 9'3,7,, 

Soht lon ü a l d e h g d e  formique.  - GénEraleinent, les auteurs  
recoiiiiriandent d'opérer sur  2 cc. de solution, de  sorte que l 'erreur 
qu'ori peut coiiiiiietlre ii:tris lt: coui.s des opératioris est rriulliplike 
par 100. . 

J'opère sur  iicc.,  auxquels j'ajoute 73 cc. de liqueur alcaline 
normale et  un  volurne de tI'Oe tel qu'il rel~rksente au  rnoins 
400 cc. d'oxygéne disponible (40 cc. de IILO'k 20 vol.) ; l 'addition 
de l1'G se fait par  petites portions, comme pour l'essai du trioxy- 
inCthy Ibnc. 

Le calcul de In teneur en aldéhyde forinique pour 100cc. de  
solution se fait coiririle ci-dessus, c'est-k-dire e n  tenant compte de 
I'iicitlité de  l'eau oxygénée eriiployk et de celle de la liqueur 
nldétiytlique à titrer, celle-ci étant dCteriniriée, pour plus de pet- 
cision, avec une liqueur dichol-rnnk, sur  5cc. 

Tous les essais eoinpaiatifs que j'ai faits, dans les conditions 
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ci-dessus indiquées, m'ont donné des résultats t rès  voisins les 
uns  des autres et parfaitement satisfaisants. 

Poids ou tube normal, 

Par M. 8.  PELLET. 

M. II. Rousset a publié dans  ce Recueil ( 2 )  une note très inté- 
ressante au  sujet du  poids normal des saccharirnètree, note dans 
laquelle il propose la  construction de  nouveaux tubes de longueur 
variable. M. Rousset est partisan d u  poids normal de 20gr.,  niais, 
pour  éviter de  changer  de polarimètre, il propose : 

TJn tube normal court, d'une longueur de  27 cent. 92, correspon- 
dant  avec les sacchariinètres gradués d'après l'échelle francaise à 
u n  poids nornial de  30gr . ,  corrections faites pour les liquides 
dilués p a r  dkf6cation au  dixièiiie ; 

Cn tube normal long, d 'une longueur de  35 cent. 84, double 
d u  précédent, pour l'analyse des  produit,^ peu sucrés (petites 
eaux, etc ). 

Al. Rousset propose kgalement de  modifier le poids de la subs- 
tance à peser lorsqu'il s'agit de  prises d'essais destinées à avoir 
l a  richesse directe. 

II faudrai t  donc u n  tubc de  16 cerit 29, uri tube de 17 cent. 94, 
u n  tubc de  35cent.  84, et dcs modifications de poids le cas 
échéant. 
M. Ilousset a fait celte proposition principalement pour  conser- 

ver  les appareils ordinaires, tout en supprimant  tout calcul, perte 
de  temps, possibilité d'erreur, etc. 

Sous nous permc:tl.roris de faire qiielqiies observations au sujet 
de cette proposition, qui  semble évideniment judicieuse Li pi'e- 
miEre vue. S o u s  craignons quc, niülgré l'opinion de notre dis- 
tingué collègue, il n'y ait  confusion dans les tubes,  quelle que 
soit la rnarqiir: indiquée. En outre, il est dangereux de demander 
encore de changer le poids de 20gr .  en poids de 2Sgr.  pour  les 
analyses de  niatières par  pesées. Il faudra un  poids nouveau de 
22gr.,  riaturellerrierit de forme spéciale, pour  éviter la corifusion 
avec le poids dl: S O g .  

En ce qui  nous concerne, nous rie voyons pas de graride difli- 
ciiIt6 k faire trarisforrner le saccharirnétre ordinaire à charse 
type d e  16,29 en charge type de 30 g r .  Sous  avons deiiiandé le 
pr ix de cette transforniation à M. Jobiri, qui  nous a dit qu'elle 
coûterait 120 francs. 

(1) Anr~ales de chimie analytique, 1907, p .  4 6 6 .  
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Or, Ie tube spécial de 27cent. 92 coûterait 20 fr. et le tube spé- 
cial de 35cent. 84 coûterait  25 fr.  

Afin d'assurer le  service, il faudrait bien deux tubes de  chaque 
sortc, soit une dépense totale de  90 francs. Avec la transfor- 
riiation, on aurai t  donc d e  suite les avantages du poids noriilal d e  
20 gr. 

JI. Rousset fait  remarquer  qu'il y a encore peu de  ces saccha- 
rimètres en sucrerie. Nous lui ferons observer qu'il y en a déjk 
plusieurs en service dans  quelques sucreries de France et  d e  
l'étranger et que, pour la campagne prochaine, le nombre iiüg- 
rucntera. II suffit dc demantler la transformation au  constructeur 
lors de l'envoi d u  saccharirnètre Zt la première réparation. hlais 
beaucoup de chimistes ne veulent pas prendre s u r  eux  de deman- 
der ce changriiient,, car en r6alit.i: il n 'y n pas de poids officiels. 
II y a un poids normal pour tel saccharirriétre, gradud d'après la 
hase de l'échelle française, mais on est libre d'adopter le saccha- 
rirribtre allcmarid ou le sacchariinètre Vivien (poids normal 10gr .)  
ou celui que nous avons proposé avec hl.  Sidersky et q u e  M .  F. 
Dupont a bieii voulu égaleriient présenter dans divers Congrès. 

Hectherehe des graisses étrangères 
d ~ n ~  le saindoox, 

Par  M. ALEXAXDHE LEYS, 

Chimiste principal au Laboratoire municipal de Paris (1). 

La graisse tlc porc est l'objet de fillsificntions diverses, mais ln 
plus fréqueiitc consiste dans l'adjonction d'un mélange d'huilede 
coton et de suif de b ~ u f .  

O n  reiriplace parfois l'huile de coton par les huiles d'arachide 
ou de sésame ou  encore p a r  la graisse de cheval, qui est riche en 
olkine, e t ,  pour  compenser 1'ali':iiblisseiiîent du mélange en gly- 
cérides coric:rets, on substitue à. la graisse dc bwuf quelque suc- 
cédané : suif pressC, graisse de inoutori. 

La recherche des huiles étrangères est chose relativement 
aisée. Outre certaines rrlactions colorées, qui sont d'un enseigne- 
ment iiimérliüt, l'indice d'iode des acides gras  liquides permet de  
se prononcer dans uri assez grand nombre de  cas. 

Tout autre  est la difficulté lorsqu'il s'agit d'aflirrner la présence 
ou I'abserice d'iine autre  graisse, et l'on se trouve réduit h carac- 
tériser au niicroscope ln forme cristalline de certains dépdts. 

I,n ni6tlioile suivaule a poiir Imt d'kclairer ce point si obscur 

(1) Travail exécuté a u  Laboratoire municipal de Paris. 
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rlc la chimie des corps gt-as. Elle permet de donner ,'i chaque 
grcrisse une sorte d'estampille qui la caractiiise et  dont  la. coris- 
tance est la nieilleure dkinonstratiori d'une loi riaturdle. 

Si I'on chttuffe une  matièregrasse, telle que le beurrc de ~ i ~ c h e ,  
avec certains solvants coniine l'alcool absolu ou l'acide acétiquc 
cristaIlisithle, on obtient, p:Lr refroidissement du  mélange, des 
r6sultats variables selon le volume relatif du solvant. 

Tan t  qu'on ne dEpasse pas une limite déterminée, l 'abaissen~ent 
d e  la tcmpératurc fait remonter & la surface le corps gras  en solii- 
tiori. Celui-ci se s k p a r d à  l'&al d e  couche liquide teri;inL elle- 
méme en solution urie quantité plus ou moins consid6rablt: du 
solvant. Elle constitue donc u n  milieu particulier oh I'on pent 
voir à la longue les glycérides les moiris solubles cristi~llisei. con- 
fuskinent. 

Si l'on ausrnente progressivement le volume di1 solvant, il 
;~i.rive un riioiiicrit o i ~  il rie sc s6piire plus d c  couche liqiiidc. ï'oiis 
les glycérides reliitiveiiierit solubles denieurent en solution, e t ,  
seuls, les glycCrides concrets à poids riiol@culaire 6levi: se sépn- 
rerit en vert11 de leur faible solul)ilit.6 et. cristallisent,. 

Si l'on étudie de pareilsdépfits, on remarque qu'ils sont formés 
en majeure partie d'un mélange de stéarine et de palmiline, avec 
des proportioris variables d3016irie 

Pour obtenir une honne cristiillisation des glycérides concrets, 
la quantité de 2 g r .  de graisse pour  200cc. d e  solvant paraît la  
plus  convenable. 

Dans ces conditions, on ohticnt les résul tats  suivants  pn i i r  un 
beurre déterminé : 

S A T I : R K  D U  S O L V A S T  

: s 0  

48\6 

460 

46\8 

460,6 

480 

100 parties d'alcool absolu . . . . . 
100 parties ri'acide aciitir~ue cristal- 
licabie . . . . . . . . . . . . . . . . -" 

i a  parties d'acide acetique cristalli- 
sable. 2.5 parties d'alcool absolu . 

50 arlier d'acide act t ique cristalli- 
s a ! ~ ~  50 parlies d'alcool absulu. . 

25 parties d'acide ac~l iq i i e  cristalli- 
sable, 75 parties d'alcool absolu. . 

90 parlies d'alcoiil absolu, 10 partiei: 
de chloroforme . . . . . . . . . 

I nd i ce  
d'iode 

de& 
glycérides 
concret6 

Poids 
des 

gl:cPriiie~ 
concrets 
déposEs 

0,306 

0,185 

0,266 

0,283 

0,273 

0,170 

Point  
de rusion 

de8 
glycérides 

concrets 
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Tous ces précipités, une fois recueillis s u r  u n  filtre, étaient 
lavés chacun avcc 25 cc. d'alcool absolu saturé de stéarine. 

Afin d'obtenir uri pareil liquide de lavage, on dissolvait à 
chaud dans l'alcool u n  excès d e  stéarine, et on  liiissnit la liqueur 
au repos pendant plusieurs jours 5 la température ambiante .  
pour lui permettre d'abandonner llexcCdent de corps gras .  

Quel que soit le solvant ciriployé, on constate qu'on ne  peu t  
nrrivei. à 6liminer complk te~i~ent  l'olkine. 

.\il point de  vue des résultats, l 'acide acétique crislallisable et  
l'alcool absolu contenant 1/10 de son volume de  chloroforme 
donnent des chiffres presque identiques. Les mélanges en pro- 
~ ~ o ~ t i o n s  varinhles d'acide acétique cristallisable et d'alcool absolu 
donrient é p l e m e n t  des nombres trhs voisins. Les nieilleurs 
rt:sultats sorit ohtenus avcc partics égales d'acide acétique c l  
d'alcool. 

l,'éliminat,ion de l'olhine est  absolument n6r.essnire si l'on veut  
coinparer, pour ciifrérentes graisses, le point de fusion des glycé- 
ritLes concrets. 

Le point de fusion et le poids de pareils glycérides sorit forcé- 
nient affectés par  Yentraînement de I'olkine. On peut le constater 
pour toutes les iriatièi-wi grasses;  il suffit d ' o p h e r  sur  une 
q ~ 1 m t i t 6  invariiihle. On remarque que l ' a u p c n t a t i o n  de l'indice 
du dépbt correspond toujours k u n  accroissement de son poids. 

Or cet entrainenient des glyc6ricles non saturCs doit varier for- 
chiient, d'une part., avec lit richesse en oléine d u  corps gras ,  d e  
l'autre avec le volume et la température du solvant employé pour 
le lavage du  précipitk. 

Aussi peut-on dire qu'en préserice de l'oléine, or1 ne peut  
escompter utilement le point de  fusion des glycérides c0ncret.s. 

Pour résoudre le probléine, il fallait trouver un  milieu solvant 
des matihres grasses qui, pa r  suite d'affinité spéciale pour les 
corps non s;lturés, retint énergiquement en solutien l'oléine, per- 
mett:irit a u x  glycérides concrets de se déposer sans souillure. 

L'acitle acétique cristnllisiil~le tmiint  en solution de l'ackti~tc. 
iriercuriqiie nous a fourni le milieu cherclié, milieu dont nous 
avons étudié précédemment les propriktés vis-à-vis des corps 
iiori saturés et spécialenierit des éthers glycériques. Une leriie 
oxydation se produit B l'ébullition. De l ' oxyghe  se fixe s u r  la 
double liaison, avec shparation progressive d'acktate Iriercu- 
reux. 

Or I'i:xpt:.rierimi dkiuontxe que le corps gras  ainsi oxyde se con- 
duit corniiie l'oléine. I h n s  le  rnilieu acide acétique + acétate rner- 
curique, les glycérides concrets qui se séparent en entrainentune 
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essai transformé en pissette ; avec celle-ci on fait tomber sur  le 
filtre les derniers cristaux adhérents B la fiole, e t  on lave finale- 
ment le filtre et le prkcipité avec l'alcool restant ;  on  abandonne 
le filtre, chargé de  son précipité, h la teii1pi:rature ambiante dans 
un d r o i t  parcouru par  un  courant d'air sec, jusqu'k ce que  
ccliii-ci soit compléterrient desséché ; on int.roduit ce filtre dans 
un entonnoir placi: i~ii-dessus d'un vase k extrait  cn verre allant 
n u  baiil-rnarie, et qu'on a t a ré ;  ori verse sur  ce filtre, p:ir petites 
portions, un  volurrie de  50 cc. debenzène, dont quelques fractions 
sont portées k l'bbullition. 11 ne reste alors sur  le  filtre que les 
cristaux d'acetate inercureux, le benzène ayant  enlevé tout le 
corpsgras  ; ou l'dvapore corriplèterrieiit au hüiri-niarie; lorsqu'on 
constate l'absence de toute odeur, on porte alors le vase B extrait 
d;iiis un endroit très frais ayan t  une terripérature de 10 k 1 Jn, et 
on l'y maintient peridimt 12 heures, en prenant In précaution 
tl 'biter un r6chaiiffmient fortuit .  II ne rmte plus qu'k peser le 
vase et à prendre le point de fusion du  corps gras  obtenu. Avec 
In pointe d'un couteau, on en racle la surface, e t  l'on fait tomber 
la poussiére obtenuek la surface d'un bain de mercure dans lequel 
plonge u n  thermomktre sensible, gradué, de 10° à 80°, en 
ciriquièiries de degré. Ce bain de mercure est cliauffé Ienterrient au 
bniri-rnarie ;on observe h la loupe les grains  de matiére grasse et  
I'on s'arrète a u  moment précis où tous les grains entrent en 
fusion. . 

JCn soumettant 2 ce traitement les graisses les plus usuelles, on 
peut faire diverses remarques s u r  les glycérides obtenus. Tout 
d'abord, on constate que leur indice d'iode est. négligeable. Xous 
avons trouvé, pour les glyc6ridcs concrets peu solubles d'un 
beurre, un indice d'iode de 0,6 ; de mérne, pour les glyckrides 
cuncretsd'une graisse de bceuf, nous avons obtenu u n  indice d'iode 
de 0,7. 

011 peut rerriiirquer, si I'on considère ces glycérides conime des 
rn6l:inges où dominent la stéarine et  la palmitine, que la solubi- 
lité de ces deux corps est  fort voisine et peut &tre considérée 
romme identique. En effet, si  l'on redissout à chaud dans l'al- 
cool absolu le rnElnnge des glycerides, ceux-ci se déposent B nou- 
veau par refroissement, en donnant  le niéme point de  fusion que 
primitivement. 

Eiitiri, chose extr21rierrierit irriportante, on constate que le point 
do fusion de ces glycérides concrets est constant pour une graisse 
iliiiiniile tlF.termin6e, qiielles qne soient lcs parties de  I'aniniiil 
dont elle provient. Cette corislance est particulière aux  graisses 
provenant du  corps des animaux.  A u  contraire, une graisse dont 
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l a  production dépend de phénomènes physiologiques interniit- 
tents,  comme la graisse du  lait de  vache, par  exemple, présente 
u n e  certaine variation dans le  point de fusion de ses glycérides 
concrets. Enfiri, pour les graisses v6gétnles d'une espéce détermi- 
d e ,  le point d e  fusion des g1yr.h-ides concrets prkserite quelques 
différences, suivant la variété et le lieu d'origine. 

Toutes les déterminations inscrites dans les tableaux qui  sui- 
vent ont dt6 faites s u r  des échantillons provenant d'animaux dif- 
férents. 

Graisses animales 

II Graisse de  bau f .  
. . . . . . . . . . .  Il 1 ( cb t e s )  
. . . . . . . . . . .  

O, 340 560,2 
i ( cb te s )  1 1 0 , 5 2 4  i . 2  
3 l rognons) .  . . . . . . . . .  4 9  32,R 1,996 W , 8  
4 (rognons) .  . . . . . . . . .  2,034 0 , X i  5?,8 

Graisse de veau. 
1 . . . . . . . . . . . . . . .  9 0, 137 1 ; P 4  
Y. . . . . . . . . . . . . .  .I -45 1 1 1 . 3  1 4 . 0 ï i  I 

Grniuse d e  mouton. 
i . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 3 2 , 3 1 1 , 9 8 6 l  0 , 5 8 4 1  5i0 .6  

Graisse de cheval. 
i ( f i l e t ) .  . . . . . . . . . . .  I 1 1 1,977 1 0,089 1 

Oleo-mar!lariné (Jlege-Mouriès). 
1. . . . . . . . . . . . . .  .I I 1 9 , 0 5 3  1 0,138 1 320,6 

Graisse de porc. 
i (ventre) .  
8 (panne \ .  

. . . .  
5 (panne) .  

II Graisse de lait de vache. 

Beurre marchand. 
i . . . . . . . . . . . . . . .  
2 (isignyl. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  3 (Carentan) 

1 laits mi!langks . . . . . . .  
2 - . . . . . . . .  
3 - . . . . . . . .  . . . . . . . .  4 u n  seul lait. 
5 - . . . . . . . .  
fi - . . . . . . . .  

2 ,042  
2,101 
2,187 
2 , 0 1 8  
2 , 0 3 3  
2, 028 
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La p a i s s e  d u  lait de vache a kt6 extrititi: p a r  nous-niErne en 
prockdant de la façon suivante : dans une  boule à dbcaiitation de 
2 litres, on melange 2 litre de lait avcc la moitié de son volume 
d'aiimoniaque liquide, e t  l'on abandonne a u  repos pendant deux 
ou trois jours. La caséine se dissout hieritôt dans l'ainrrioriiaquc, 
eii foririimt uiie solution serni-transparenle, et la crènie forme ?i 

la surface une couche conteriant le beurre et la inatiére a l b u m -  
noïrle spéciale qui forme 1'envelol)pe des gloliiiles g ras  ou qui est 
intirnement liée à ceux-ci; on ducante la solution d e  caséine, et 
l'on recueille la couche créirieuse. 

Cclle ci ne se dissout plus  dans  la l iqueur  d'Adam p a r  suite 
d'une modificütiou probable de la matière albumirioïde sous I'io- 
fluerice de l'arriirioriiaque. On est donc obligé de l rocéder  diffh- 
reinnient ; on verse cette crème dans l'acide acétique cristallisa- 
Ide ; on chauffe, et l'on ajoute le quart  d u  volume de chloroforme; 
un transvase le tout dans une  grande boule à décantation, qu'on 
achève de remplir avec de l 'eau et qu'on agite fortement ; le chlo- 
roforme gagrie le fond, entraînant  le corps gras  ; on le recueille 
et on l'évapore au bain-rnarie dans u n  vase à extrait  ; les der- 
riiéres traces de chlorofurriie sont retenues avec force par le corps 
gras; pour s'en débarrasser, on ajoute à celui-ci son volumc de  
lienzirie cristûllisable, qu i  s'kvapore co~riplètenient au bain-marie 
en eritraînant le chloroforirie; on répète, si  besoin, cette opara- 
tion, et l'on a, finalement, un l~ei i rre  pr ivé de  toute odeur ktran- 
gére. 

Beurre de cacao 

Rlarliriique, rin 1 . . . . . . . . .  
- 2 . . . . . . . . .  

Sainte-Lucie, II" 1. . . . . . . .  
Grcnada, n?. . . . . . . . . . .  
Sanchez, no  i . . . . . . . . . .  

- 2 . . . . . . . . . .  
Cîite d'Or, ri" . . . . . . . . . .  
Para, no 1 . . . . . . . . . . . .  
Tririidad, n V  . . . . . . . . . .  
- 2 . . . . . . . . . .  

C,ti.upano, no i . . . . . . . . . .  
- 2 .  . . . . . . . . .  

Cai~i~que,  no l . . . . . . . . . . .  
- 2 . . . . . . . . . .  

DESIGNATION 

-. 

Margarina de coton, no l . . 2.008 traces 55",8 
Ileurie de coco . . . . . .  Absence de glycérides c o n c r e t s  

'Oids 

o ~ ~ l e ~ ~ ~ ~ d  

Poids des 
glycérides 
concrets 
olitcnus 

Point  
de fu'iori dee 

glyér ides  
concrets 
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Conclusions. - La constance du  point de  fusion des glyc6rides 
concrets provenant des graisses d 'animaux est vraiment remar- 
quable.  Kous la mettons B profit dans l'analyse des saindonx. 

Toute graisse de porc pure donne des glycérides concrets ayant  
un  point de  fusion compris entre 60°4 et 61" et  ce point de  fusion 
constitue une estampille qui  pcrmet d'affirmer la pureté des,corps 
gras  concrets du  saindoux. 

Est-ce Ft dire qu'une graisse de porc qui  possbdera cette estain- 
pille sera pure de  tout mélange? L'affirmer serait commet.tre une 
grave erreur .  

Le saindoux peut étre considéré comme un mélange intime de 
cristaux de  glyckrides concrets au  sein d'une masse semi-fluide 
formée en majeure partie par  les glycérides non saturés. Il est 
comparable & une émulsion où les milliers de  particules 4mul- 
sionnées se seraient sub i temmt  solidifi6cs. Lhns u n  pareil 
méliinge, c'est la partie 6rnulsiorin6e que  notre procédé permet 
de  surveiller ; mais nous n'avons aucun rringen d'apprkciation du 
milieu semi-fluide au  sein duquel se produil celte Ernulsiori. L e  
fraudeur pourra en modificr la corriposition par  l'addition de ccr- 
titines huilrs.  sans que cette falsification se révEle k nous. 

Prenons une graisse de  porc authentique ayan t  un point d e  
fusion de  60% pour ses glycérides concrets ; niélangeons-la avec 
volume égal d'huile dc coton et  reprenons le point de fusion des 
glycérides concrets du  mElange ; nous trouvons, pour Sgr.018 dc 
matiEre grasse, 0gr.036 de  glyc6rides concrets ayant  un  point de 
fusion de 60% ; on pcut donc diluer unc graisse de porc nvcc une 
huile quelconque sans changer  pour cela le point d e  fusion tlcs 
glyc6rides concrets. 

Pour  se rendre compte de cette fraude, on ne peut  compter sur 
I'indice d'iode du  corps gras. Celui-ci es t  t rés  variable suivant les 
parties d u  corps d'où I'on a retire 1 ; ~  graisse. Kous avons trouvk, 
pour des graisses authmliques,  des indices d'iode de 46-48, à 
cbté d'indices de 60 et plus, et I'on conçoit que,  pour des graisses 
Ft indice bas, on puisse relcver impun6merit la proportion d e  
glycérides non sature% par  une  addition d'huile. On a m h e  
poussé & I'extrSine limite cctle façon d'opérer eri rriéla~igeant avec 
de  l'huile d e  saindoux prcssés. 

Pour  reconnattie la fraude, lorsque l'huile est tijoutée en prn- 
portions calculEw e t  qu'elle ne donne pas de rhaction colork,  i l  
ne reste qu'un moyen, qui consiste ii prcntlre l'indice d'iode cles 
acides g ras  liquides. 

Quant a u x  glycérides concrets, si  le point de f~is ion est au-des- 
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sus de 60°, on peut sans aucune hésitittion conclure à la fraiide 
par aclditiori de graisse étrnngére. 

A ce sujet, voici dcux exeiiiplcs caract,éristiques : 
Prenons une graisse dr: porc ayant  un point rie fusion d e  600.6 

pour ses glycérides concrets et une graisse de batuf ayant  un 
point de fusion de 5K0,2 pour ces mCrries glyctkirlcs ; faisons le 
mélange en volumes de 1/'3 de graissr: de  hmuf avec 213 de  
graisse de porc;  ce mélange avait  une déviation de - 10 à 1'olC.o- 
réfractoriihlre; on opére sur  1 9  !179 de   raiss se; on trouve 
Ogr.209 dc  glycérides ayant un point de  fusion dc 5G0;2. 

F a i ~ o n s  iiri mi.langi: en volumc de 1/20 de graisse (le hmiif 
avec 9/10 de graisse de porc : o n  opére sur  23r.011 de graisse ; 
on t , iouve Ogr.244 dc glyc6rirlr.s ayant  un point de  fusion d e  560. 

De ces deux exemples i l  ressort que, dans un  niélange d e  sain - 
doux avec une  autre graisse, on trouve pour point de fusion des 
grlyci.rides concrets le point le  plus bas. celui q u i  appartient à In 
graisse éIr;ingère, dont la pr6sence est ilinsi t r k  clnirenient 
iu~liquke. 

Nous avons nppl iq~ié cc:t,tc niéthodc il dc rionihreiix sitin- 
rloiix ( 1 )  p r é l r v k  dans P u i s .  

Voici les résultats que nous avons ohtenus : 

Hui le  

ttrangère 

Coton 
Col.or1 
Coton 

:otori (traces 

Coton 
Coton 

II rcsçort de ee tableau que  les saindoux portant Ics nos 3,  
4 ,  3,  10, 13, 14, étaient falsifiés par  addition de graisse Etrnng're 
et que cette gi.;~isse t h i t  fort prohahlement du  suif d~ bcreuf. 

Point d e  
f u s i i " ~  des  
gl\cerides 

concrets 

N I I ~ I E H O  
D ' O H  D 11 fi 

i l )  Il rrste entendu que ,  parmi toutes les graiçses de porc, on designe 
plus part,iculiPrement sous le nom de saindoux celle qu i  eqt extraite dc la 
panne. 

Indice 

d ' m i e  

Oléorbfrac- 
,ornitre 

Jeiin 
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Recherche e t  dosage d o  nickel e n  préatinee 
do  enhelt, do aitr el c l i n  i n m n g u n è s e ,  

La recherche et le dosage tiii nickel, en présence rle grandes 
quantit,Es (le cobalt et en présence du fer et du mnngnnPse, prk- 
sentc une très grande importance, piiisquc ces quxtre é l h e r i t s  
se imrontrerit  d'urie rrianiEre presque corist:inte daus les riiine- 
rais,  avec l 'arsinic et les rribtaus alciilins. Ln méthode de 
rccherctie du nickel que j'ai intliqiiée permet d'effectuer 1 i ~  sépa- 
ration complkte et rapide tlii rriéti~l, ainsi qiie son dosage. Voici 
cnrnrrient. il convient ti'opkrer, cn siippnsant q u e  l'arsenic a Pfé 
éliminé. 

La soliition rcnfcrriinnt le nickel, le cobalt, le fer, le Inanara- 
rièse et Irs alc;~Iirio-terreux est traitée par  le siilfilte d'airimoniuni, 
afin de prlci1,iter les alcalirio-terreux ; on filtre ; on neutralise 
l'escEs d ' ; i d e  et I'on coricentre un  peu ; on njoute uri c x c k  de 
solution siiliiréc de  molyhrlate d'iirriinoniiirri. puis du  chlorure 
d'aiiiiriorii~iin solide ; or] ciii~uiTe ii 80" periiltirit qiielqum minutes, 
puis or1 abandonne pendant une heure a u  rcfroidissernenl dans 
l'eau trZs froide; on précipite airisi toiit le niclic1 k l'état tic, 

niolybdate tlo~ilile, ainsi que 1 i ~  presque tut;ilité du fer ; i l  reste 
c:n solution iinc t,iixc cl(: ftir, toiit le cobalt ct toiil. Ic miingani'se ; 
on f i l t r ~  et on lave le prkcipité avec une solution satiirke de chlo- 
rure d'aniinoniuin ; après le Iiiviige d u  prtkipitk, on i n h d u i t  le 
filtre qu i  le contient clms un  bechergli~ss avec d e  l'eau ; on porte 
:i l'ébullition, e t  I'on a,joute du chlorure d'ammonium et  de I'arri- 
rnoriiaqiie; toiit le fer se  précipiti:, et le nickel reste en solution ; 
on filtre ; dans la solution se Lroiive tout  le riiclicl, qu'on dose pnr 
Ivs proi~kdi's corinus ; si 1;i quantilé de  nickel est importante, la 
solution est forteulerit culoréc en bleu. G é n h l c i n e n t  on précipile 
le riiclicl par In soude e l  le biuiiie. a p r k  avoir cliassé l'arriirioriia- 
que,  et l'un dose le niclicl par  électrolyse :~pri:s dissolution de 
I ' u q d e  diin s un aciilr. 

S é p ~ r n t l o n  et dowuge d o  c o l ~ a l t  e t  du nickel,  
Par >I .  hl.-EXK. 1'ozï.r Esrm. 

Le dosnjic tl i i  nickel et du  cohiilt est, coirirne 1 ; ~  caracttJrisatioii 
q ~ ~ : ~ l i t : ~ t i v c  de  ces éltiriierits cri présencc l'un d e  l'aiitre en quanti- 
tés indi.lerininées, un  prol>li.me tou,joiirs ti+s délicat et deinan- 
dxnt  b~aucoi ip  (le temps.  Lciiwp'ori possi:ile une solution rie reri- 
f(>i.rn;int quc les d e u s  mkt i l i i~ ,  la riiéthodr: généralement s u i ~ i c  
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consiste à précipiter le cobalt k l 'état d'nzotile double de  cobalt 
et de potassium, rnais cette précipitation présente des inconvé- 
nicmts, et, si l'on veut ol)teriir une sisp:~r;it,ion coinplétc, il faut  
etl'ectucr une doiible pi-écipitiition rlii cobalt ; d i m ~  ces c~irillitioris, 
si I'on arrive A s6p i r r~r  presqrit: cornpli~triineiit le nickel d u  co1)iilt 
I'opiration inverçectst trbs difficile. II. A. Cr. Le Itoy dit ce sujet 
(Ilictionnnirc de dimie de Il'lti-ts, Slip. II, p .  1237) : (( Poiir la ri6tr:r- 
<( mination précise du col)alt, on ne connaît pas de procidB suffi- 
(( saniment s~i t isfaisant  permettant d'isoler et d e  doser le cobalt 
(( eri une seiile op6ratiori N .  

La réiiction au molybdatc double d e  nickel c t  d'aniinonium q u e  
j'ai fait connaître permet d'effectuer cette stpiirittion avcc une  
t r k  grande facilité et u n e  exacliliide ahçoliie. 

La snliition de nickel c:t rie cohalt, qiii doit iivoir une f;iihlr: 
réaction ncirle, est addil.ionnde d'un excés de rnolglid;~te d'airi- 
rnoniuiii en solution sat,urée, puis de chloriire d'ammonium ; on 
clix~ifre à 80°, et or1 laisse refroidir daris I'c:iu glacFe; tout le 
nickel se  précipite à l 'état de rnolybdatc double rle nickel et 
d'ammoriiuin ; on filtre avec la plus grande facilité; o n  lave le  
pricipiti! avec une solution s ;~ tur&e e t  froide de  chlorure d'amirio- 
niuiri ; tout. Ir: cobillt se troiivt: dans les eaux  de Iavagc. 

l'orir* doser le nickel, on dissout le sel double dans l'eau bouil- 
lante, et I'on précipite le riiclrcl par  le hronie h l ' M t  d'hydrate de  
sesc]uioxytl(:, aprks avoir chiissi: I'airiiiioniaclue par 6l)ullitiori en 
préscrice dc In soiidc ciiustiilue ; or1 peut peser l'hyilrate de ses- 
quioicptlr7 ou hien tlissoiiilre dans  lin itcirici i:t doser le nickel (:]cc- 
trolytiqueiiicnt. 

l'oui. doser l(: cohalt., on le précipite égaletlient dans les eaux  
[le lavage p a r  le liroine en présence de In soude caustique. 

I I  est essentiel de remarquer  que ce prockdk de  si-pimition dii 
nickel c l  du  col~al t  est ahsolunierit rigoureux et qu'il  rése ente 
l'avantage d'unc, lrès g rande  rapidité d'exiicution, coniparative- 
ment aux aiitrcs procédés. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANCAISES I 

Dosage du I ~ i a n i i i t h  dans lem niinerairr nu l e m  sco-  
ries. - !II. SAR1I.H (Mon i t eu~ .  sc i rn l i f i gz~e ,  1907, p. 751). - 3g-r. 
de iiiiiic:rai on de scorie, fincment pulvérisés, sont traités, rlnris 
une capsule (le riickril, p a r  1 0 g r .  de potassc cniisticliic, rl'üliord à 
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une douce chaleur, puis h u n e  température plus 6levée pendant 
environ 20 minntes. 

Après refroitlissernent. on trait,? la rrinsse fondue p a r  l'?au 
i:haude, t:t l'on verse le contenu dans iine capsule de porcelriine; 
on ajoute AzO"1 eri excès, et I'on év:~pore A siccité, en rdp6tarit 
l'évaporation plusieurs fois pour  insolubiliser Si, Sn c:t SI, ; ori 
reprend par  AzO:311 ( D  = 1,7), et I'on filtre ; dans la liqiierir fil- 
t r k ,  on ajoute IlCl ; on Cval)ore pour trarisforrner les nitrates en 
chloiwres ; on rcprend par  l'eau ; on élirnirie ain3i A s  et  la plus 
g r i ~ n d e  partie de  I'h ; on p r k i p i t e  la solution ctilorhydriqiie 
i.t,~ntliic par  H2S ; on  filtre ; on ];LW d(:iix ou t,rois fois IF: prkipitt': 
avec de I'enir chaude, 1~iiis avec d u  sulfure d'aiiimoniuiii tikilr, 
afin tl'Cliniiiier les trac& de  sulfures solubles pouvant restpr ; on 
lave avec de l'eau le précipité, e t  on le dissout dans .4z0311 étendu 
de son volume d'eau. 

Le liquide filtr.6 contient le  t)isrnuth avcc d u  plornt), du cuivrc 
et une trace de citdrriiuiii ; on clliniine par  h a p o r a t i o n  ln p l u s  
p i n r i e  partie d'Az031T, puis on ajoute SOLIIP, et I'on chauffe jus- 
qu'h prntliiction rie vapiwrs hlanches ; on h i sse  rcfi.riidir., et I'nn 
reprrnd piir 2OOcc. d'eau nciilulbe Rvec 15 p. 100 de SO'H2 ; on 
prend uri volnine iiiesui~C de la liqueiir filti+c ; on p i k i p i t e  !'hi-- 
rlrate d'oxytle de  bismiith par  un  excès d';iriirnoniaque ; on laissc 
reposer pendant qiielqiie t emps ;  on filtre; on lave Ir, p rk ip i té  :i 

l'eau ;iriirnoniirc:ile, puis à l'eau ctia iitle. Le prCIcipit8 est dktaché 
du  filtre, si:ché et calcin6 ; on mouille Ic filtre avec une  solution 
(le n i t rnk  d'iirnrnoniaqiie el on  l'incinère. Lc poids du précipite'., 
calcin& niultiplié par  0.896, donne le poids de Ri. 

Dusuge d u  I~ i~n iu l l i  d n n ~  les R I I ~ H ~ F R .  -- M. NA)IT.\S 
(Monitiw sc ien t i / i qu~ ,  1907, p .  75l).  - Le dosage s'elYcictue pitr 
le procédé indiqué daris In riote p r h k i e n t e ,  sriilernent i l  suffit, 
en pjiikral, tlii lrnitcrncnt p;ir :\zOYH pour dissoudre tout  le bis- 
iiiut,h, tiinclis qiic Sn et Sb r e ~ t e n t  entii:reiiicnt d a n s  le résidn. I I  
reste ceperitliini. quclqiic:fois une pelile qiinntitk (le hisinut.h dans 
le résidu ; on peut constattrr sa.prtSsence en trïriLrinI. ce résidu par 
la potasse ~iitistiqiie. Apr&s trait.r:rncint avec A z O q I  et filtration, 
uii ajoute un e x c k  cl'arnrnoniat~ur, qui décèle kt pr6sence du  bis- 
innth. 

Dosage d e  l'étain dnns les seoi-ieri et lem oeiidres. - 
M. SA.\IlhS (il!o~iiteur .scie>ilifiy7~e, 1907, p. 7 X ) .  - On peut avoir 
h doser I'Ftoiii, notnminont dans les scories d'<:tain d m  fiihriil~cs 
de fer blanc ou dans les ceridies [le soie chargée. 

O n  désiigrége la rrialière avec la potasse c;tiist,iqrie dans iirie 
capsule de nickel ; on repiend In rilasse piir l'eau et Az03H et l'un 
6vapureA sicrité pliisieiii~s fois en iijoiitarit. :izO"l ; on insolulii- 
lise airisi In silice c l  l'acide mktixstanriique ; on filtre ; on Inve ; 
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on calcine et l'on pése ; on traite le rksidii de la. calcination p a r  
l'acide fluorhydrique dan-, u n  creuset de platine, afiii d'éliriiiner 
la silice ; on pése le bioxyde d'étai11 restant. 

Le résultat ainsi ohtenu manque d'exactitutle. Pour  obtenir uri 
résultat exact, il faut  fondre : rwc la potasse caustique le iiiklange 
de silice et  d'oxyde d'étain ; on redissout dans llCl et le chlorate 
de potasse, et I'on h i p o r e  & siccité ; or1 obtient ainsi la silicc 
seule, et, pa r  dif'l'érence, la t e n w r  en oxyde d'étain. 

Unsege de I'autirnnine r l u m i r r  les scoriem. - JI.  N.\JIIAS 
(Mo~liteur scie!itiFque, 1907, p .  732) .  -On fond la scorie dans un  
creuset de porcelaine avec un  riiélange (le 1 partie de carbonate 
de potasse et 2 parties de  soufre; on tr:trisforrne ainsi I'antiiiioine 
et l'étain en sulfosels solubles ; on reprend par  1'e;~u chaude;  I ' m -  
timoine et I'étain passent en solution, tandis que tous les autres 
mtlt,eiix restknt irisoliihles. 11 est hnn de r6pRter une seconde fois 
la fusion, afin d'obtenir la totalité de l'imtirnoine. 

La solution contenant les deux sulfosels est traitée par  HCl en 
excrs et du chlorate de potasse ; on fait bouillir ct l'on filtre pour 
séparer le soufre; la solution f;~ililernent acide est traitée par  le 
fer, ct l'on fait bouillir pendant longteiiips ; dans ces conditions, 
tout l'antiinoine est précipité ; on ;ijoute 11C1, et on laisse reposer 

froid pour dissoudre I'excks de fer ; afin de s'assurer que la  pré- 
cipitation de l'antiinoine est coinplktc, on essaie quelques gouttes 
de la solution sur  une laine de platine avec un niorcenu de zinc. 

011 recueille I'antirrioine s u r  un filtre tare;  on lave à 1 eau, puis 
S l'alcool ; on sèche et I'on phse ; on a ainsi l'antimoine. 

Si l'on veut doser l'étain, on prend une autre  partie de la sco- 
rie ; on la fond avec la potasse caustique dans une capsule de 
nickel; on traitc la niassc fondue par l'eau et . \z03H ; on évapore 
h siccité ; on reprend 2 fois par  AzO"1 ; on étend et I'on filtre ; le 
précipitk, lavé et pesé, donne le poids de bioxyde d'étain et de 
hioxyde d'antimoine. Conn;~iss;int le poids de  ce dernier, on 
obtient l'étain par  diffkrerice. 

Dosage de1'~ntlnioinednns les al1lagcs.-SI. N,2,\IIAS 
(,llo~ziteiiî .scientifiy~ie, 1 9 0 i ,  p. 752). - Le dosage de l'antimoine 
dtaris cert;~iris alliages, coinrne, par exeiiiplc, l'alliage d'inipririie- 
rie, peut se  faire sinipleinent en fiiia;trit l~oui l l i r  pendant plu- 
s i w r s  heures les rogiiui.es trEs fines du niétal avec un  mélange de 
1 vol. d'llC1 coricerit,ré ct 1 vol. d'eau contenant en solution 
2 p. 100 d ' iodi i i .~ de potassiiiin. 

Jliins ces conilitions, I'btain et le ploiiib se dissolve~it,  et l'ariti- 
~ i i o i r ~ e  reste coiiiiiie résidu; on filtre peridilrit que le liquide est 
encore bouillant, pour que le chlorure de plornli reste en solu- 
tion; on lave à l'eau bouillante, puis l'alcool ; on sèche et I'on 
pise. 
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On ne peut pas appliquer cette méthode aux alliages qui con- 
tiennerit du cuivre en ~ i e t i i t  qiiantitk. I I  faut, dissoii!lre 1';illiage 
daris 11CI et le clilnrate de potasse, puis précipiter I'nntiinoirie p x  
le  fer, corniiie on l'a indiqué dans la note précédente. 

REVUE DES PUBLICATIONS ÉTRANGÈRES 

Wnsagc v n l n i u é t r i q u c  de  I'acirlc l i l ~ i - e  eii prheure  
d u  c i i l v r c  ou t l 'sut i -es  sels riid-tnlliqucn. - -  11. \y. E .  
SIMS ( C h m .  A ' p r ~ s ,  1907, p 2 5 3 , .  L n  mét,hode est hnske sur  1rs 
f ,  ,ut5 ' - suivants : I o  les bic;irl)onatcs de cuivre, de zinc, d e  fer. etc. 

soril Ié$reiiirrit solubles, et leurs soliitioris sorit rieutres ;ILI 

inétligl-oranse, t:intlis que le bicarbonate de sciiirle est forleinent 
;ilc:~lin h c e t  iridiciit,eiir ; 20 In color:lLion rouge d'une solution 
ncido de rnEtliyl-orimge et la coulciir bleue d'une solul.iori dr: sul- 
fi~ti: de cu iwe  sont coiii]1l61iieritaires, e t ,  lorsqu'ori riikliinge cel- 
les-ci en proportions corivcrinliles. on ohlient iine li~qiieur presqui: 
incolore. P;ir exemple, si, h 100 c c .  d 'une solulion de  sulfate de 
cuivre p u r ü  3 p.  I U ~ ,  on i!joute 'c yuttc:s d'uriesulutiori d e  iiiétliyl- 
omnge  Ogr.5 p a r  litre, une coloration j:liirie-vertlitrc prend 
rinissance. Si, à cettc solution, on ajoute 2 gouites de SOiI12 3 2 ,  
In solution devierit iiicolore. L'addition d une noiivelle saut te  dc 
SO' l lY  N i 2  donne urie colori~tiijn rose? taiidis qui: l'addition d'iirie 
goutte de solutiori N,i2 de bicarhonitle de  soude produil une colo- 
ration verte. 

Cette réaction peimet d'elfectuer le dosn:,.e del'acitle lihre daris 
les solutions de sulfate de  cuivre, riiF,me Iursqu'elles c:oritieririeril 
de fortes proportions de  sulfates d e  nickel, de  fer oii de  zinc. . . 

Le titrage doit str faire de 1 ; ~  façon suivante : or] prend 3 gr.  de 
sulfate d c  cuivre crishllisé, ou une qii:intitb de soliition contc- 
riant cctte proporlion d e  sel; on Ics introduit daris une fiole coni- . - 

q11e ; on dissout 4 l'on niiii.rie Ir .  voliirrie i. 2OOcc. avec d e  I'enii 
tlistillée ; on  ajoute 4 goutles de  inétlij 1-oixnse. S'il se pro.Iiiit 
urie coloratiori rose, on titre avec iine solution S/2  de hicavl~o 
nate de soude, jiisqu'ù ce que li: liquide dcvicnrie iiicolore ; la 
l~roport ion d ' i i c id~  l i l~re t l i~ns  In substance h analyser est k q u i v n -  
Icrite a u  noinbit de  cc. d c  solution NI7 dc biciii-honatc eiriployi:~, 
plus  0cc. l .  Si,  nu contraire, la coloration produite par le 
iiikthyl-oi-iingc 1:st verte, c'est qiic I 'x i( l i t6  d o  1 ; ~  soliition n'est 
pas  plus grande que l'équivnlcnt de  0cc.Z dr: solution Si7 de 
hicarbonate, et,  d m s  ce cas, la solution est titrée avec SOtH2 N/2 ; 
la quantité d'acide libre dans la solution k essayer est iquiva- 
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lenle par Conséquent Occ.!, rrioins le riornbre de  cc. ile S04112 
erripl»&i. 

Le dosage de l'acide libre d a n s  les solutions de sulfate de cui- 
vre p u  cette rii6ttiode iist e x x t e  à 0,04 p 100 près .  

Les rénctioris précklcrites peuvent encore 6ti.c oliteniies rlilris 
les solutions L 5 p .  100 et avec des solutions t i t r k s  n'/IO, rnais, 
pour l;t pratique coiirante du labor.iil.oir.e, il est. préfkrahle de  s'en 
tiiriir aux coriceritr;~tions inrliqukes plus hau t  

I I .  c. --- 

Cnmparnlson oolorirnéti-ique tlew irolutioms ale en#- 
v r e  et tlc nickel .  - RI. le 1)' RI11,IlAILE Il (Zei tsch.  /'. annlyt . ,  
Chemie, 1907, p. 656). - I,es sels rle nickel iloriricrit, avec I'ci,iu 
:imrnoriiacale. une colowtiori hleiie de  iiiéiiie leirite qiie les sels de 
cuivre. Ihris les deux solutions, on se trouve, d'aprhs les théo- 
ries de Werner, en pr6sence dc sels d 'hemrnine du type 
X!Jt(.\zl13 )y6. Ce fait cst hieri connu de tous les cliimistes, iiinjs 
la mesure colorimi.trique n'a pas encore kt6 indicluCe. 

l h n s  ce but,  on coriipare des solutions q u c u s e s  de sels purs  
(le cuivre et  de nickel, contenant 1;i 1116nie quniitit,k c1';iiiion et la 
rri2irie quanti16 d'nininoriiaque. 1.a teneur en métal est déterriiiriée 
électiolytiyiierrierit s'il es1 pussihlr:. 

I / )  S o l i ~ l i m s  de subfiltes - Solution de nickel iY 110 (on dissout 
l gr. 40k de ïïiSOL, 7 aq .  ditns l'eau, et l'on améne la solutiori à 
100 cc. avec AzIIS concentrt'e). 

Solution de cuivre Nj100 (Ogr.1284 CuSO" 5 5q. dissoiis cornnie 
ci-dessus). 

1Jiie solution de i5iriilliin. d'épaisseur de nickel N/I0 et une 
solution de tiinillirn. (valeur moyenne) de cuivre N/100 donncrit 
la rriSrrie i r i  tensit6. 

Ue ces chiffres on déduit le rnppor l :  

Les solutioris de conceritrations difrérentes à celles indiquées 
sont difficilenient coiripar:~bles. La teinte prkserite une pointe de 
violet pour le nickel et-une pointe de vert pour le cuivr'. 

j3) Solictzons de nitrotes. - Des soliitions NI10 de nickel et NjlOO 
de cuivre sont prépnrbes de  la ineme fnyon que pour a.  Lesépais- 
seurs sorit ici ans  le drapport 13 niilliin. : 7 rnilliin., et les inten- 
sités Cu : Ni = 1 : 19.7. 

Soluttons de chlarur~es. - On emploie dcs solutions aiiinionia- 
cales de nickel KI10 et tir: cuivre K/100, coinme ci-riessus. I,e rap-  
port des C..pnisseiirs est ici i 5  : 7 coinirie pour 9. 

Les observations, dans les cas 9 et  7 ,  coriiirie d:iris l i .  cas a, ne 
sont possibles qu'tivec les concentrations indiquheç. 

N.  B. 
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- 73 - 
. i n d y s e  de nouvenua allinges. - RI. A. FAIRLIE (En- 

gziieer Reuiew, 1!)06, p .  390) 
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L'alliage cuiçre-magne'sium est utilisé comme désoxgdant d a n s  
la  fusion du  cuivre (1 p. 100). Il diminue la conductibilité de cc 
métal. 

Le phono-électric est employé pour la fabrication des fils de  trol- 
ley. d e  tklkphone; il ofTre une  plus grande rbsistance que  le 
cuivre, niais sa  conductibilitC es1 plus faible. 

Le sterlinr? est utilisé cornrne succédané de  l'argent. 
Le plntinozd est employé dans In fabrication des appareils klec- 

triques. 
Le métul-rnmtqniiis remplace le imillechost ; sa  conductiliilité 

est les 3 à 4 , 3  p. 100 de celle d u  cuivre. 
Le mitu1 risislmzt n w  ocidcs cst nttaquk seiileirirint p a r  A z W i l .  
lx méttrl 17ic/or, plus Ii1;iric que le maillechort., ne suppnrte p i s  

le lnliiinage ; il n'est pasai tésé pirr l 'air, n i  pnr l'eau s a l k .  
Le plomb durci est obtenu en i11i:orporarit de petils fragments dt: 

sodiurn dans le iriétal fondu. Le produit oblenu est plus d u r  que 
le plomh pur .  

L'nl l inp 1-isislnnl aux alcnl is peut contenir jusqu'lt 10 p. 100 de 
nickel; il est utilisé diins la construction de pièces de  iiiactiines 
devant subir le contact du savon ou de la sou>e, e t  l'on s'en sert 
pour la teinture ou le blanchiment. 1'. T .  

lem per l r r  rlr- l inrwrni i  de  p l i o n p l i ~ t ~  i l trul~lc tlc sniiile 
CC (1 ~ i i i i i i o n l ~ q i i e .  - M .  le Dr h1lLRAIJEIl (Zeics. f .  nunlgt .  
Chmie,  1907, p .  656). 

Couleur de la rer le  de borax ou de sel de pliosphore. 

dans la f1;iriirne d'oxydation 

chaud 1 à froid 

vert- jaunâtre 
id. avec unc forle 

/ concenlralion 

incolore 

dans  la  flarnmo de reduction 

incolore incolore 

1)klcriiiiiiiitioii c l i n  panvoir  enloril iqiie c l r w  Ilgniten 
et ~ICR ~ ~ U I * ~ W R  (lnpenieria, 1807, p .  329) .  - TAe docteiir Siil- 
vadosi, pour la déteririini~tioii du pouvoir calorifique des lignites 
ct des tourbes p a r  le caloriniètre Lewis-Thornson, conseille 
d'ajoiit,cr nu mélange oxydant ordinaire (3 p. KC103 + l p.  de 
K h 0 3 ) ,  une petite quantité di: nitrate d'aminoniuin, ou b i ~ n  de 

violet-ariicthvste 
avec une  forte 
concentration 

id.  
incolore 

vert, avec une  forlc 
conçcnli.atioii 

Pi. B. 
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substituer celui-ci au  nitrate de potnssiuiri, la coinbiistioil [lu 
lignite o u  de 1:i tourbe se pi'od~iisnnt rilors f:~cileinent. 

Pour  qiie ln rhc t ion  se pi-odiiist: converiiiblciiient, le nlt?lirrige 
doit Ptrc f;iit dans les proporlioris siiivantcs : 1 p. rle nitrat.(; 
cl'ainiii»niuni ~t 6 p.  d e  chlnriite de pritnsi;iiiiii. 1,e I I I ~ I T ~ I ~ I I I I ~  

fitant  in iriélange 5 parties 6gi1ies, on n ainsi la rSaction siri- 

L'auteur a ;~ppliqui: h 1'ess;ii de plusieiirs t!i.haritilIoiis (le 
lignites 1ü iii~:thotle ainsi inotlifiée avec le caloriinktre Lewis- 
'I'hoirisnn et  il a raml)arc: 11,s rc%iilti~ts qii'il a nhte~iiis a r e c  criix 
ciiie Iiii n doriritls la boriibe Xil i ler .  

l'oiir In  dOt,errninntion avec I i i  mi:thode Tlioinson, il eiiiplo>-nit 
20 gr .  de rnClarige nitroc1ilor;ilé ordiri;~ire, auqucl il :i,joiitnil, ail 
iiioiiierit d e  l'expérierict~, 1 g r .  de rritrati. d'aininoriiiiin ct  2 s r .  de 
t:oiril~ustible pulvérisé cit ~~i i s s i :  11 travers un tniriis de 635 niailles 
iIii cciitiirrPtre carri:. Tm rCsultats ohtenus sont consisnés dans le 
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dégagement de vapeiirs nitreuses, tandis qiie les aciers spéciaux 
nc sorit pas pour airisi dire :tttiiqiids. 

Toulcfois, l'acier itii ctirbine II inoins de 4 p. 100 de chrfiiiie se 
rli~ioiit  coiiiiiie 1';~cicir nu ciir1)one ordinaire;  il en ea t  dc iiitme 
polir l'acier ai1 tungsti:ne à h s s e  tericiir et poiii toiis les aricrs 
au nickel. P. T .  

I i id lcatei i i -s  p o i i r  l e  t i t i - i ip r  r l rs  n l r a l o ï d r s  airs 
quiriqriionci - AIM. I1T:PP et  SF:f<GERS (Apothrkrr  Zeit., 1'307, 
p. 7 4 8 1 .  - Corrirne on ne peut p i s  se s c n i r  de I'iotlbosirie coiiiiue 
iiiilits;iteur diws le titrage des i~lc:iloïd(s des qiiinquinas, on a 
recours ortli~iiiiremerit i l'htiiiintoxglirie. Le viriige nltit:irit pas 
toiijours très saisissable, les auleiirs proposent d'autres indica- 
teiirs. Si la solution s u r  laquelle 011 opère est incolore oii peu 
color.de, on se sert de la iliriitrop1iénol~)titiiIkine ou dii p .  nitro- 
p h h o l ,  qui virent nit jaune en solution a1r:aline et sont  incolores 
en solution ac ide .  

Si l i i  liqueur est assez forterrierit colorée, on eniploie 1ii tétril- 
cliloro-tétriibromo-phi:noll~litnI6ine, qu'on prbpare de la  riianiere 
suivarite : ori chaufre pendant G heures à 1800, 5 0 g .  d'acide 
tétiachloi~ophli~liclue avec 80gr .  de SOLIle et EiOgr. de  phcnol ; 
ilprès rcfroidisseiiieiit. on verse tliiris I'eiiu ; on essore et l'on 
traite piir une solution d e  cnrboiiate de soiitle: on obtient une 
snliiti«ii i-oii~rc~-violet, dorit on p r k i p i t r  la t 6 t r a c h l o r o - p h h l -  

9 1)11t;rléiiie ;i 1 iiide de I'iicitle iiciitique ; or1 I)i~oiiiurc: erisuite ce 
])rotluit en le dissolvarit diins 20gr. d'alcool et en njoiitant 1 0 g r .  
(le Iiroinc dissous diiiis 1 0 g r .  d'acide acétique crist,iillis~il)le; on 
Cvnpore nu bi~iri-marie. 

Cet indiciitciii est incolore en iiiilicu acide et devicnt 1)lcu en 
milieu alciiliri ; on I'eiiiploie en soliition i~lcouliq~ie au ceritièiiie, 
h In dose de II) à 30 soul tes .  

II f,riit opérer les tilixges en riiilieu alcooliqiie, a f i n  d' i .ritrr 
la fui.iri;ltion (le 1)récil)ité d'alc;lloïtles qui  entraiiieri~it l'incli- 
cnteiir. 

CetLi: iiiéthotle est bas(% s u r  la propri6té q u e p o 4 i " l e  l'iodure 
d'azote naiss;irit de coniiiiuriiqiirr ii I'ei~u une color:ition noire 
pliis ou inoins foiicée, selon la quantité d'iodure d'azote qiii st' 
produit dans l'eau. Ln formation d'iodure d'azote se produirait 
i n  deux phases : il y aurait, ti'aboi*d, formation d e  cliloi.ure 
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d'iode. lequel se décoinposernit ensuite en iodure d'azote en pré- 
sence de  traces d'ainrnonii~qiie, d'aprés In foriiiule suivante. 

La technique consiste h verser dans  1'e:iu qiielqiies p i t t c s  
d'une solution d'iodiire de  pot,nssiuiii nu 1/10 et olisei-ver s'il y 
a formation d'un nuage noir dîi ?i la présence de I'iodiire 
d'azote. 

M. Corsini a vérifié les résultats annoncks p a r  JiM. Trillat et 
Turcliet, et il fait o l w r v e r  que ceux qu'il a obtenus lui-riiènie con- 
firinent ceux des précddents aiiteiirs : i l  indique. coinme limite 
de scnsibiliti: de la m6lhodc. 1,73 il 2 pour  300.000. 
M. Corsini coriseillc le iiiotle opi:ixt,oire suiviint : on ajoute B 15 

oii 20cc. de  I1e;iii à exnriiiner 3 h 4 goutt,cs cl'iodiire cl[: pot.assiuiri 
i:ii soliitiori nu 1/10 on tigite, e t  on 1;iisse tonihei siicce.;siveinerit 
3 :-;outtes d'ei~ii de  Jiivel; or1 i t  soiri tl 'ohsi~r~ver l ' w u  aprés  la 
chute de chaque goiilte. En présonce de  I'nniinoniaque, il se 
forme lin petit nuage m i r ,  qii'ori ne peut confondre avec la 
1&-hre tcintc jnunc provenant de In iiiisc en liherté d 'une  petite 
quantité d'iode. 

Coinme conclusion, I'nutcur recorriiiiantle l'emploi de  la 
méthode Srillat et Turcliet pour  In rechrrche de I';~iiirnoniiiqii~ 
di~ris I P S  eaux p i r  les t1r:iix rüisoris siiivnrites : 

10 Parce qu'elle est plus wniihle qiie le procédé Sessler en 
prkence de cwtain corps qui  g h e n t  c e t k  i76r~ction ; 

2 O  Parce qii'elle utilise des siihst;~ric:es qii'on trouve dans tons 
les lal)oriitoii.es (iodure [le pot:is~iurn et rail d c  Jnvrl).  tiitidis qiie 
le réactif de Sessler est d'une pi+paration coiiipliquée et se décoiii- 
pose avec le Icnips. 

D O N H C ~  de l'na i d e  tartrique e n  pr&sei i rc  derr ncidcv 
i n m i i q n e  e t  niiccii i ique. - Ji. J .  VON SEVCRI'ZY (Che -  
nlzk~r Z P Z ~ . ,  1907. p. 11 18). - Le pimbrlci propos6 par  I'aiiteur 
rrpose esur l'inioluhiliti. du tnitriite de  riiazncsie, le iiinlate et Ic 
succinnte de iiingnCsie i:liirit, de leur ccité, assm solubles. 

On évaliom à un fiiihlf: ~o lu i i i r .  Ir.  licjiiirle rlnns leqiirl on doit. 
doser l'acide tiii trique; on :ijoiitr de I'iilcool a u  risidii .  afin d'ob- 
t ~ r i i r  une solution alcooliclue k 50p.  100 ; on a,joiiie ensuite la 
quantité nécessiiire de rnixliire nmgnésiennr, puis IOcc. d'nmmo- 
ninque coricentrc'~~ et  (infin une rqiinnt.it.6 d'alcool telle que  la 
richesse alcooliqiic dii liqnide toti~l soit de 50 p. 100 ; on :i$t(:, et, 
apr6s 12 heiircu de rcpos, peridniit lequel le t n ~ t i x t e  de  i i i apés io  
a déposé, on filtre, et  on Iavc Zt 1';ilcool 500; on secht: ; on inci- 
n h e  et. l'on pPse coiiîiile r r i a g i i k i ~ ;  2 inolbciilrs de iiiiigntisii~ 
(31~0:  corresporiclent i 1iioi6ciiie d'acide I;irtriqiie ; i l  suffit t le  
niultlpliw le poids de In. rixlgnésie par  1.875 pour o1)tenir le poids 
correspond;int d'acide tnrlrique. 
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le pouvoir liiictoriill [l 'une ni;itikre colorante quelcorique. 
IA iriétliude consiste h coiiiptrer, d u i s  les iriériic:~ coriditioris 

de teinture, 1'8chantillon avec une riiatiim: color:tiite type, ou 
plusieurs 6clian tilloris entre e u s .  

Supposons que 4 i.,chantillons d 'une  inatihre colorante soient 
souiiiis à. l'exiiiiien d'un cliiiriislc, en ce qui  concerne leur puis- 
sance tinctoriale ; on pkse 0 gr .  3 de ch;qiie é ~ h i ~ ~ l t i l l ~ n ,  ( p ' o n  
dissoiit tliins 200 cc. d'eau tioiiillaiite ; (in diiiie ensiiitc k 1.01:O cc. ;  
chaque cc. contient l j 2  niilligi. de substance. 

f'our les couleurs acides destiriécs h In Leiiilure sur  hirie,  ori 
emploie quatre 6cheveaux de laine, bien dégraissés. pes:irit cha- 
cun 5 gr. ; on prépare les bains d'essai ayec 100 cc. de la solu- 
tion de la iriatière colorante, % O  p .  100 de sel de  Glauber et 
4 p .  200 de SO'+LIL, et l'on étend le tout à 300cc. 

Les écheveaux soiit plongés dans  les bains de teinture iinienés 
à la. teiuliirature rie 500, puis cliaiiti'6s r ie iiianikre à être portes 
à l'ébullition eri une demi-1ic:ure : on chautfe ensuite douceinent 
peridriut ilne deini-heure, en tournant iriétkiodiqiieiiieri1, (le temps 
cw tenips, les écheveaux. 

11 est essentiel que les quatre  éclievnux pèsent Ir rnériie poids 
et soient de  liiirie de r n h c  naturi:; il faut aussi que les condi- 
lions de teinture dc  chaque bain soient aussi sciiiblablcs que pos- 
sible : tciiipérature, durée d u  cliauflage, etc. 

L n  teiniiirc tc:ririinke, a n  retire les ikhevenux, et  on les exprime, 
en laissant retonilier dans  le bain de teinture les liquides q i i i  les 
i i i ipr~:~i ier i t  ; on les lave ensuite I'eau froide ; uue partie de cha- 
cun des 6cheveaux est sPckiée, puis coiilpar6e, en prtriarit le plus 
foncé cornrne terrne de comparaison. 

On remet alors les plus clairs dans leurs bains respectifs, et 
l'on adilitionnc ceux-ci d'unc cert:~inc quantitc': d u  liquide coloré 
correspoiiti;~nt. et I'opkration est ainsi poursuivie jiisqu'k ce que 
c h a q u e k c h c v r a ~ i  soit aussi coloré que le ta-pe. Ida puissance colo- 
ixrite est alors invcrseincnt pro~iort.inriiielle a u x  qiiantit(% de 
iii:~tii.res culorniites nécessaires pour ohleiiir In coloration type. 

Pour f,iire ces ap1~réci:itions, il faut un  ceil suffis;iiiiinèrit 
exercé, car souvent les difïCreiits éch:tiitilloris rie possèdmt pas 
exacteiiierit Ic riiSnie ton. 

On doit prendre soin de niaiiitenir, d ,ms ces expériences, l e  
voluiiie du  liquide toujours égal, autant  que posçible ù 300cc., en 
rciiiplaçant I'eau vaporisée. 

Dans le cas de couleurs directes sur  coton. les essais se cori- 
duisent de la iiikine iriariière, les kchcveaiix de coton eiuplop& 
pesant 20 g r . ,  e t  les bains de teinture contenant 20 p. 100 de  
chlorure de sodiuiri et 2 p .  100 de cai~hunnte de  soude. 
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Dans 1ec:is de coiilcurs hasiques sur  coton, les écheveaux sont 
prhllableiiient n~ort l i~ncés d:ms un bain conteiiantC p. 200 d'acide 
tannique, dissous tlilns urie q u m t i t é  &flisantc d eau ; ori iiior-, 
dance pendant ilne di:nii-heure ?i ~ ~ Y I J ,  puis on laisse iriacérer saris 
chaull'er pendaiil deux heures. 

On enlève eriçuiteles écheveaux; or1 les lave, puisoriles plonge 
pendant 2:i ininutes dans  un  bitin d'émétique à 2 p .  100, ü la 
teriipéixture ordinaire ; on  les lave de nouveau, et ils sont alors 
prfits pour l'essai dc teinture. 

I h n s  la préparation des bains pour couleiirs basiques ; on 
;ijout,e B la solution de rniitikre colorante 4 p.  100 d'alun. et la 
teinture se fait en pnrtiirit d'une telnpirirture de 380, pour arri- 
ver jusqu'à 880 eri une rleiiii-heure, el en iriairile~iaiil peridiiiil le 
rnéiiie t.eirips [:ette dernière temp4rntui.e. 

Lorsque les couleurs à niorilnrits doiveiit ètre fixées s u r  laine, 
les écheveaux sont préalableiiierit mordnncés enseinblo dans un 
bain coiitcn:iiit 3 p. 100 de bichroriiatc clc po1:issiurn ct 4 p.  200 
de crèiiie le  tiiitre, ti la température de l'ébullition pendant une 
tieiire, et on lave ensiiite il pliisiriiirs i-ryjrises. 

1,es opérations rle mortlitnçage doivent &tre toujours faites 
s i i i i i~l ianheriL sui. tous les éclieveaux, plongés dans uii i r i h e  
biiin. P. T. 

Lem eoloi-aiils nxoïqiies eoiiiiiie iiidicaleiii.s. - 
M .  JOSE PILiïS Y AYPiIElUCH ( Induutr ia  quimica,  1907, p. 2Xj. 
- 1,'auteiir :i ritudi6 t , ~ u k  lin(: sj.rie (le cnloiïints :izo'iqiies, pariiii 
lecquds nous citerons : 

N o ~ ~ u z o i c / ~ t e s  uvlitlrrzoiyu(,s - Oiïirigé de inéthylii, chryw'iùirie, 
,j;iurie d e  inétnriile, ciircuiii4ine, jaune acide Cr, e t c .  

JIo)i(zmiqtt~.s ox!lnroiqrtes. - 'Tiopkolirie O .  ponceaii 2 It, pnii- 
crnu G ,  punce:iii 3 11, ponceau 4 11. Uordeüux II, roccelline, etc. 

/I)irr:ozylci/s s~condnires .  - Çiméiric brillante BI, kcarliite de cro- 
c:c;ine, ponceau solide B, noir  Victoria Il, noir tliiiiiiarit, etc. 

Ilinzoiq w s  ietuzzoïqlien. - Boiigr: Con ;O, corinthe G ,  chrj-sii- 
sxini i~e G ,  kai.li~t,e d~ai i i inc B, noir d i i l i l~ i~ ie  LiO, vi(11et dia- 
iiiirie N, b l e ~ ~  diitiiiine 2 B,  b l e ~ ~  diamine UX, etc. 

i'r~iazoiyries. - Bronze dii~ii-iirie C et ver t  diainirie 13. 
Les seules iii:itiéres colornrites q u i  out donné [les vir:~jies avec 

des solutions diluées sont : 
Le Rotige Cotiqo, qui preiid avec les iiciiles une  couleur bleue 

fonctk rit avec I';ic:iile c;~rl)oriiqiie une couleur hlciie violacée ; 
L'Oixngé de nllf l~!l le ,  coliiration rouge avec Ics acides niiriériiiix 

ou oi-giiriiques, insensible a l'acide carbonique ; 
L a  Cilrysoiditle, jaune avec les acides iriinérnux forts, insensible 

a u x  acitles organiques. 
TIn rCsumé : 1 0  l'emploi du rouge Congo comme indicateur. soit 

sous foiiiie de solution, soit sous foime de papier rouge ou 
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bleu, est trés convenable pour les hiw:.: ct acides énei-giqucs et 
toiijoiirs pr6féral1le au rnLthgl-or;inge; 2" pour cert;iiiis acide.: 
fail~les, sauf l 'x i i le  Iioric~ue et l'xitlt: pliériique, Ica \ iixaea \ont 
beaucoup plus nets qu'iivec le tournesul ; su la clirgsoïiliiie, miil- 
Lqré sa  grandc seribil)ilit,é pour les <cides 6iiergriques, n est pas  
d'une application aisée, parce q~i ' i l  est difficile de saisir le 
viriigc du jaune à l'orang6. 

P. T .  

La r P a c l i o n  de IPaudaCn sor le l a i t  de f e n i m e a  
ayant  a b ~ o r b k  de I ' l i ia ik  dc ~e~aimie. - M. le D r  ENGEL 
Biedermans Cent~a lb la t t  fur A g r ~ I i ~ ~ l t ~ ~ ~ ~ - C I t e ~ n z e ) .  - On sait que, 
avec le beurre fourni u a r  des vaches nourries avec dii tourteau 
de sésame, la réaction de  Uiiudouin donne parfois dt.s résultats 
positifs. 

L'auteur a eu l'occ;ision de  constater qu 'après  avoir fait  preu- 
thne a des noiirrices 100 gr. d'huile J e  s6sairir: dans une salade ou 
sous fornie de  niiiyonnaise, le lait de ces nourrices, recur:illi au 
bont de trois O U  quatre heures, donnait la réaction de Baudouin ; 
la reaction se produit pendant quatre ou cinq heures. Il s'écoule 
alors hu i t  ou dix lieur& pendant lesquelles 1-a réaction cesse de 
se produire, puis elle r6,ipparaît plus faib1t:rrient pendant quatre  
B cinq heures, pour  disparaître ensuite définitivement. 

t ic  ci ievcii  tiiiiis i r s  pi+pnriit iniis  d c  viciimt~e.-RI FlCllIi: 
Jouî-/ta/ de ~ ~ h / r r m n c i e  d ' d i ~ c a r s  d u  31 octubre 1901). - Kous avons 
publié les t rüv i~ux  d'Llileiiliuth, qui  a iiioritrk qur:, lorsqu'un 
injecte ü. un lapin, par  exeiiiple, le s6r~11ri d'un autre aiiiiiial, d'un 
clicval par exeiiiple, le séruiri du  sang ( lu  I i~pin coiitient des prin- 
cipes qui sont susceptil-iles de  produire un  precipité daris un 
skruai de c h ~ ~ i ~ l ,  e t  aucun p r k i p i t é  ne se forme itvec le sérum 
d'aucun autre  animal. 

Le DI' Fiche a utilisé cette réaction pour In recherche de In 
viande de  cheval. I I  commence par  p14parer l'i~ntiséruiii de che- 
val ; Ü cet eîfet, il pienri di1 sérurri s u r  un cheval et il I'irijecte 
dans le péritoine d'un lapin ; il rdpète cette iri,jection tous lescinq 
jours. A p r k  l i ~  7 e  ou la 8" injectioii, i l  rr:tire environ 5 cc. de sang 
de la veine de l'oreille du I i~pin ; ;rpri:s co;~guliition (le ce sang, 
il centrifuge le sérum de iri;~iiière il o1)teiiir un liquide liiripide. 

D'autre part,  i l  prcritl un dcli~iiitilion de  In viaiide exainiuer; 
il la divise en menus îixgiiierits, et il 1;i fait ni;~cérei, ihi is  une 
soliilion ptiysiolo~iqiie de cliloiiire de sotliuin ; api?s une ii~;icc!- 
ratiori de 1 2  Iieiircs, i l  filtre. 

11 prend alors dan, un tuhe plusieurs gouttes d'i~ntisPruin de  
chevill ; il verse eusuite s u r  Ics paruis d u  tube quelquea gouttes 
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de inac8ration de viande, e t  il place le tube h u n e  douce chaleiir. 
Si cettc vi;~rlcle est de la viande de c h e w l ,  il se forme, au bout 
de cinq niiriutes, un nrineiiu d'albuiiiirie ccxigul6e à 1 ; ~  suiface dc 
skparation des deux liquides. 

Si l'on fait en riiènie temps des essais cornparatifs avec des 
rnacératioris de  viande de  bœuf et de porc, on c o n s h t e  que le 
iiitllangc de  Les n i a c h l i o n s  avec l 'ant ishuin de cheval i m t c  
liiiipide, tiiSiiie après un  contact d'une heure. 

R<.er.tion de ln pilacai-pii~c. - RI. IIELCIl  (Phril-mriceu- 
t i s c l ~ e  Pus l ,  1'306, p. 314). - Eri 1902, Al. ilelch a fait  c«ririaîlre 
une réaction de la  pilocarpine consistiint à prendre 2 A 2 cimtigr 
de ce corps, qu'on dissoiit d a n s u n  peu d'eau ; on ajoute 1 il 2 cc. 
d'eau osyginke,  1 :? 2cc.  d e  benzine ou de  chloroforiue et finale 
nient 1 cc. d 'une  solution Etendiie r ie bichromate de potasse ; 
après agitation, la benzine ou le chloroforme prend une colorn- 
tion bleu-violet. 

BI. Ilelch reviclnt aiijourtl'hiii s u r  cettc ri:actioii ; on peut iiiotii- 
fier avantageuwment  le procédé en reinplayant la solution diluiie 
de  bichromate de potasse par  a n  petit cristal de ce sel. De cette 
façon, on peut  décelcr 5 dixiémes et iiihrne 2 dixièmes de  milligr. 
dc pilocarpine. 

On corninence par  introduire, dans u n  tube, le cristal debichro- 
mate de  putasse ; on ajoute 1 k 2 cc d e  chlornfnrme, piiis In solu- 
tion d e  pilocarpine et enfin 1 cc. d'eau oxygénée, et l'on agite. 

Ainsi que l'a const;itk M .  Wangeriri(voir ceRt:cueil, 1903, p. 30), 
11. Helch fait remarquer que I'apoinorphine donne la inêrne 
coloration, mais ,  pour l'apoinorphine, la réaction se produit avec 
le bichroninte de potasse seul, tandis que,  pour la pilocarpine, la 
pr tsence de l'eau oxygénée et iridispensable. 

1~wliriificatinn de ~~~~~~~er a l r  honi~tlalne. - 81. AIITIAA- 
CIlEIl (Phnl-rr~rzce~rliscl~e Cantmllrul le ,  1 '306, p. 365). - L ' a i i t ~ u r  a 
constaté, dans un  échiintillon de bourdaine <Rhnmnus fl-anguln), 
la préseiice t1'i:corce d e  Rliclnznus cm-rziolica Cette écorce possède 
les inhnes  r k t i o n s  chimiques quc les écorces des Rh;tiririi.es en 
p-ksence eles alcalis, mais on peut la reconnaître A certains carac- 
tères : les celliiles de sori périderrne renferment u n  contenu 
,jaune-hriin ou noiràtre, tandis que  le pGriilerme de la bourdaine 
se  coiripose de petites celliiles ü p a r o i s  rriinces, dont le contenu 
est rouge vif. 

Les faisceaux niédiillnires de la bourdaine cornnrennent dans 
leur Iargciir 2 :? 3 celliiles, rarerrient 4 ,  tandis que ceux du 
Rhnm~îus camzolicn en contiennent 4 k 7 .  
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Reclieiwlie ale l a  sncclicii.iiie clnns l e  cncee. - 11. VAN 
1)EN DRIESSEN (Phnrtnncrciti.sch 11'~~kl i lnr l ,  2907). - T,n snccbn- 
rine (anhydride siilfiliriino-horizoïqiie) se pritsente ordiriiiireiilent 
à l'[%nt de scls sntliqiies d'lin rnt;l;i riqe tl'iiciilrs oitho- e t  1);u.asiil- 
fiiiriino-benzo'ii~iie ; le coiiipostl orlho seul wt siicrci. 

lJoiir recherclici. 1 ; ~  s:icchnriric tiiins le c;icüo. or1 fait bouillir 
pendilrit iirie hciirc IOgr.  de poiitlrr de cacao avec 100 cc .  ii'llC1 
2 !p. 100, afin de s ~ i r c l i i ~ i . i l i ~ r  I'nniitlon ; on ;ilcirlirii~e I I ; L ~  Ir, car- 
Lioniite dr soiirle ; on lave A I'enii rlistillrk , j i i y u ' i  (ce qnt: I'eiiu de 
1:~v:ige i:~si;e tl'étrp nlcnliiie ; on rt:iiiiil Ics Iiqiiitlcç ainsi ohtenus, 
el on les neiitr:iliie par I'ncitli: ~ i l ~ o ~ ~ ~ ) l i o r i t l i i e ,  tout en conscivant 
une  rOilc,tion Ii:;Cieirient nlcalirie ; ori 6 v n p o r ~  j uyu ' i i  ce qu'il ne 
reste pliis qiie peu de liqiiitlc, ; on njoiite ;III liqiiitle 5 ~ r .  de sul- 
filte de chni is ,  e t  l'on i:r:iporc ii siccitC ; on i:piiise le rikitlu par 
l'éther ; on ri\-iiporc ii1oi.s uri pnii de la liqiicur i.thi;iCe, ct l'un SC 

w r t  clii rksidu polir I i i  rcctierche qiiiilitiitivc: de la sncchai'inc, 
d' i i l iod par  1;i p s t n l i o n ,  et eiisiiit.c~ p.ir  I I ?  rtlnctions o r d i n ; ~ i i t ~ s  
(coluration rouge avec Ic ~mt:tiloriire tlc f t r ,  p-kipitc; avec IP 
chloirire tlc l ) ; i iy i r i ,  fliii)i~~si:~iici: avec lii i6sorc:irie rt SO'III). 

l'oiir I;i rliStc?riiliri:itiori (lu coiiiposd para ,  qiii est insipille, on 
dissoiit tl:rns I'iiiniiioriiaqiic, iine petite portion du  rPsiilu ; on 
+joule d e  l'nritle acdt iqiie on (le 1';~ciile »T;L~~(ILIP,  O U  de l';~citlc 
citrique, nvcc 1csquc:ls i l  se prnrliiit u n  prcicipili.. 

Pour  le d o w y  d o  I i i  sncr,h;ii*iiie, on preritl ilne p'irtie d u  
liquide i:l.liCi-é ci-dessus intliqiii.: on I'tivnpoi~e ; on tritiiix le résitlii 
avec un ni1'4;irise di: cnrl)oiiiite [le soiidc r t  d e  nitrate di: potasw,  
puis on fond le inéliirye iivec pri5cniilioi1, iifiri 11'0s)-tlrr le soiifie; 
on clissoiit tlirns l'enii le p i d i i i t  d e  1: i  fii.;iori; on ;ii:itlifk p : ~ r l I C l  ; 
on 6v:ipurr et l'on dose S0'1I2 pnr  lc clilorure rie ~ ; L I ~ U I I I .  233 par- 
tics dc sii lfiilt: de  I w y t e  coixsporiùciit  5 483 p i ~ t i e s  d e  sacc11;i- 
r ine.  

BIBLIOGRAPHIE 

Strluliilif i c s  -1' iiioi~gaiiia: niid oi-ëniiic ~iil~stciiiccrr. 
- A hnndboolz of  the nzost rel iuble q ~ i n n l i t n t t v e  solubility deter- 
minnliom, recalcul:ited a n d  compiled by ATHKIITOS SEIDI:I.L, PII.D. 
( . I .  II. II. , Clicmist, Division of Pharinacology, IIygienic Laboratory of 
tlie i!. S. Public ilealtti and Marine-1Iospit;il Service, \\'asliingtori, 
r).  C. - l vol. d,: 270 piges (Crosby Lncliwood et Son, edileiirs, 7 ,  
Stationers' Hall Court. London E. C.  Prix: 13 S .  Ci d .  - Ce vnluiiie 
prc'sente un grand interet pour les c)iiiriiçtes, car 11 renferiiic, groiii+s 
par ordre alpliabiifiqiic, tous Ics résultats quc l'auleiir a pu recueillir 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans les principales publications chimiques des differents pays. L'au- 
teur a cru devoir ne prendre que les résultats puis& par lui aux sources 
originales. Les chimistes ont tribs frequeininent besoin de reoseigrie- 
ments sur la solubilitt! des difi'i;icnts rnriis dans lesdivt.i.s ilissolvarits; 
ils les trouveront daris ce volunie, qiii, élarit uniqiieinent coinposii de 
tables, peut etre consiilte menie par ceux qui n'ont qii'une connais- 
sance très rudimentaire de la langne anglaise. Nous sommes donc 
convaincus que ce volumct recevra un bon accueil de la part de  tous 
les chirriistes. 

Fal~r icni lo i i  den enseilces e t  des pimGaiiiis (Chimie des 
parfums), par  J.-P. n c i i \ - ~ ~ i . ~ .  chimiste parfumeiir. Ileuxii?me Pdition 
enlii,reriient refondue. - 1 vol. de f;?O pages (11 .  Desfoiges, éiditciii, 
49, quai des Grands-Augustins, Paris, V I 0 ) .  Prix: 15 fr .  - 1.a pre- 
mi t re  édition de cet ouvrage datait de 15 ans ; depuis crt te kpoqiie, 
des progrCs ont été realisris non seulement dans la fabrication des 
parfiinis syrilhétiqiies, mais encore et  sùrtoiit dans  l'etnde des essen- 
ces e t  uarfurris na1urt.l~. Ces ttiides el  ces iechercli t .~ ont fait I'obiet 
de  publications nombreuses, disperskes dans les périodiques français, 
allern?nds, anglais, etc. 

L'auteur a assiiaie la tùrhe de mettre sanouvelle kdiiion en harrrio- 
nie avec les progr& réa1isi.s dans le domaine des parfums, en analy- 
sant,  classant et codifiant en qiielque sorte les nombrenx renseigne- 
irients épars dans les pt!riotIir~iies. 11 s'en est acqiiillé en savant rrioilest.e, 
avec un tempérament d'éclectiqiie. 

Sans donncr  a la chimic une placc prépondérante, il a fait appel & 
ses liirnii>res dans tout le cours de son travail.Après avoir exposedans 
la première partie les divers procedc!s de fabrication des essences par 
distillation, expiessiori,erifleurage,etc.eL décrit les appareils eiriployés, 
il a consacre iin chapitre spécial ti I'étiide dcs é l h e n l s  contenus dans 
les essences et  les rnelhodes employkes soit pour leur dosage, soit pour 
leur fractionnrment.  Cc travail trouve son coinplémcnt naturel dans 
les monographies des essences, qu'il a groiipees suivant l'ordre de 
parente des plantes à parfum. Dans ces descriptims, il a tenu compte 
des riombreuses @tudes publiées A ci: jour par les spL;cialistes, en 
reconnaissant à chacun ce qui lui appartient.  

D'un aiitre côte, il a englobé dans son travail l'excellent ouvrage de 
RI. Ernest J. I'arry, T h e  Chemislry o f  essential oils, pour lequel i l  
avait acquis le droit de traduction, mais qiii ne lui paraissait pas pou- 
voir etre traduit dans sa forme originale. 11 lui a empriiritt! son plan, 
ainsi que de nombreux rrnseigrierneots qui rrfli:terit les travaux per- 
sonnels de hl. Parry.  

Ainsi prtsentée, cette seconde Cdition constitue lin travail eritière- 
trient nouveau et  forme actuellement l'ouvrage le plus iiriporlarit et le 
plus complet sur la fat~ricaliou des parfuiris. La clartti c t  la concision 
riii style en rcriderit 1i1 lectiire aisi:(:. 

I.cs ICi.iiieiits iiiéialliqiies e t  Ieui-ciniploi eii 4hii.n- 
~ ~ c ~ ~ t i q m a - ,  par M. le professeur A. Koerx, rneiribre de 1'Acadrimie 
de médecine. - -  1 vol. de 252 pages iJ. Ruel'f', éditeur, 6 e t  8 rue di1 
Louvre). Prix : 4 fr. - 1.e professeur Robin i+suriie dans ce volurne 
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les recherches qu'il a entreprises depuis 1901 su r  l'action therapeuti-  
qiie des i n ~ i a u x  infiniment divises. u Lorsqne les premiers résiillats e n  
I< furent. piihliés, dit l 'auteur dans s a  prrifare, ils ne rencontrbrent. qne 
r I'incridiililé. On ne  pouvait concevoir que  quelques centiénies de 
c i  rnilligrairirne d'or, de  platine. de p:illadiiirn ou d'argent fiissent 

capables de  produire des iésullats qiie r i en ,  dans la pharmacodlna-  
II mie connue de ces mktaux, n e  laissait pressentir. hlais, depuis lors; 
M les faits ont  parlt' par  eux-ni6rries et eritr:iîrié dkjh bien des convic- 
N tions ; aussi l'heure n e  tardera  pas oii ces agents tlirirapeutiques, si 
(< curieux et si actifs, entreront définitivenienl dans  l a  pratique cou- 
R rante. Si le nom de ferments métalliques leur a rité donné,  c'est 
t, parce qu'il existe une similitiide aussi c o i ~ p l è t e  que possible entre 
u leur action et celle des diastases organiques r .  

Au cours de ses rechi~rclies, 1'auti:iir a en I'ncciision de conslater 
qu'il y avait de  grandes analogies entre les effet,s des feriiients mélal- 
liques et ceux de  quelques sCrums medieainentaux, ce qui donne à 
penser que !es sérums, devant leur pnissance à la prescnce de dias- 
tases organiques, pourraient etre reniplacés par les ferments métalli- 
ques. ICLudiarit ensuite I'irifluence qu'gs exereenl sur les kctiariges 
généraux et respiratoires, sur la constitution chimique et rnnrpliolo- 
gique du sang e t  sur la temperature, il a deterriiiné des réartions san-  
guines, urinaires et tlierniiqiies, caracléristiques dc lenr activitl. et  il a 
dkrnontré que celle ci se manifeste par u n  aecroisscment tr6s notable 
des actes d'kiyirolyse et  d'oxydo-reduclion qui dissocient les mati6res 
alburniriri'idt~s, saris l'iriterveritiiin de  llox!gi,ne q i i ~  les glohules rouges 
einprunteiit A l'air inspiri. 

L'auteur termine son livre en fixant les indications et  contre-indica- 
lions thérapeiiiiques aclut,lles des ferments métalliques et les rCgles de  
leur application pratique. On verra qu'ils doivent figurer & jiisle titre 
parmi les moyens les plus énergiques et les plus sûrs de la thérapeu- 
tique fonctionnelle. 

1.e ohiiiilste Z. ICoossiii, par A .  I~II.LANO, pharmacien prin- 
cipal de l'armée, et 1).  LUIZET. ancien chimiste A l'Usine Poirrier, avec 
notice biographique de II .  CHASIXS, irigC~iieur, prkface de A .  HALLER, 
membre de l'Institut. 

La vie et  les travaux de Z. Roussin livrbs à l 'appriciatioo du grand 
publie. Il était nécessaire qu'un tel livre fût &rit ; il rend un hom- 
mage posthume au génie créateiir d'un grand chirriiste et  rCtablit la 
vérité sur un des plus beaux chapitres de l'histoire de la clii~nic 
iudustrielle. 

M .  II. Chasles, son grridie, montre l'lioiriiiie en contant. sa vie, 
toute de devoir et de travail. 

RI .  Balland p r k e n t e  le savant, le collPgue, qui, malgré ses fonc- 
lions de pharmacien militaire, trouvait assez de temps pour faire 
souvent, presqne sans laboratoire, des travaux chimiques en quantité 
et en qualilé telles qu'une intluslrie noiiaelle se trouvait rrPtie. 

Enfin, M .  I.uizet f a i t  assister le lecteur la genèse drs coloranls 
azoiqucs, et ,  dans un chapitre d'une grande érudition, il fait l'histo- 
rique de  cette branche de l'industrie des matieres colorantes, en 
chimiste qui non seulement sait, mais qui a vu. 
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Ce livre est présents ,  d a n s  u n e  bel le  préface,  p a r  h l .  Haller  d e  1'Ins- 
titut,. 

-- - 

MOQVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

~1Siivlogie et Coiigi .ü~.  - I ,e,  C«tr!jr~;s l>~ie; .~irr/ iot inl  d e s  
"hiitlisies qui  se  t i endra  a Paris en m a r s  prochain conipreridrii u n e  
section d'cenologie don t  l 'orgauisat iou a et6 confiee 9 11. Mathieu,  
directeur  d e  1ü Sta t ion  a-'riologiqiie d e  Ucituric. Toutes les qiicstions 
d 'actual i té  coricerrianl Ics vins  e t  les eaux-de-vie  serorit eludiCes A ce 
Coiigibs, non-sciiileiiicnt par les chiiriistes, iiiais aussi  p;ir les protiiie- 
tcbiirs e t  les negociants  i ~ u i  s o n t  invites k pi ,endre par t  a u x  t ravaux  
d u  CongrCs. 

IBis2iiietioii lioiiciriliqtic. Xous sonirries hei i rcux d ' annon-  
c e r  q u e  M .  (;alfin, merribrc du  Syndica l  d c s  cliiiriietes, vient  il'2trc 
noiririiS 0f)'icier r~ ' r l cn t /d r r~ze  ; n o u s  lui  adressons nos sirieères t'tli 
citations. 

DEMANDES ET OFFSES D'EMPLOIS 

S o u s  inbriiioris nos lecleiirs qu'cii qualité tlc secrktairc gknéral d u  Syri- 
dicat des cliiiiiistes, rious nous cliargcoris, lorsqui: Ics deiiinndes et Ics 
oîlres le peririetieiit, de procurw des cliiiiiistcs aux intliisiriels qui en orii 
1)esoiii et des places aux cliiriiisies qui sont à la iccbcrclic d'un eiiiploi. 
Les iiiserliüris que iioiis F;tisoii> dans  Ii's A ~ l r i u l e s  sont  ati.;oluriiciit gi.;i- 
rilites. S'adresser à N. Crinori, 43, rue  Tiireiirie, Paris :In. 

Sur la deinande d e  JI. le sccrétairc de 1'Assaciation des anciens Qlbves 
tic l'lristiliit d e  cliirnic appliquée, nous iiil'ornions les intluslriels qu'ils 
peuvent aussi deinander des cliiriiist~s en s'ndrcssnnt à lui, .3, rue Miclic- 
lel,  Paris ((je). 

L'Associütion amicale des anciens ilCvcs de l'Institut national agrorio- 
iiiique est à iiiSriie ciiaque ;miCe rl'ofrrir hlM. les iridusti.it:lc, chi- 
~i i is les ,  ct.c., le concours (le p11ifie:urs ingeriicurs agi,riiiorries. 

I'iiSrc d ' a d i e ~ s e r  liis de~iitiiidcs a u  siége social de l'iissociation, 16,  rue 
Claiide Herrin rd. I'iiriq, 5 - .  

CHIMISTE 24 ans, cn1~11oyC dt,piiis 6 ans dans Iahordtoire d'anal!-sty 
e:~iriii~~i~siirit I'iindys,: des iiinlii'rc:~ al i i i i i~r i ia i i~r~~ dcs en-  

grais. et,:., conriaiiiarit clussi I ' ini lu~tr ie  sii~~i.ii!ix? 11ciii;iriile plare (].iris 
lahoratuire d 'an;~l!  scs o u  dan? I'iridusti.ie. t{kféi.i:iic:t's. - Xdwsscr 11's 
ticiiiarides aux iriiti;rli:s A .  1: , au hurcaii dcs Awlules d e  chimie u~in( ! / -  
tique, 4 5 ,  rue 'I'ureiiiic, 1'di.i~. 

CHIMISTE 28 a n < ,  C X - I : ~ I "  dde fclbi.icalion e t  cx tiirrrtciir tl'iiiipnit:rritcï 
iisiriec ; boriiics i.i;l'i;rt~ncas ; cticrclie situûtiori t.n 1'ii~nr:c ou 

à l 'étranger. - Adres5er les dciiiarides à A l .  Gabriel. 5 ,  riir du Nord, à 
IvrjyCeritrr? (St>irie) . 

Le Gérant : C. CRISOS. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

E R ~ R ~  indastriel du o~rborondom amorphe, 

Par h1. G. CEESNEAU (1) 

La préparation du  carborunduiii cristallis6 ou siliciure de  car- 
bone (Sic), pa r  chauffage nu four électrique d 'un rriélange de  
coke pulvérisé et de  sable. fournit en assez a randc  quantité un 
sous-produit ariiorphe, forniant une gaine de  couleur gris-ver- 
diltre autour du  carborundum cristallisé et  séparant celui-ci du  
mélange resté intact. Ce sous-produit a été considtlr6 comme sans 
valeur jusqu'k ces dcrniEres années. parcc que,  quoique très dur ,  
il ne conserve pas, comme le siliciure cristallisé, d'ar8tes vives 
après broyage et qiie, p a r  suite, il est irnpropre au polissage. 

Mais, cornrne il est aussi infusible que le produit cristallisé, 
l'idée est venue, dans ces derniers temps, d e  l'utiliser, soit seul 
cornirie brasque. soit en mélarige avec des argiles pour la confec- 
tion de récipients réfractaires, comme par  exeriiple les corriues 
de distillation du  zinc : c'est ,en vue de  ces emplois que, à la 
demande de  fahriqiies dc carhnrundurn, j'ai Eté amené récern- 
ment A ktiidier la composition de  ce sous-produit, üinsi qu'une 
inithode rapide pour son essai industriel. 

L'utilisation, dans les laboratoires et dans l'industrie, de tem- 
p h t u r c s  de plus en plus élevées riécessite des récipients d'une 
résistimce de plus en plus arantle B la chaleur, et, comme le car- 
horuridum ainot-plie offre h cet égard des qunlitbs exceptionrielles, 
il semble qiie son emploi puisse se d h e l o p p e r  d:tns cette voie ; 
il ne rne paraît  donc pas saris irit&c&t ci(: faire connaître les résul- 
tats de I'étudc à lnquolle je me  suis livr6. 

Conzpositmi d u  c i i ~ h w - u ~ u f i ~ m  nrnoi-ph. - Lorsqu'on examine au 
inicroscope l 'amorphe brut,  grossièrement pulvérisé, on constate 
qu'il est formE en majeure partie d'une matière verte opaque, à 
contours i r r@g~il iers ,  constituant le carborundum amorphe pro- 
prement dit .  et qu'il contient, en oiitre, un  peu de charbon libre, 
quelques rares  cristaux de carboruntluin cristallisC. &conriaissa- 
bles h leur transparence, à leur forme hexagonale et à leur cou- 
leur bleu-foncé, enfin une proportion assez forte de cristaux 
transparents, incolores, isolés ou implantés dans  les masses ver- 

(1) Communication faite s u  CongrCs do Rome. 
MARS 1908. 
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tes d'aiiiorplie, et qui ,  en Iumiére polarisée, sont nettement Liiré- 
fringents. 

Ilans l'iodure de nié~11yli:rie ( D  x 3 .  I O ) ,  les triasses veites 
gagnent lentement le  fond comme le carborundum cristallis6, 
tandis que les crist,aiix hirkfringents flot,t.erit, ; le carhoruritluin 
amorphe a donc la nieme densité que  le carborundum cris- 
tallise, densité qui  a été trouvée égale k 3 . l 2  par  Moissan (1). 

Un grillage prolongé au  rouge vif fait  disparaître le char- 
bon libre. 

L'attaque par  IlCl ou SO'I12, suivie d'uri lessivage la soiide, 
enlève la presque totalité de ces cristaux biréfringents, qui  sont 
foi-ni&, coinine on le verra  plus loin, d'un silicate d'alumine, de 
fer, de chaux  et de magnésie. Mais corriine, à cause de  la très 
grande duret6 du  produit,  on est obligé. sous peine d'introduire 
un  peu de la matiére d u  mortier,  d'arr6ter la pulvérisation à une 
grosseur de  grain encore assez forte (correspondant a u  tamis 60 
cri fil de laiton) il reste toujours, après cette attaque, quelques 
cristaux de silicate rcconnaissables a u  microscope. L'acide fluor- 
hydrique, additionné de  qiicilques p i i t t c s  de SO'II" attaqiie ce 
silicate d'une façon p ra t i i~~ie incn t  complète, car on n'en aperçoit 
pliis que [les traces au microscope apri:s I';it,tiiqiie, et, i:n repre- 
nant p r  LlCl bouillant, la matière verte reste comme résidu. 
Celle-ci étant légèrement attaquée p a r  l'acide fluorhydrique, il 
faut se contenter d'une seule at taque a u x  trois acides IIFI, S0qI2 
et [ICI pour éliminer le silicate et obtenir le résidu de carborun- 
dum amorphe.  

La partie ainsi enlevée p a r  le traitement a u x  acides ne contient 
d'ailleurs aucun siliciure rriétallique ; car  le dosage des élérnents 
enlevés p a r  HCl et une lessive alcaline à un  échantillon qui  avait 
ainsi perdu 23.23 p .  100 [le son poids, a reconstitué un  poids 
total de 23.21 en silice, aliiiuine, oxyde de  fer, chaux et magné- 
sie, sensiblement @il & l n  perte init,ialt:, tandis qu'il aurait  étk 
supkrieur s'il y avait eu des siliciiires. 

Lie dosage du siliciuin, à l'état de  silice ou de siliciure, et du 
carbone combiné, soit dans l 'amorphe brut ,  soit dans le rcisidu du 
traiteinerit aux  Irois acides, s'efrectiie aisériient par  les rriéthodes 
cniployées par  Aloissari pour  l'analyse du  c:irborundurn cristal- 
lisé (2) : attaque par  les carbonates a lcd ins  mélangé;; de I / 5  dc 
nitre en creuset de platine, au rouge, pour le dosage du silicium; 

( 1 )  Comptes rendus de l'ncademie des sciences, t. 117, 1893,  p. 4%. 
2) Loco citato. 
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attaque a u  chrorriate basique de  plorrib, dans u n  appareil d'üna- 
lyse organique, pour  le dosage du  carbone. 

Voici les résultats que  j'ai obtenus ainsi s u r  u n  échantillon 
moyen d'amorphe brut  (2 )  obtenu e n  b r o j a n t  une centaine d e  
gr:irrirries des  croûles verilâtres friables recouvrant le carho- - 
rundum cristallisÇ : 

Carbone libre. . . . . . . . . . . . . . . O,80 p. 100 
Silicate enlevé par l'attaque aux trois acides. 27,OO - 
Résidus de carborundum amorphe pur. . . . 73,20 - 

Tnlal. . . . 100,OO - 
Composition - 

du silicate : du carborundum pur : 
di02 . . . 40,O p. 100 Silicium (Si). . 67,9 p. 100 
Ti02 . . . traces Carbone (C).  . 28,3 - 

Cao.  . . . 17,1 - Ca0 0,7 - 
MgO. . . . 0,8 - - Mg0 1 .  - . . - 

Total. . 99,9 - Total. 97,7 - 
- - - 

La cornpositisn d u  residu de carborundum amorphe corres- 
pond H celle du carhorundum cristallisé industriel ; il y a 
seulerr1i:ril d;ms l'amorphe une proportion u n  peu plus forte 
d'impuretés que  clans le carhorundum r.ristallisF. II  r k u l t c  de  
mes analyses que,  d6falcation fdite du  silicate attaqunble p a r  
HF], le carhoriinduin amorphe  a sensibleruent la meme coinpoçi- 
tion que Ir, produit cristallis6 (Sic) .  Le carhorundum a m o r p h e  
n'est donc pas,  cornrile on l'a pensé. de l'oxycarbure (SiOC) 
(silesicon), q u i  ne contient que 50 p. 100 de  siliciuin et 21,3 d e  
carbone. Le r6sidu vert cliiir de carboruriduin airiorplie q u e  j'ai 
ol)tcnu ainsi par  l'attaque aux  trois ncidcs est d'ailleurs identi- 
que ,  comme asprct,  au produit (Sic) amorphe obtenu p a r  
Scliützeriberger en chiiuf'f'nnt au rouge vif du  silicium cristallisé 
daiis un creuset de  graphi te  eritoiiré do britsqiie d e  charbon (2) ,  
tandis que l'oxycarhure tSiOC) préparé par  Schiitoenberger e t  
Colson (3) :  en chauffant nu rouge blanc du  siliciumet de  la silice 
en atrriosphère de  CO2, est u n  produit blanc. 

( I I  Echantillon provenant de la fabrique d e  carborundum de la Bithie  
(Savoie). 

(21 Comptes rendus de I'Academie des sciences d u  1 6  mai 1892. 
(3) Comptes rendus de l 'dcademie des sciences du 27 juin 1881. 
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Quant au silicate, il a une compositiori très voisine de celle 
de l 'anorthile (2 SiOa, AleOs, CaOj. qu'on trouve dans  les laves, et 
qui ,  pure, coritierit 43 p. 100 de silice, 36,9 p. 100 d'alumine et 
20,2 p.  100 de chaux;  elle renferme générrlleriient du fi:r et de la 
mngnésie, coriirne le silicate qui est contenu dans I'arnorphe 
brut e tqu i  est formé 6videminent des dtirrients appor t i s  par  les 
cendres du  coke et les impuretes du sablc, volatilisés avec la 
silice dans les parties les plus chaudes,  puis recombinés et cris- 
tallisés tlaris la zone plus froide de I'arriorphe. L'analogie de ces 
cristaux avec l'anorthite tient sans doute à la similitude des cori- 
ditions dans lcsquclles ces produits se sont formés. 

Anul!jsc i r d r s t ~ i e l l ~  du carborundu~n amorphe. - Le silicate 
rriélangé au  carhoruntlurn amorphe  ayant un  point de  fusion tout 
au  plus bgal B celui dc I'anortliite pure r153P), et rnPnie pi~ol~a-  
blement très iri féricur, 5 cause de l'oxyde de fer qu'il contient en 
pi-oporlion notaIlle, la valeur de 1';iiiiorphe comme produit rkhiic- 
t~1ii.e dépend donc de la quantité plus ou rrioiris grande de ce 
silicitte qu'il contient. On peut évidemment se rendre corripte pra- 
tiquement de cette valeur par  un  essai direct de fusion à. haute 
tenipkrature (1), niais, corrinie le silicate peut aussi agir  chirni- 
quement sur  les produits 6l:~borés dans  les récipients fahriquks 
avec l'iimorphe, il nie paraît  préfkrable d';ipprScier cette valeur 
p a r  voie chimique d'après la teneur en carborundum pur.  

Le mode d'essai industriel très siiiiple, déduit de l'étude précé- 
dente, est alors le suivant : 

Pulvériser l 'amorphe, par  compression, au  mortier de porce- 
laine, puis d ' a p t e ,  de façon k obtenir une poiidre passant au 
tamis GO; griller a u  nioufle, pendant deux heures, au rouge vif, 
i gr.  de cette poudre en capsule de platine, afin de hrûler Ir, 

charbon libre; attaquer ensuite la poudre d a n s  la rnéme capsule 
par  20 cc. d'acide fluorhydrique concentré (s'évaporant sans 
résidu), additionne de I cc. de SObl12 pur;  6v:iporer progressi- 
v e m e ~ i t  à siccité nu bain de  sable ; reprendre p a r  IlCl concentré ; 
faire bouillir pendant quelques minutes;  verser le tout dans 
une capsule d e  porcelaine; étendre d'eau bouillante ; chauffer 
encore pendant quelqucs instants, décanter s u r  filtre; laver 
deux ou trois fois par  décantation ?i l'eau bouillante légèrement 
chlorhydrique;  jeter Ir: réridu sui. le fjltre et achever le lavage 
5 l'cou houillorite ; le résidu, séché et  calciné, représente le 

(1) Essaye a u  chaluniiiitii nxy-ac:cit,yliiriiqiie. I'écliantillon pri!c:kleiit 
d'drnorplic brut, contenant 27 p. 100 de  silicate, s'est aggloméré fortenieut, 
mais sans manifester de fusion proprement  dite. 
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carliorundurn pur ,  amorphe ou cristallisé, contenu dans I'échan- 
tillon. 

En cas de doute sur  la pureti: d u  carborundum obtenu cori-ime 
résidu, il suffit d'y doser le siliciurn par  l 'attaque, en creuset de 
plattrie, aux carhonales alcalins ncltlitioniids d e  i / t i  de iiilre ( l o g .  
de rnélangc polir 0 3 . 2  de rdsidu), niaintien prolongé au  rouge 
vif, reprise par  l'eau azolique ponr ciCtaclier la niasse adhérente 
au platine, et insolubilisation de la silice en capsule de porcel:~ine 
apris arltlitiori d'un excès d'l1C1. etc. Si Ic r k i d i i  Ktait. du carho- 
runduni rigoureuseinerit pur ,  il devrait donner 150 p. 100 de son 
poids en SiO'; on peut adrriettre que le rmdeinent  en SiOL nedoit 
pas descendre au-dessous de  140 p. 100, correspondant à un  car- 
borundum à 65 p.  100 de silicium (dans I'exeniple cité plus haut ,  
le reriderrieiil eri silice est de 145,3  p. 100). 

L'analyse coinpl6te ne rne parait  pas utile pour un essai indus- 
triel; elle est d'ailleurs facile à faire eri complélant les dosages 
précédents par  celui des élérnents contenus dans les liqueurs 
clilorhydriques prnvennnt, l 'une, de  l'attaque de l'aniorplie brut  
par les trois acides, l'autre, d u  dosage du silicium dans le 
résidu de de cette attaque. 

Recherche et dorrage rapide d o  nickel u l 'ktat de 
molybdate double de nickel ct cl'mnmonium e n  
présence de 20 000 fois non poids de cobalt, 

Par M. M.-EYM. I'oia-ESCOT. 

Le procktlé que j'ai d b j h  indiqui: ponr le dosage et la recherche 
du nickel en présence d u  cobalt demande à. étrelégèrement modifié, 
si la dose de cobalt vient k dépasser de plusieurs milliers de fois 
celle du nickel, et surtout si I'on ne veut pas employer une trop 
grande quantitk de  riiolyhdnte d'arrirnonium. 

Lorsqu'on cherche à caractériser des traces d e  nickel en 
présence de 20.000 fois son poids de cobalt, il est nécessaire 
d'employi:r une quantité ériorriie d e  molybdate d'arrimuniuin des- 
tinir k maintenir en dissolution le niolyhdate de  cobalt au-delà 
de 500, si I'on opère en solution concentrée, c,e qui est néces- 
saire lorsque I i i  quantité de  nickrl est trEs faible, p a r  exernple 
dans le cas d'une solution renfcrrriant 30gr .  de nitrate de cobalt 
e t  Ogr.002 (le nitrate de nicltel. Afin rie caractériser directenient 
ct avec certitude le nickel d:ins cette solution, il faudrait la con- 
centrer de riiariière ?I ne pas opkrer sur  plus de 25 il 50 cc. 
et, pour rnairitcriir cliins ces conditions le colxilt en solutiun, 
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i l  faudrait ajouter un grand  excès de solution saturée de molyb- 
dale  d'amnioiiiurri correspondi-irit a u  rrioiris i l 250gr .  de ce sel. 

On aurait  de  la sorte un  volume de  solution assez considéra- 
ble, contrariant la facile perception d u  précipité de  rnolybdrite de 
nickel, et, d 'autre  part,  la réaction pourrait  manquer  d o  se rilani- 
fester, attendu que la  soluhilité du molybdate de  nickel pourrail 
être augmentée et, qu'en tous cas, on aura i t  a u  plus  deux rnil- 
likmes de  milligramme du  mél.al en soliitiori p a r  cc. 

L'expérience montre, e n  effet, que, d a n s  des solutions très 
concentrees et  renfermant une grande quant i té  de  sel de  cobalt, il 
se  produit trés facilement, en présence d 'une faible Elévation de 
température, en l'absence et méme quelquefois en prksence d'un 
trés grand e x c h  de  niolybd;ile d'anirrioniurri, u n  p r k i p i t é  bleu 
cristallin d'un rnolybrlate complexe, qui ne se  dissout que tr6s 
difficilement dans l'excès de molybdn1.e alcalin et  qu i  masque 
complèteirient la réaction d u  nickel. 

On arrive cependant B mettre celiii-ci en évidence en fort peu 
de  temps à l 'aide d'une pr6cipit:ition préalable de  la. majeure 
partie du cobalt, en opérant  de In manikre suivitnte : on ajoih: à 
la solution u n  excés de chlorure d'arnrnoniurn et  u n  excès d'am- 
moniaque, puis un exchs d'eau oxygéni:e, e t  l'on neutralise cxnc- 
tement par  l'acide acétique; enfin, on précipile l e  cobalt par 
addition progressive de molybdate d'ammoniuin, mais  en quan- 
tité insuffisante pour p r k i p i t e r  tout le cohalt. Il se  fait un pré- 
cipite rose de molybdate ros6ocobaltique1 qu'on separe par  fil- 
tralion. 

Ilans la solution, on trouve une fraction plus ou moins grande 
d u  cobalt primitif non précipité et tout le nickel ; on évapore la 
solution B siccitB et  l'on calcine après addition d 'un  excès d'Az0311, 
de  manière à détruire et h chasser tous les sels ammoniacaux ou 
du  moins la mujeure partie de ces sels; on dissout le résidu sec 
dans  rpelqiies gouttes d'AzO"l1, e t  l'on ajoute u n  excPs d e  molyb- 
date  d'ammonium pour caractériser le nickel comme je l'ai 
indiqué. 

Grâce h cet artifice, on peut caractiiriser par  des réactions sim- 
ples, et en moins d'une heure, le nickel en présence de plus de 
20.000 fois son poids de col~al t  ; c'est u n  résultat d'alitant plus 
intéressant qu'il donne la solution d'un problème qu'aucun chi- 
miste n'aurait pu résoudre jusqu'ici avec certitude. 

Au point de vue purement  chiiniquc, je dois faire remarquer 
que  le rnolybdate de coball olileriu cri abaiidoiiriant 2 I'évapoia- 
tion spontanée pendant plusieurs mois et dans un  vase incornplé- 
ment  fermé u n  mélange de molybdate d'arrirnoniurn et de sel de 
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cobalt, est c,onstitué par  un  pr6cipitC cristallin, rose  saumon,  
formé de bàtonnets prismatiques et  répondant k u n  molybdate 
double de cobalt e t  d'a~ririioniuiri, contraire~rierit a u x  indicalions 
des ouvrages de chimie les plus  riicents, qui  l ' indiquent cornmc 
étant un  rnolyhdiite simple. De plns, on peut  olitenir, &ins des 
circonstances que j'exposeriii plus  t a rd ,  un iriolybtlnte cristallisé 
en lamelles qiiadratiqiies roses, analogues a u x  lamelles de rnolyb- 
da te  doul~le  de  nicltel et d'ammonium, et enfin, u n e  irioditication 
hleue, comme il est d i t  plus hau t .  

Dosage du ciCimi d n n s  I 'esscuce d e  citron, 
p u -  M. P.  DRCYLASTS, étudiant a l'Universitt! do  Louvain. 

1)ans u n  travail antérieur (1) nous avons indiqué u n e  réaction 
spectrale permettant de  caractériser l a  majeure partii: des aldé- 
hydes, en les difrérericiarit des cétones. 

Cettc réaction peut Atre appliquée au  dosage des  aldéhydes ; 
elle est très sensilile et t r i s  r:onstarite. Appliquée a u  dosase des 
aldéhydes dans les huiles essentielles, cette réaction donne des 
ri>sult;its trbs exacts. 

Nous nous occuperons ici de la détermination quant i ta t ive d u  
citral d;ms les essences de citron. 

L'appareil sy>ectroseopiqiie dont  nous nous servons est le spec- 
trophotornétre de M .  d'Arsonval, construit par  la maison Pellin, 
dc Paris. 

II est constitub : 2 0  par  un  spectroxope inonoprisme ; on le choi- 
sit lleii dislxrsif ' ;  l'intensité et la rieltelé des Li:mrles d'absorp- 
t ion,  cn effet, sernl)lerit ntre inversenient proportionnelles au 
pouvoir ( l i sp~rs i f  d u  prisnie ; par  u n  photomètre, forint! essen- 
tiellement de  deux systiinies d e  colliriinteur, lentilles et prismes 
i réflexion totale, deitinés :L diviser exactenient le  champ du  
spectroscope en deux parties égales superposées. Les collinla- 
tcurs sont e n  relat,ion par  une ci-éinailltre inuc p a r  une vis  gra- 
duée; on peut, de cette façon, éclairer identiquenient les deux 
parties du champ ; on est alors au  zéro d e  la  graduat ion;  on 
pcut également augrneriter ou dirriinuer I'éclairn,rre d'une par- 
tie du ch:mp,  en le modifi:int proportionnellement dans l 'autre 
partie. 

On kclaire l'iiistrument par  réflexion, au  irioyen d'une forte 
Iaiilpe Auci-;  on dispose devant  les collimateurs u n  miroir des- 
tiné à y réflérliir les rayons de la source luinineuse Nous adiip- 
tons devant les colliniateurs u n  support a rainures, ,dans les- 

[ i )  Voir Annales de chimie analytique, 1907, p. 453  
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quelles peuvent &tre glissées les cuvettes renfermant la solution 
sanguine et les réactifs. 

Les cuvettes sont A face parallèles et choisies de largeur a h -  
lurnent egalc (cnvirori 5 à 6 millirn.) ; leur hau teur  est à peu près 
celle de la fente des collimateurs devant lesquels elles se trou- 
vent adaptées. 

Nous nous servons aussi de  burettes, d'une conteriarice de 
2 cc. en l i ron ,  graduees en centiemes de cc., et munies d'un 
robinet. 

Enfin, nous employons aussi des  petits tubes d'une contenance 
de 15 cc. environ, allongks et iriiinis d'un pied. 

Rénctifs. - Ce dosage exige comme réactifs : 
i0 1,nsolution . î n y i r i n a ;  pour lapréparer ,  on se sert d e  sang de  

porc défibriné, frais (D = 1 .O33 environ) ; on en fait une  solution 
à 3 p. 100 ; elle présente, ail spectroscope, les d e u s  bnndcs 
caractéristiques d e  l'oxyhénioglobirie. 

20 Le sul/ure nmmoniqzie ; on lc prépare cn traitant un voliiine 
dt terminé d'ammoniaque (11=0.94) p:ir I12S jusqu ' l  refus;  on y 
ajoute un  volume d'anirnoniaque u n  peu plus considérablc 
que le  prerriier ; or] obtierit airisi u n  s u l f u ~ e  assez forternerit 
ammoniacal, qui,  aprEs avoir été exposé pendant qu~:lques jours 
& l'action de  la lumibre, est iipte b fournir,  avec les aldéhydes, 
la réaction à l'hémoglobine. 

Le sulfure arnrnonique fratchernent préparé, sulfure neutre ou 
hydrosulfure, ne peut servir ;  on ne constale, e n  effet, aucun 
phenornéne spectral caractéristique lorsqii'on traite iine soliition 
sanguine par  un tel produit et une aldkhyde ; l'oxyhérnoglohine 
se rkdiiisant en hkninglohine, on ne voit  apparaî t re  au spect.ros- 
cape que la  bande de Stockes. Cependant ces siilfures, principa- 
lement le composC fortement aniruoniacal, exposes pendant quel- 
ques jours & la lumière, se modifient peu à peu et deviennent 
aptes à transformer avec les aldkhydes l'hémoglobine en hémo- 
chromo@rie. D'autre part ,  au  bout d 'un temps assez long, cette 
propriété, acquise sous l'influence de la  lumiCre, s'altère et finit 
pa r  se perdre coriipléteirierit. 

Ilans I'interprktatiori de la reaction des aldkhydes sur  l'hérno- 
globine, il fiiul donc attribuer iiu s u l f u i ~  ariiirionique un rôle 
plus irnport;int que celui de  siniplc rt!ducteur : il seiiiblc que la 
réaction devienne possible en prkserice d'un éléiiieiit qui  prend 
naissance dans le sulfure amriionique sous l'influericc de In 
lumière, mais  qui  s'altère et  se détruit sous son influence pro- 
longée. 
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30 Les 1iqueul.s types de citl-al ; on fait  des solutions A 3, 4 et 

3 p. 100 de  citral d a n s  l'essence décitralke. On obtient ainsi des 
essences artificielles, de  composition assez analogue à celle des 
essences de  citron à analyser. 

L'essence décitralée s'obtient e n  distillant, sous la  pression 
ordinaire, une portion d'essence et e n  recueillant ce qui passe en 
dessous de 17Z0. 

Ce produit est rectifié : la réaction à l'h6moglobine montre 
qu'il ne renferme plus d'aldéhydes. 

40 De l'alcool à 94O privk d'uldr'hjde ; il sert à dissoudre l'essence 
à analyser et les liqueurs types. Ces solutions sont tou,jours 
préparées de la meme façon, c'est à-dire  d a n s  la proportion de 
1 cc. d'essence ou  du  type pour 5 cc. d'alcool. Elles doivent se 
faire immédiatement avant  d'opérer et etre renouvelées chaque 
fois, car elles perdent rapidement leur action sur  l'hénioglobine : 
il y a là manifestement combinaison de l'aldéhyde avec le dis- 
solvant. 

Pour  obtenir l'alcool privti d'aldchyde, on le chauffe à reflux 
d'abord, sur  la potasse caustique, ensuite pendant quelques 
heures siir le chlorhydrate de mPltaphényléne-diamine. Par  dis- 
tillation, on l'obtient alors prét pour  l'usage. 

Application de la  réaction spectrale au dosage des ald6- 
hydes. - La rktction qui  se produit lorsqu'on traite une solu- 
tion sanguine par  une aldéhyde et  Ir. sulfure aminonique jaune, 
comme nous l'avons montré précédemment, se  manifeste au  
spectroscope par  la production des barides d'absorption de l'hé- 
rnochromogène. 

On voit, au corrimencerrierit de  la réaction, les deux bandes de  
l'hémoglobine oxygénée faiblir et une troisième bande apparaî- 
tre au milieu des deux premieres 

Au point de  vue de l'application au dosage des aldéhydes, 
cette phase du phénomène suf'fit. On se basera, en effet, su r  le 
rnorrient de l'apparition de cettebande niédiane pour déterminer 
par cornpiiraison la  quantité d'aldéhydes existant dans une 
essence. IJn grand noinbre d'essais ont inontré que le momeot 
del'apparitionde cette bande esten relation avec la quantité d'al- 
déhydes réagissantes, le temps qu'elle met A se former Ctant 
inversement proportionnel à la quantité d'aldkhydes. 

Uans ces opérations, la quantité de réactif aldéhydique néces- 
sair,e au dosage n'est pas toujours suffisarite pour produire la 
r6action spectrale complète, c'est à-dire le remplaceincnt du  
spectre d'absorption de l'héinoglobine par celui de I'hi'imochrn- 
m o g h e .  On n'observe alors que trois bandes ; celles-ci, au bout 
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d'un certain temps, se confondent en une seule, l'hémoglobine 
oxygénée se rkduisant sous l'influence du  sulfure amri-ionique. 

' M o d e  opiratoire. - 011 fait un essai prdiminaire ,  destin6 k 
renseigner s u r  la teneur approximative en aldéhydes de l'essence 
h analyser, et une seconde &rie d'essais destinée à en déterrrii- 
ner la teneur exacte. 

Ces essais consistent essentiellement à traiter dans des coiidi- 
tions absoluinent identiques une  rnêrne quanti16 de solution san- 
guine, renfermant d u  sulfure ammonique, par  I'essence h analy- 
ser e t  p a r  la liqueur type, et h 01)server ensuite le phénomène 
spectral. 

Pour  les praliquer, il es1 donc préférable d'opérer k deux, de 
manière à. faire agir  au rnéme moment sur  les solutions sangines 
et le sulfure arnmonique e t  les solutions alcooliques d'essence ou 
de liqueur type.  On prépare une série de tubes renfermant cha- 
cun Y cc. dc solution sanguine, les burettes graduées en cen- 
ti8mes de  cc. e t  destinées à recevoir les solutions aIcooliqiies 
d'essence el de type, enfin deux burettes graduées ordinaires 
rznfermant le sulfure amnionique jaune. 

i0  Essais pdiminaires. - Une burette graduée en centièines 
de ce. ieriferrne la solutiori alcoolique de I'esse~ice L analyser ; 
l 'autre reriferrrie la solution alcoolique de l'essence type a 
5 p. 100 de citral ( 1 ) .  

Chacun des opérateurs laisse couler, en mème temps, dans un 
tiilie rmferrnant les 9 cc. de solution sanguine, 2 cc.  de  sulfure 
ammonique ;  puis, sans agiter chacun d'eux, il y introduit au 
m&me iiiornent les réactifs altléhydiques, leritenient e t  en incli- 
nant  les tubes à réaction de iiianibre k superposer les solutions. 
Dans le premier essai, on introduit aiiisi, au  moyen des burettes 
graduées en centiènies de cc.,  O cc. 15 dr, chacune des solutions 
alcooliques; on agite ensuite les tubes d'une façon identique et 
pendant le rnèrne laps de temps (une demi-minute environ) ; on 
attend que les produits insolubles soient venus surnager, et l'on 
pipette les p;~rl.ies inftli-ieiires pour  en remplir les petites cuvettes 
spectroscopiques ; on observe alors le phénoinène a u  spectro- 
photomi:lre. Si l'on a opérk assez rüpideinmt, on constate 
d'abord la présence des bandes de l'oxyh6moglobine dans les 
deux parties du  champ : on voit apparaî t re  ensuite la bande 
médiane, a n n o y a n t  l a  première phase de la  rkaction ; cette 

( i )  Rappelons que  ces solutions se font toujours dans la proportion de 
1 cc. d'essence ou de type pour 5 cc. d'alcool, et qu'elles doivent &tri: 
f r skhemont  preparéeç, 
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apparition se produit au  méine moment, dans les deux parties 
du champ, si les quantités d'aldéhydes de I'essence et de  l a  
liqueur type sont absolurrieril ideritiques ; à des rriotrienls diffE- 
rents dans le cas contraire. 

11 est facile, vu la superposition exacte des deux spectres 
d'absorption, d'observer une  difïérence méme miniriie dans le 
moment d'apparition de  c'es bandes médianes. 

Dans les essais ultérieurs, on augmente successivemenl d e  
O cc. 01 la quantité de solution alcoolique de I'essence à analy- 
ser, si  le premier essai a montré que  celle-ci renferme moins 
d'ald6hydes que le type ; d a n s  le cas contraire, on  la diminue de 
la m h e  façon, en contiriiiant à opCrer avec la  méme qiiantil.6 de  
solution alcoolique de  liqueur type. soit Occ.15 ; on arr ive 
ainsi, aprés 4 o u  5 essais, à déterminer d'une façon approchie 
la teneur en aldéhydes de l'essence de citron. 

2" Dasaye exact. - Dans la seconde série d'essais, destinke ?I 
déterminer la proportion exacte d'aldkhytles, on opère au moyen 
d'une liqueur type dont  l a  composition se rapproche le  plus 
possible de celle de  l'essence et choisie en se  basant s u r  les indi- 
cations fournies p a r  l'essai préliminaire. 

On opère d'une façon difierente suivant que l'essence renferme 
plus ou moins de 5 p. 100 d'aldkhydes. 

Lorsque l'essence renferme moins d e  5 p. 100 d'aldéhydes, on 
choisit une des liqueurs types à 3 ou 4 p .  100 de citral d a n s  
l'essence décitraiée ; on  procède à quelques essais avec les solu- 
tions alcooliques de I'essence et du  nouveau type renfermant une  
proportion de citral très voisine d e  celle de  l'essence, e t  l'on 
arrive ainsi à des déterminations très rigoureuses. 

Supposoris que  l'essai prélitriinaire ai t  annoncé, pour l'essence, 
une teneur cn citral se rapprochant  de  3 p. 1 0 0 ;  on se ser t  
alors, polir les essais ult6rieurs, de la solution alcoolique di1 type 
à 3 p .  100. Dans le premier  essai, on traite les solutions sangui- 
nes par  Occ.20 des solutions alcooliques d'essence et de  type ; 
le mornent de l'apparition de  la bande médiane indique si,  pour  
une rnérne quantité de liqueur type, il faut  augmenter ou  dimi- 
nuer celle de la solution alcoolique d'essence. Après trois ou 
quatre essais, on peut déterminer exactenlent les rapports exis- 
tant  entre les deux solutions alcooliques avec lesquelles on a 
opéré ; on en déduit l a  quantité de citial de I'essence B analyser. 

Si, au  contraire, les premiers essais ont montré que l'essence 
renferme plus de  5 p. 100 d'aldéhydes, on procède à une dilu- 
tion préalable dt: cette essence d a n s  I'essence décitralée, de 
nianih-e à ramener  son titre en aldéhydes à 5 p. 100 environ ; on 
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traite ensuite, comme dans les prerniers essais, la solution san- 
guirie e t  par  l a  solution alcoolique de l'essence diluée et par 
la solution alcoolique de la liqueur type ; on o p i n  d'abord avec 
Occ.l3 de  chacune d e  ces solutions. Le moment de  l'apparition de 
1;i hande mCdiane indique dc, noiiveaii dans quel sens il faut 
modifier la quantité de  solution alcoolique de l'essence diluée, 
(in continuiint operer avec la même solut.ion alcoolique de  l'es- 
sence type & 5 p .  200 de  citral. 

L'opCration de  dilution que nous venons de  mentionner, appli- 
cable dans le cas d'une essence renîerrriant plus de 5 p. 100 de 
citral,  est destinée a faciliter la comparaison exacte d e  l'action 
d r s  solutions alcooliques de  liqueur type et d'essence s u r  la solu- 
tion snnguirie. 

E n  effet, dans le cas ail 11:s t,eneurs en citral de ces soliit.inns 
ne sont pas assez semblables, il faut en employer des propor- 
tions t rop diK6rerites pour  modifier 6galcment le réactif hémo- 
globine ; d'où résulte riécessairemerit, s u r  une des solutions 
sanguines, l'action d'une plus grande niasse d e  terpène, pour 
une égale quiintité cl'altléhydes. Or, Iiieri que le terpène rie 
modifie eii rien le spectre de 11h6iiioglobirie, on peut observer 
une nhsorption de Iuini8re toujours plus considi.rable par  l n  
solution sanguine soumise à l'action d 'une plus grande quantité 
de  terpène. 

D'autre part ,  dans le cas d'une essence renfermant  plus de 
5 p. !O0 de  citral, on ne pourrait ,  en opérant  toujours avec la 
mkine quantité de solution alcoolique de l'essence naturelle, soit 
Occ.15, augmenter graduellenient la proportion de  solution 
alcoolique de liqueur type ; dn arriverait  ainsi,  en effet, à de si 
fortes quantités de  citral que la réaction se  produirait  presque 
instantanément ; on ne  pourrait  alors opérer assez rapidement 
pour  ohserver l'apparition de la bande médiane. 

Ces dosages, peuverit s'effectuer très rapidement lorsqu'on a 
acquis l 'habitude du maniernent d u  spectrophotomEtre et celle 
d'observer l'apparition d e  la bande médiane ; un  essai prenant, 
dans  ces conditions, cinq minutes en moyeune, le dosage cornplet 
peut se faire facilement en une demi-heure. 

Les résultats obtenus dans l'application de ce procédé de 
dosage sont tr8s exacts ; nous en avons la preuve dans  les déter- 
minations d'aldéhjdes que nous avons faites dans u n  grand 
nombre de produits tant  artificiels que naturels.  

Voici les résultats des analyses de  quelques essences naturelles 
de citron (le citral est exprimé en volume) : 
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Essence de Messine . Analyse du mois d'avril. 4 58 p. 100 
Récolte d e  4906. . . . . 1 Analyse d u  2 juillet . . 4.65 » 

Analyse du  mois d'avril.  9.42 » 
Récolte d e  janvier  1903. 

Analyse du 9 juillet . . 5.32 » 
Récolte d e  novembre  1904 ( 4 )  . . . . . . . . 6.47 » 
Essence de Reggio . Analyse d u  mois d'avril. 5.10 II 

Récolte de 1906 . Analyse du 2 juillet . . 3.44 

Sous avons aussi analysé quelques essences trouvées dani; l e  

coirimerce ; elles préseiitnierit souvent d(:s teneurs se rappro- 
cliûnt de 3 5 et de  3 .7  p. 200. Nous en avons annlgsé une dont. I;i 
teneur en citral n'était que de 2.8G p. 100. 

Le rerrocyennre de potiiumium et 1'acétate de ziiic 
comme egents de tl&fc?catiou de4 udues, 

Professeur la Pacultk libre do mddecine et de pharniacie de Lille. 

Ilans une  note précédente (21, j'ai indiqué un  nouveau mode 
de tléfëcntion du lait, basé sur  la production d'un précipite de 
ferrocyanure d e  zinc et  consistant :2 additionner le lait successil 
vernerit de  ferrocyanure de potassium, puis d'acétate de  zinc en 
excts, de rnaniére k eviter une coloration du  lacto-sérum p a r  le 
feri,ocyanure, 

JI. Pellet (3) a démontre! que la défécation des urines sucrées 
par le sous-acétate de plornh entraîne, dans certains cas, un0 
partie di1 gliicose dans le précipité. L'acétate neutre de plomb 
lui-iiiP,iiie, d'aprCs les recticrches de BIXl Patein et Ilufiiu (4) et 
d'après celles de JI. Denigcs, laisse k désirer au point de  vue de 
l'exactitude dans le dosage polnriin6triqiic du  glucose. Quant au  
réaclif nitro rnercurique de 31. Patein, qui présente un  certain 
noiiibre d'avant;igea skrieux, relevés par  M .  Denigks (a) dans son 
rapport ail 5 0  Congrès de  chimie appliquée, tenu à Ucrlin en 
1903, il a riialheureusement l'inconvénient d'arriener une dilu- 
tion très grande de  l'urine, dont le volume passe de 40 à 200 cc., 

(1) 11 sernble r6siilter de l'examen de ces quelques chiffres que les 
teneurs en citral augmentcrit avec l ' igc d e  l'essence. Le proc6dé & l 'ti8nio- 
globine est assez precis pour déteririirier si ce fait est exact. Nous nous 
proposons aussi de vérifier si une oxydation lente et niénagée n'aurait pas 
d'influence sur l'enrichissement en citral des essences de citron. 

(2) '1 nnales de chimie analytique, l!108, p .  4 7 .  
(3)  Annales de chimie analytique, 1899 ,  p. 2 X .  
( 4 1  Annales  de chimie analytique, 1 8 9 9 .  p. 9 1 .  
( 5 )  Annales de chimie analytique, 1904, p .  14.1. 
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ce qui nicessite l'usage de  tubes polarimétriques de  50 ccnti- 
métres;  la manipulation est,  en outre, beaucoup plus délicate 
que les procédés a u x  sels de plomb. 

Dans ces.conditions, j'ai songé à examiner si Ir, procklé de 
défécation au  ferrocyanure de zinc, qui réussit avec le lait, ne 
pourrait  pas btre appliqué à l 'urine avec le m6me s i i c c ~ s .  ],es 
résultats obtenus présentent un  certain intérêt.  

Les mélanges ont toujours été faits d a n s  les proportions sui- 
vantes : 

IJrine . . . . . . . . . . . . . . . .  50 cc. 
Solution de ferrocyanure de potassium a 150 gr. par  

. . . . . . . . . . . . . . .  litre 5 cc. 
. . .  Solution d'acétate de zinc a 300 gr. par litre 5 cc. 

Avec touti:s les urines, le filtraturri est suffisairiiric:iit décoloré, 
tout aussi bien, si ce n'est rriieux, que p a r  11nc6tiite neutre de 
plomb; il est parfaitement limpide dès le début de la filtration, 
et il ne se  trouble pas lors de son introduction dans les tubes 
polarimétriques, comrnr: cela arrive si facilement avec les urines 
plombiques, lorsque ces tulles ne  sont pas parfaitement nets. 

Les urines riches en pigments biliaires en sont dkbarrassPm. 
Il en est d e  même des urines renfermant du bleu de méthylène, 
qui est complètement entraîne dans le précipité. 

Quant au  sang, a u x  substances albuminoïdes et a u x  peptones, 
il n'en reste pas trace après  traitement s u  cyanure jaune ct a 
l'ac6tate de zinc. L'uroliili~ie elle-niPrrie es1 élirriintse p a r  ce triode 
de défécation, qui parait  sans action s u r  son c h r o m o g h e .  

Hais, pas  plus que p a r  le nitrate de  mercure, les pentoses, ni 
l'acide p-oxybutyrique ne sont enlevés. 

En outre, l 'urine normale tlC.,fF.quke au  fcrroryaniire de zinc 
devie la lumière polarisée de 0°2 à 0116 à gauche, comme la 
mème urine dkféquéc h l'acétate neutre de  ploniti. C'est un  
inconvénient que ne présente pas l a  défécation a u  réactif nitro- 
mercurique. 

De mes expériences j'ai encore signaler u n  r6sult;it iritéres- 
snnt : on sait  que  ccrtaincs urincs rion sucrées, et surtout cer- 
taines urines sucrées. rnais pauvres  en glucose, déterminent une 
réduction irrégulière de la liqueur de Fehling, qui  se  manifeste 
p a r  l'apparition d'un p r k i p i t é  jaune, envahissarit plus ou moins 
brusquement tout le liquide, apr&s lui avoir communiqué peri- 
dan t  lin inslcint une coiileiir ve rda t re ;  dans  ces conditions, le 
dosage du  sucre par  la liqueur de Fehling n'est pas possible. La 
défiication l'acétate neutre  ou a u  sous-acktate de plomb, avec 
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prkcipitation ultérieure de l'excès de plomb p a r  le sulfate de 
soude, ne fiiit nullcmeiit disparaître la cause, mal élucitlée 
encore, de cette ariom:ilie. La réduction se fait, au  contraire, très 
rtgulièrcrnent avec les nièrnes ur ines defkqiikes a u  ferrocyanure 
de zinc. En  pareil cas, il est donc Lou1 indiqué de  faire usirge de 
ce molle de défécation. 

11 y aurait  mCme avantage B le suhstituer, pour toutes les 
urines, au  procddé à l'acétate neutre d e  ploriib, et,  s'il est un  peu 
moins parfait que le procédé au  nitrate mercurique, parce qu'il 
ne fait point disparnitre la substance I6vogyl-e des uriries rior- 
inales, substance qui existe probableiiient aussi dans les urines 
sucrées. 1 ' e r r . e ~ ~  qu'on peut coiiiiiiettre de ce chef ilnris le tlosüge 
polariiiiétriquc du glucose ne prend une certaine importance que  
pour les urines trZs faihleriient sucries. Quant A la rn;iriipulation, 
elle ne demande aucune p r k a u t i o n  spésiale, conime o n  v a  le 
voir. 

Pour  le dosage d u  glucose, on se contente d'ordinaire d 'une 
seule ddterrnination polariiiidtriqiie. Le pouvoir rotatoire de 
l'urine est donné par la formule ; 

8 Rtant le pouvoir rotatoire de l 'urine tdF:fëquée. 
Y 

1)aris la dkfécation a u  ferrocyanure de zinc, K = - ; s i  l'on 
5 

admet, coiriinc on le fait courainirient, que  3' = Ir et Kr = K ,  il 
vient : 

et la quantite de glucose par  litre est : 

g = 2,06 X d 

L'analyse n'est guère plus longue, et elle gagne en exactitude 
ou, tout nu rrioiris, on la  contrôle très rigoureuseriient, en faisant 
seulelrient u n  deuxième examen polariinétrique avec le filtraturn 
pruveriarit (le l'urine adtlitio~iriée d'un dixième d e  son volurrie de  
chacun des deux rknctifs (cyanure jaune et acétate de zinc) et de 
la moitié de son voluinc d'eau. On a alors deux nouvell(:s valeurs 
pour d : 
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d'où, p a r  suite, deux nouvelles valeurs de  g 

g", qui  représente théoriquement l a  richesse exacte de l 'urine 
en glucose) sous condition qu'elle ne  renferrne pas d'autre subs- 
tance active), doit toujours étrc infCrieur ou tout au  plus kgal 
9' 4 9. 

E n  pratique, il convient d'opérer comme il suit  : on  mélange 
dans deux fioles, selon l'ordre indiqué, et en agitant vivemerit 
après chaque addition d'un nouveau liquide : 

1 I I  
Crino . . . . . . . . .  50 cc. 50 cc. 
Eau distillée . . . . . . .  1) 25 cc. 
Solution de cyanure jaune . . .  5 c c .  5 c c .  
- d'acétate dc zinc . . 5 c c .  5 c c .  

Tontes les mesures sont faites avec des pipettes jeiigées. On 
filtre, e t  l'on examine les deux filtrats dans des tubes polarimé- 
triques ordinaires de 20 centimktres. On dhtermine ainsi J e t  2 .  

On calcule ensuite d ,  d'  et d l f ,  e t ,  si  l'on a 

la différence, s'il y en a une,  6tant très faible ( d  - d r f  < 005), on 
peut considérer les lectures poli~rirriélriques cornrrie trés bien 
faites ; pour le calcul d u  glucose, on prend d" cornine degré sac- 
charim4lrique de I'uririe. Si l'on avai t  d - df' > 003, il corivien- 
drait  de prendre, au lieu de à", la moyenne des deux valeurs de 
d et  d'. Enfin, si l'on avait d - d > 1" ou d ) d ,  il y aurait 
lieu de rectifier les lectures polarirnétriques par  un nouvel 
examen. 

Bien que, par  cette technique, on ai t  l a  certitude d'avoir fait 
une de'terwiindion polnrimdrip.te exacte, on n'est ceperirlarit pas 
certain d'avoir ainsi dos@ ezuctcme?lt le glucosp. E n  raison de In 
présence possible, dans  l'urine, d'autres siibst,ances actives 
réductrices (lévulose, lactose, pentoses), ou non réductrices 
(acide p-oxybutyrique), que la défécation au  ferrocyanure de 
zinc n'élimine pas, e t  aussi pour  reconnaître l a  présence de subs- 
tances inactives, niais réductrices (alcaptones), il est toujours 
nécessaire h idemment  de complkter le dosage polarirnétrique du 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



glucose par  un essai comparatif la liqueur de  Fehling. L'urine 
difëquéc au ferrocyanure de potassium et l 'acttate d e  zinc se 
prtite on ne peut mieux A cet essai. 

Par M. P o ~ e s c u ,  

Chimisle-expert a u  Lüboratoirc riiunicip.11 da Bucarest. 

Les négociants roiiniains colorent les vins blancs avec In 
chicorée, a u  lieu d'employer le carairiel, qui  est permis par  les 
règleriients. Ce procédé de  coloration est moins coûteux et récla- 
rne mnins de soins. On fiiit bouillir 50 B 200 gr. de c h i c o r k  
torréfiée ; on laisse refroidir, puis on décante le liquide coloré. 
Ce liquide est ~uf f i s i i~ i t  pour colorer 10 hectolitres de vin L a  
couleur est due au  sucre naturel carainélis6 de  la chicoréz. La 
difficultb qu'on éprouve à rechercher cette coloriition tient A ce 
que la couleur de  la chicorhe se  couiporle dans diKérentes 
réactions coiiiiiie celle d u  carainel. 

E n  eiiiploynnt. 1i:s ri._nctioris connues, j'ai constittk qu 'un vin 
coloré avec la chicorbe peut être caract6risé de la manière 
siiivante : 

2 )  La couleur de la chicorée est insoluble dans l'éther ; 
2) Si l'on agite les vins  blancs avec l'alcool arnylique bien 

incolore, ce liquide ne rioit pas se colorer loi-sque le vin est 
naturel, et il se colore en jaune lorsque le vin est coloré avec la  
chicorée ; 

3) L'alhuinine fraîche précipite cornplktement la couleur 
naturelle d u  vin. Le filtratum est incolore lorsque le vin est 
naturd et  jaune lorsqu'il est coloré avec la chicorée ; 

4) Si l'on met avec une baguette 2 i 3 gouttes de  vin sur  la 
craie alhuniinée et si  on laisse sécher, les taches otitenues sont 
de  couleur rose lorsque le vin est naturel et jaune fonce lors- 
qu'il est coloré avec la chicorée ; 

3) L'acélote de ploiiib prkcipite en jaune clair la couleur natu. 
rclle du vin et cn jaurie foncé la couleur de la chicorSe. Le 
filtratum est incolore avec les vins niiturels ou colorés au 
caramel et  jaune avec les vins colorés k l a  chicorée ; 

6) U n  applique avec succès larnéthode de MM. F. Jean et Frnbot 
publiée diins les Aunales de chimie a~la ly t ique  ~ t 9 0 7 ,  p. 52), 
laquelle consiste a précipiter par le formol l a  matière colorante 
naturelle du vin. Le fillratuiri est incolore lorsque les vins sont  
naturels, et coloré. en jaune si le vin est coloré avec la chicorée. 
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Le fluor CL les prorliiits mnologiques, 

Par  M.  P. CARLES. 

Nous avons eu l'occasion de rechcrclier la présence d u  fluor 
clans un vin qui était considéré cornme en contenant par  le des- 
tinataire, alors que, d'après les affirniations de  l1e.upi.diteur, ce 
vin avait ét6 fait sous sa surveillance directc avec des moûts de 
raisins rouges vinifiés et que jamais on ne  les avait traités par 
des agents fluorurés. 

S'ils contiennent du fluor, dit-il, c'est que  la na turc  l'y a mis 
ou que le noir animal, le tannin ou les clarifiants dont je nie suis 
servi en contenaient. 

II nous n paru int,riressant d'i..liicider cetle question. 
Nnlul-e. - Des traces de  fluorures doivent exister dans la skve 

de  In vigne, puisqu'an en retrouve dansles  cendres des sarinents. 
Cependant rious n'avons pu en ri:,véler dans  celles des niarcs de' 
vendanje .  11 semble que l'aciditi:, du  vin contrihue à en faciliter 
In dissolution. Ce qui dorine crédit h cette hypothèse, c'est qu'on 
en retrouve des traces dans qiielques vins. Toutefois, elles n'ap- 
paraissent guè i~ :  qii'en alcalinisant le vin, sans quoi le fluor n'y 
est insolubilisE ni par la chaux, ni par  la baryte ( 2 ) .  
Noir ni~imnl .  - Im-sqii'on rectierche le fliinr dans  les noirs 

tiécoloraots tleslinés 5 I'cenologie, il n'est pas rare  de l'y ren- 
curitrei- (Ir façon 1ri.s rietth, et il cst fiirilt d'en expliquer la pré- 
sl:IICe. 

Le noir an in id  provient de In calcination en vase clos des os ; 
or  i l  existe dans les os des fluoriires terreux. 

120rsque le noir est dcstiii6 ;2 la décoloration des vins, il est 
lavé h l'e;tii a i g u i s k  d'1ICI ; ce lavage co~itr ibue nori-seuleiiient 

enlever les carhon:~tes et 1ii rnnjeure partie des phosphates, 
mais encore h rendre le carhone restant  plus poreux et  plus actif. 

OI-, I'nciile ne dissout les fluorures qu'après : i ~ o i r  dissous 
rl'iiliord 11:s cai~tionnt.es, puis les ptioaphatas ; de telle sorte que, 
si  l'on niénage trop l'acide, les fluorures ont une tendance 5 s'ac- 
cumuler pour ainsi dire dans  les dernières parties, qui sont 
celles destinées k I'emploi œnolo,'q "1 ue.  

( I j  Lorsqu'on traite les vins par  l'acktate de chaux ou mieux par  I'ack- 
ta tc  d e  baryte. afin d'insoliibiliser Ics fluorurcs, une notable partie de 
ceux-ci reste e n  solution. La proportion parait être en rapport  avec le 
degré d'acitlilé d u  liquide. Pour en avoir la  preuve, il suffit d'alcaliniser 
ligèrernent par  l 'arninoni~que le liquide filtre contenanl u n  excbs de sel 
de baryte. Le deuxième précipitk qui se forme est souvent plus riche en 
fluor que  le premier. 
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~ ' a u t r e ~ a r t ,  tous les s&calr:aires so1ubilisi.s par  l'eau chlorhy- 
drique nc sc séparent pas  brusqucrrierit du noir très poreux. 
Pour les enlever, il faut  soumettre le noir di.pos6 uric série de 
lavages h I'enu. Mais ces lavages iie sont pas des lessivages ou 
di.pliiceinerits. S'ils entraînent ces sels, c'est par  tiilt'usion et rlilii- 
tion successives. Voilà pourquoi, après avoir tlécalcifié 100 g r .  
de  noir par  autant  d'I1Cl dilu6 dans u n  litre d'eau et prochié 
ensuite à huit  lavages successifs, dont chacun avecun litred'eau, 
nous avons ericore retrouvé nettement du  fluor dans les eaux du  
dernier lavage. 

Disons rnhne  que quelques gr.  dc ce noir essoré, traités par  
I'eau tartrique à 8 g r .  p a r  litre,  ont fourni encore assez de  fluor 
pour graver le verre. 

Tniis ces faits m o n t r m t  qu'il n'est pas aiissi facile qu'on se 
I'iuingine de  priver de leur fluor naturel les noirs lavésà l'acide. 
On coriçoit donc qu'après tous les Iiivagcs à l'eau auxquels ils orit 
été souriiis, ils soient encore susceptibles de  ceder du fluor a u x  
vins tres acides et plus aisément ericore ?i leurs moiits, dont le 
degr6 d'acidité est gériéraleriierit double. 

En dehors de ce qui préchde, on rencontre encore tics noirs cri 
p r ~ \ e ( i ) ,  qui,  h i ~ n  que M u i l s  h 1'6taL ;le m r l ~ m ~ e  I i y t l r ~ ~ t ~ ,  S O I I ~ ,  si 
fixncheiiierit fliiorurés qu'il y a lieu de  ctierchci, k ce fluor une 
autre origine. C'est qu'en réalité il y a 6té ajouté sous forine 
d'acide hydrofluosilicique, destiné k ernp&chei- la puiiuiatiod 
des moisissures dBs que le noir est mis ?I l ' a ~ r .  

La thSorie d i t  bien que cet acide passe daris les lies dès qu'il 
est mis au  contact des sels de potasse du  vin ; mais cette préci- 
pitation se produit trEs leritement dans les vins acides ; il semble 
n i h e  qu'elle n'y est que partielle ; aussi n'est-il pas étonnant 
que les vins ainsi traités acquièrent de ce côté une part  de leur 
fluorure. 

Tannins. - Exaiiiinons maintenant si les tannins pcuvent 
apporter du  fluor dans les vins. 

S'il était possible de s'en tenir au  tannin p u r  à l 'éther, d i t  de 
Pelouze, on pourrait  être rassui'& car nous n'avons dkcelé aucune 
trace de fluor dans les échantillons que nous avons essayes. 

?ilais il ftlut ètre plus circonspcct avec les tannins dits à l'al- 
cool ou à l'eau, car.  avec quelques burines marques, nous avons 
pu graver des plaquettes de verre. 

Quant a u x  taririins corrirriuris, k ceux qu'on a baptisés tnnnins 

(1) Dans ces conditions. I'eau qu'ils retiennent remplace sensiblement 
le poids des sels que l'acide a dissous. 
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pour vins rouges, probablement parce qu'ils donnent des solutions 
toujours très colorées et de trouble persistant, ils noils ont tous 
fourni des gravures dénotant la présence du fluor en proportion 
t rès  sensible ( l ) .  

Ces variétks communes sont fort impures, puisque, ?I poids 
Egal, elles précipitent de 35 40p .  100 de gélatine de moins que 
les précédentes. 

Ces faits méritent encoreun commentaire.Lorsqu'on recherche 
le fluor dans les cendres de c h h e ,  on l'y retrouve de façon nette, 
mais sans abondance. Si I'on répète l'expérience sur  5 0 g r .  de 
galles d'Alep (2).  d'où I'on extrait  ordinairement le  tannin,  on ne 
l'y rencontre plus. 

Dans les galles de Chine, au  contraire. foiirriies par  le Rhus 
pponica ou autres, on en trouve des quantités trés appréciables ; 
25 g r .  suffisent à donner une gravure lisible. Ces galles servent 
aussi à l'extraction d u  tannin cornniercial. 

Malgr6 ces rbsultats positifs, nous estimons que, lorsqu'on 
retire du tannin commercial assez de flnor pour graver t r i s  net- 
tement le verre, c'est qu'il a été ajouté. La combinaison employée 
en pareil cas doit être encore l'acide fluosilicique, auquel on a 
recours daris le but d'erripticlier le développement des moisissures 
dans les liquides provenant de l'expression des galles, liquides 
qui  coristiluent pour elles un excellerit bouillon de culture ; les 
nioisissures doivent etre évitées, car elles transforment le tannin 
en dérivés mnologiqiienient inertes Comme les matières donnant 
des tannins de qualité secondaire moisissent plus aisérnent que 
les antres, on conçoit qu'on y trouve une propnrtion de fluorures 
en raison inverse de  leur qualitk. 

Clarijnnts pour cins. - Ilepuis quinze ans,  on en a créé des 
centaines de marques. La plupart  sont formés de  gélatine blan- 
che, destinée a u x  vins blancs ou a u x  vins rouges légers, et de 
gélatine foncée pour les vins rouges. 

Cornmc la plupart de ces colles, les derriières surtout, sont 

( 2 )  Pour rechercher le fluor dans le tannin, on peut procéder de deux 
façoi.s : 10 Faire dissoudre le tannin dans dix fois son poids d'cxaurt verser 
dans  la solution d u  chlorure de baryum e t  de 1'nct.tate dc potasse ;laisser 
deposer ; filtrer ; laver ; calciner et traiter les cendres pa r  SOlW dans un 
creuset couvert d'une plaque de verre recouverle d e  cire sur  laquelle 
on a trace des lignes ou des caraçt,ères qi~elconques : 

40 Arroser le tannin avec do l'eau de baryte limpide ; calciner ; laver les 
cendres l'eau acbtique et  finalement les traiter par  SWHP dans un creu- 
set recouvert egalement d'une plaque d e  verre cirL'e avec réserves. 

( 2 !  On fait digCrer pendant une nuit dans de l'eau de baryte limpide les 
galles concassées, puis on  les calcine ; les cendres sont  traitées comme 
celles du tannin. 
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extraites des os, et qiie nous avons dit plus hau t  que tous les os 
sans exception renferment du fluor naturel, nous avons pensé 
qu'il n'&ait pas inrlifrérent de rcchorcher si, dans leur fabrica- 
tion, les gélatines n'en entraînaient p a s .  11 cet efTt:t, rions eri 
avons soumis 2 3 g r  a u x  nlériies proc6dt':s queceux que nuus nvoris 
appliqués a u x  tannins, mais aucune gravure du  verre ne s'est 
rriarii festke. 

Et cependant, bien des clarifiants coriticnnent du fluor en sen- 
silile poporl ion.  Son origine es1 encore l'acide fluosiliciqiie, qu'à 
cause de son rnnnque d'odeur et de sa  constance, on préfkre h 
l'acide sulfureux autrefois employé. 

En résumé : La quantité de fluor naturel que renferment par-  
fois norrnnlement les vins rt qui est poridtir;ilcmerit nCgligeable 
est seule utile à notre org:inisme. 

l h n s  le noir animal préparé pour I'c~,nologie, on en rencontre 
parfois des quantités trks sensibles, dont une partie, celle qui s'y 
trouve naturelleirient, ne présente aucun inconv6riient hygiéni- 
q u ~  et dont une autre partie peut avoir kt6 ajoutée pour erripé- 
cher le d4veloppeiiient dcs inoisissures. 

Le t i~nnin  de Pelouze n'en renferme pas, mais  il y a des tan- 
nins de boriiie qiialité avec lesquels on peul araver  le verre .  Les 
tanriiris coniiriuns en contirnnerit davantage. Cne partie de 
ce fliioi-peut provenir rion des çalles d'Alep, iiiais des  alles de 
Chirie. 1.a riiajeui~c partie doit toutefois avoii- été ajoutt:e pour se 
nictlre à 1'nl)r.i des inoisissures. 

I.cs $lntiries ne rcnferinent pas (le fluor, iiiaie on en trouve 
clans certairis c:l;irifiants. I I  piirait provenir (le l'addiliuri d'acide 
fluosilicir~uc, qui est un aaen t  d e  conservation fixe et inodore. 

Coi~t./usion.s. - De ce q u i  prFr:i:tlc, i l  rCsulte qu'un vitic:iilt.eui- 
p u t  voir son viii suspecté (le fraude, s'il l'a soigné avec des pio- 
Oiiits mnnlogiqiies tcls que ccux dorit nous venons d e  parler.  
Corriiiic i l  est prudent d e  ne  1);~s p~rn~t : t t i . e  l'accuiniilntion des 
fliiorures dans IPS  l~oissons, la pi,ohil)itiun étlictbe par  In loi est 
re l ; i l iv~ i i i c~~l  l6gitiine, e t  il est très sage de  ne  tolkrer que l'ern- 
ploi de tannins, de noirs et de clarifiants coiiii~icrciaIeaic:nt purs. 
II appi~rt icnt  aux intéressCs. di'iirient a\-ertis, [le preiidrc leiirs 
nwsures en conséquence. 

L'arhiitine, rornposé isolé par  Kamiiliei-, s r  rencontre dans les 
feuilles de  busserole ou raisin d'ours (A~~ctostaphylos uisn ursi) 
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et  dans les baies d'airelle rouge (Vacciniutn vitis idœn) Classeii). 
On l'a aussi signalée dans In gaiilthérie couchée (C(iitltliel-ici pro- 
cuwlbens) et dans la Kolmin latifolin (Kerinedy). 

C'est u n  glncoside de forrriiile hriite Ci"11607 (Strecker et  
Schiff), dont la saveur amère est bien différente d e  celle de 
l'hydroquinone. II se dédouble sous l'action des ferments ou 
des acides étendus, en fournissant du glucose accompagnk de ce 
diphériol 

~ ~ ~ 1 1 ~ ~ 1 ) ~  +WO c6w06  +C~W(OII)=  
arbut ine glucose hydroquinone 

Il y a alors rkduction de  la  liqueur de  Fehling. 
Cette réaction, iine des rares qiii soient iridiqu6es pour  I'arhu- 

tine dans les traitks classiques, est un second signe perrilettaiit 
de dist,ingiier ce corriposé de l'hydroqiiinone, qui rkduit In 
liqueur de I ~ e h l i n g  sans hydrolyse préalable. 

1)arnii les réactions suiviintes, effectuées avec des solutions 
aqueuscs a u  centibnle d'arbutine et d'hydroquinone, il eri existe 
qui sont nettement différentielles. 

lm-squ'ori chaufre une solution d'arbutine h 1 p. 100, dans un 
tube i essai, avec de l';wotatc &argent aininoniacal (foririiile Mer- 
gc:t), il se produit iine rtkluctiori, e t  I'on o11tic:rit u n  beau miroir 
argêntifiqiie sur  les p i ro i s  [lu tube. Avec l'hyd roquiiione, la réduc- 
tion se fait rapidement et à froid. 

Si I'on vorse quelques gouttos de solulion d'arbiitine dans 
2 ou 3 cc. d'hypolroriiite de soiide (hromt: 5 cc., lessive de soiitle 
Mec., eau 100cc.) et qu'on chauBe, on  constate bicntôt la for- 
rnatioii d'un précipit6.Arcc I'hyilroquirionc, o n  déterinine & froid 
une coloration bleue trks fug:ice, avec formation rapide d'un pré- 
cipite. 

Az03M, au  cont;icl d'un volunit: égal dc solution d'nrbutine, 
ddterrnine unc coloration jaune-orangi:. 

Lorsqui:, d m s  un  rndnnge chaud,  N voluiiies ég:iux, de solution 
d'nrbutine et de S0'1I1, on njoiite 1 ou 2 gouttes de solution de 
hiclii~oiiinte de potaisiiini ü 10 p. 100, on ohticnt iiiie belle colo- 
ration verte. 1)ans les iiitnics conditioris d'expirience, le 1116. 
lnnee est rapiilciiienl. 111-un-noiritre iivec I'tiyrli.oquinone. 

Cno goutte de  pei~chloriire de fer officirii~l, versFe dans 2 ou 
3 cc dc soliitc': d'arbiitine,produit unc roloiat,ion bleu-ardoise ( Z ) .  
L'hydroquiiione vire rapidement au jaune-brun, puis i l  se fornie 
un  p r k i p i t é  cristallin noirâtre. 

(11 La nihtliylnrliuline, con1pos6 très diflicile i séparer de l 'arbutine, a 
u n  point d e  fusion infl'rieur et n e  bleuit pas avec lc perchlorure de fer 
(Maquennc). 
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Quelques gouttes de solution d'arbiit,ine à 1 p. 100, +joiit,i:es à 
5 cc. de S04H' formol6 (formol à 40 p. 100, 2 cc. ; SObI1y, 50 cc.), 
forment un mélange qui devient brun-noirhtre. 

L'azotate mercuriqiie roiigit à chaud,  puis il y a production de 
précipité. 

Avec volurries égaux de sulfate riiercurique (oxyde riiercuriq ue, 
5 9 . ;  SOLI12, 30cc. ;  eau, 2OOcc.) e t  de solution d'arbutirie, on 
obtient, k I'ébiillition, uue color:ition Ikgèreiiient jaune, puis, pa r  
refroidissement, u n  prkcipitk ; avec l'liydroquinonc, le inilange 
est. iietteriient jaune-brun, et il se produit aussi un précipité par  
refroidissement. 

L'itrliutine à 1 p. 100, fortement alcdiniske l'aide de la soude 
et chauffëe avec d u  chloroforme, donne une solution jaune-ver- 
di'itre. On peut encore effectuer I n  rtiactioii sous une autre  foriiie: 
2 quelques cc. de chloroforiiie, on  joute une pincée d'arbutine 
et une pastille de potasse caust ique;  sous I 'x t ion  d'une ligkre 
chaleur, le fiiigrnent de  potasse prend, nu bout d'un instant,  une 
coloration jaune-verdiltre. 

Avec roluiries égaux de solutiori d'arbutine et de lessive des 
sixvonnier< il n'y a pas de charigcinent imin6tliat de coloration 
i~ froid ; l 'liydroquinone, ,dans  les mènies conditions, devierit 
jaune-brun. 

Eii.souinettant la soliition alcalinisée d'arbutine B une éliulli- 
tion prolongée aprks addition d'eau o x y g h é e  à 10 voliiiiies neu- 
tralisi:t, on obtient une colorntion rose-,];tune. 

Si, B I ;L solution alcalinisée d'arbutine, on .joute un peu de 
persulhte  de soude a u  dixièriie, il se produit à froid une colora- 
tion Ié@reiiient jaunatre du  rnélnnge, tandis qu'avec l'hgdroqui- 
none la couleur est rouge-brun. 

REVUE DES PUBLICATIONS 

U u ï n g c  rapide de I ' a t m r y l  ct p r u c C r l 6  ~ i i i c i ~ u c l i l i i i l -  
que p o u r  Ic c i in -nct6r l~cn . .  - $1. LhliXT (Bulletin de I ~ L  
Société de pharmacie de Bordeaux d'août, septembre et  octobre 
1907). - 31. Fourneau a signalé, comrne r é x t i f  de I'atoxyl, le 
précipité que forme ce corps en présence du riitri~tc d 'argent ;  
h l .  Lahnt, ayant  cunst:tté que  x t t e  réaction est intégriile, :t eu 
l'id6e de l'utiliser pour le dos:~ge de I'atoxyl, en se servant 
de la niéthode cyaniinfitriqiic de M Lknigks. 

On prend Ogr.50 d'atoxyl, qu'on introduit daris u n  iiiatras jaugé 
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à 100 cc. e t  qu'on fait  dissoudre dirns 10 à 15cc .  d'rail distillrie ; 
on ajoute 20 cc. de solution Ni IO de  nitrtite d ' a r sen t ;  on coiii- 
pléte avec l'eau distillée le volume de ZOOcc., et l'on filtre ; on 
prend 50cc. du  filtratii~n liiiipide dons un  vase de 13oliérrie avec 
IOcc. de  solution de cgtinurc de  potassiuin coriwpoiid;irit A la 
solution argmtique,  10 & 12 cc. d'ariiiiioriiaque et 10 gouttes di: 
solution d'iodure de potirssiurn à 1/10; on verse alors le riitriite 
d'ai.gerit goiitte ii g:lriiit.ie jiisqii'9 troiil)li: persistant.  

Suit n c c .  eniployks; sacliarit qii 'u~ie mol6cule de  11itr;ite 
d'argent irisolut~ilise iiiie iriolécule d'atoxyl, soit 31.1 gr., on a ,  
pour le pourcent i~se de ce dernier : 

Les résultats ohteiius sont un peu trop forts. 
31. I ~ b a t  estirric que, lorsqu'il y a lieu de rechercher I ' a toq l ,  

on doit  r w o u r i r a u x  divers pimktl6s recomniiind~k, entre eut,rcs 
celui qu'a indiclu8 JI. Leiilaire, qui consiste k reclicrclier la prk- 
serice di:  I'ariilirie et de  l 'awri ic  clans le produit exariiiriti, et celui 
qui  consiste à se servir du  ré:rctif de M. Rougault;  ces essais ter- 
iiiin6s, i l  est utile de les coiiipléter par  les i*éaclions inicrocliiiiii- 
qmcs nuxquclles se  prète I'iitoxyl. 

Lorsqu'on met une solution d'atoxyl au dixièiiie avec une solu- 
tion au 1/100 de riitriite de cohiilt ou de  ctilorurc de nickel ou de  
siilf';ite de milnpni:se ou de suIfilte tle iiiagnksie, on obt,ient des 
ci,istiiux qui ;ill'ec:ter~t constaiiiinenl la iiiéirie foriiie ; il suffit de 
déposer sur  une Iiiiiie porte-ol)jet (saris Iiiiiiellt: couvrt:-objet) uiie 
goutte de chacune des solutions ci-dessus indiquées en contact 
avec une  solution d'ütoxyl, e t  d'exüiriiner au  microscope h un 
faible grossisseiricnt ; or1 voit se former iiniriédi~temerit de petites 
lilmelles tétrakdriques, dont certaines olfrent, au premier abord, 
une ressemhl;incc avec les cristaux de  phnsphate ainirioriiaco- 
magnésien, ce qui n'a rien de surprenant .  puisque le niclcel, 
le cobalt et le nianganèse ont des propriétés t d s  voisines et 
q u  ils pr6sentent, avec le iriagn6aium, le pouvoir de doriner des 
suIfiltes doubles du i i i h e  type. 

On est autorisé i j  supposer que le  ginoupeinerit atoxylique joue 
un rOle prkpondéraiit dans l i t  forme des c r i s t i~us ,  car l'iitoxgl lui- 
rnkiiie, pitkipiti: &: s ; ~  solution aqueuse par  l'iilcool h Y ' i ~ l ,  otrrc 
absoluulent le mérne aspect. 

C a r a c t é r i n a t i o i i  tle I ' i i i o n l t e .  - M. D I I N I G ~ S  (Bu/lelin 
de la S o ç i é ~ é  de p f r a r ~ ~ ~ a c i e  de Bor-detmr: de inirrs 19.07). - On 
rencontre quelquefois l'inosite diiris l 'urine, rii:iis on la recherche 
rarement parce qu'il est difficile de  l'isoler et de la caractériser. 
Les reactions empiriques qui ont été proposkes, basees sur  l'ac- 
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tion successive, B chaud,  de  l'acide nitrique, de l'ammoniaque et 
des sels alcalino terreux ou encore s u r  l'action du  nitrate iiiercu- 
rique, ont reCu une explication ratiounelle. depuis qu'on sait 
qu'il se forme des rhodizonatt:~ colores ; mais, ces rhctioris ne 
rkussissant pas toi~jours ,  M. lkn igès  propose un procetlé r p i  
permet d e  les ohtenir sûrement .  

11 cornrrierice par  oxyder l'inosite à l'aide d'Az03FI ; A cet efret, 
il prend dans un tube 0gr.10 d'iriosite solide, qu'il dissout daris 
2 cc. d'eau ; il ajoute 2 cc. d ' h o 3  (Il = 1,391 ; il cliaufl'e à l'ébul- 
lition ; i l  agite e t  il chnulFe jusqu'k ce qu'il se  dépose dcs parcel- 
les solides sur  les parois du  tube ; il insiiffie de l'air dans le tube, 
iifin de balayer les vapeurs et de favoriser ladessiccation ; il 
renouvelle ces opérations jusqu'k dessiccation coiripléte ; le résidu 
est dissous dans 10 cc. d'eau, e t  la solution ohtcnue R sert à faire 
les essais suivants : 

l u  A froid, r l  surtout chaud, cette solution 11 réduit les sels 
d'argent en milieu sodico-arriinonincal, le réactif de  Kessler, la 
liqueur dc Fehling et celle de Causse-Bonnnns. Certaines de ces 
rtiductioris. sur tout  celle de la liqueur de  Fehling, peuvent étre 
utiliskes pour lc dosage d e  I'inosite. 

2" En ajoutant à un peu de la solution R un voluine égal de 
soliition d'ncktate mercurique {ollt,enue en dissolvant 5 gr.  d'acé- 
tale rnercuriqiie dans un i i i é l a n ~ e  de 100 cc. d'eau el de  Z cc. 
d'acide acétique c:risiallis;ible) et de  soliitiori saturke d'acétate de 
soude, puis en portant  l'ébullition, il se produit un'e riiduclion 
du scl de incrciire qui se traduit par  l'apparition de nierciire 
rriétallique e t  aussi de cristaux blancs et lainellaires d'acétate 
mercureux. 

3 0  En chautrnnt un peu de la solution R avec son voluine de 
'solution tl'acktate inerciirique (lit niPrrie que précédeinment), ou 
ol~lient uri trouble l)l;inchhtre, puis u n  prkipi l t i  jaune i ihndant .  

40 Eri iIjouiari1 uri peu de la solution II son voluiiie d'urie 
solution s;iturér, d'acktnte de  soude, le niélange jauni t  ; à l 'él~ulli- 
tion, la coloration j:iune s'accerituc d'abord, puis s'att6nue et 
devieiit b r u n i l r e ;  par  une :~gil:ition iiiénagée, le contact de  l'air 
fait rénpparaitrc Iü. couleuia jaune. 

5 0  Si l'on ajoiite 11 un peu de la rntrnc solution I l  deux fois son 
voluiiie d'une 3oIutiori aqueuse h 5 p .  100 d'ncét;it,e de baryum 
ou rl'ackt;it,c dc sirontinin oii tl'ecétate de  calci~iriî, on obtient 
h froid une coloration jaurie ; avec le  sel de l);iryuiii, In colora- 
tiou passe nu ruse avec Iluoiesceric:e jaune. A chaud,  la colora- 
tion jaune ohtenue avec les trois sels s'acceritue ; par une  ébulli- 
tion prolongée, elle passe au  rouge. puis nu violet et au bleu, en 
i n h i c  temps qu'il se foriiie un précipité plus ou moins foncé. 
Ii!) Si. à 5 cc.  de  In solution K, on ajoute 2 gouttes de lessive 

des savonniers, puis,  aprés  :igit:ition, 5 gouttes d'une solution dc 
nitropriissiatc, dc  soiide à 10 p. 100, et encore apri:s agitation 
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u n  petit excés d'acide acetique (1,'2 cc. environ), il se  forrne uiie 
coloration bleue, qui se  dearade vers le sbpia, pour devenir 
rouge. Si l'on agite ce liqiiide lorsqii'il est rouge, il reJevient 
l~ leu ,  e t  il se forme aussi un precipité bleu.  

Cette dernière rkactiori, la réduction de la liquenr (le F e h l i r i ~ ,  
la formation du précipith jaune qui se produit avec I'iicétiite 
rrierciiritrue. et les autres  réactions obtenues avec l'acétate de 

A 

soiide et. ccliii de hnryum sont particii1ii:renient caracti.ristiques 
et applici~bles B I'inoiite urinaire isolée p a r  le  procédé qu'a indi- 
qué M. 3feillL:re. 

liasage d e  petites quamilités .rl'ncicle formique par 
1iydi.argyrinitli.le. - JI. IIENIGES (Bulletin de lu S o c i i l i  de 
pharmacie de Dordeau.î: d'aoîit-s~1itr:nitire 1907. -- Pour doser 
I'acidc foriiiique, 3131. l'ortes e t  Iluyssen ont proposé de recourir 
au Iiichlurure de riierciire, qui est réduit h chaud p a r  l'acide for 
m i q u e e t  se transforme en calomel ; on dose ensuite le bichloruit 
non transformt;, mais, coriime la réduction n'est pas complète, le 
résultitt doit être ni:;jor& d'un qiinrt.  

h l .  Uenigks a constat,ti qu'en cffrt la réduction n'est pas coin- 
plète, niais il est impos ih le  de fixer, dans  tous les cas, & un 
quart  la proportion de hic:hloriire de  inerciire non réduit. 11 a 
cherché le irioyen de  rcridre la réaction plus corriplète, ce qui 
est possible.en o p é r m t  en préserice de  I ' a c h t e  de soude et sur 
des prises d'essai ne coritennrit pas  plus  de 20 rnilligr. d'acide 
formique. 

Voici coninient i l  1-ecoriirniirid~: d c  prockdcr : on  prend un tx~l-  
Ion de 400 H 500 cc., dans Irqiiel on introduit 20 c c ,  d~ la solw 
tion 2 t i trer (qui ne doit pas contcmir plus de  O ~ r . 5 0  d'aci~le 
formique par  litre); on ajoute goutte à goutte de  la lessive (le 
soude juçqu'h légère alcalinité au tournesol ; on acidifie à l'aide 
t i c  l'acide acétique ; on ajoute ensuite 20 cc. de  solution Ki20 d e  
bichlorure de  riieiwire et 3 cc. d'une çoliition d'acétate de soude 
h 500 g r .  de sel cristallisé par litre ; on place Ic ballon dans un 
bairi-marie ; on porte l'eau d u  bain-iriarie à l 'ébullition, en ayant 
soin de placer une houle dc vcrrc pb_diciili.c siir l p  ballon, poiii 
erripécher l'évapor~ition ; api& un quar t  d 'heure d'ébullition, ori 
laisse rel'i.oidir, et l'on filtre ; un lave ; lc filtrntiim et les eaux de  
lavage sont réunies dans u n  riiiitras .jaugé d(: 100 cc. ; lorsque ce 
volume est atteint, ori verse le liquide dans un vase 5 saturation 
dans Icrpcl on a préa1:itil~~iricnt mis  20 cc.  d';minoniiique. 5 cc. 
de  solution d c  q a n u r e  de  potassiuiii 6qiiiv:ilent B une solution 
Y, 10 de nitrate d'argent et 1 cc. d'une solution d'iodiire de potas- 
s ium n u  2 ,  1 0 ;  on verse ensuite, avec une burette e t  petit petit, 
In. soliit,ion K/10 dr, nitrate d'argent jusqu'il louche faible, müis 
persistant. 

Soit pz le voluiiie de liqueur argentique employé, exprimé en 
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dixiémcs de cc. ; la dosede cyanure de potassium contenue d;insle 
vase est telle qu'elle est exactement tlissiinul6e k l 'argent [lnr les 
10 cc. de solution de sublimé eiiiplogée pour le dosage ; si ce 
subliirié n'avait pas 6th plus ou moins corriplkleiilcnl insoluhilisé, 
n eût étb nul,  e t  un sciul d ix ihne  de  cc. de nitrnle d'argent Y/10 
eilt suffi pour donner u n  louche persistant d'iodure tl'nrgcnt ; 
donc plus il se sera formé dc calomcl, plus la prise d'essai con- 
tirndrn d'acide formique, et plus a sera grand.  

Aprèsavoi r  niultiplii: ses essais avec des qiiantitks connues 
d'acide forrriique, RI. Ikriigés a poitA ces valeurs en nlicisses et  
il a port6 en ordorintes les valeurs correspondantes de n ;  il a pu 
ainsi tracer urie courbe periîiettnrit de di:diiire iniriiétliaternent la 
dose x d'acitle formique rc11fcrnii:e dans la prise d ' o s a i ,  corres- 
pondant à une certaine valeur de T L .  

JI. 1)enigé.i n const.iit,b, qiie, lorsqne n est cornpris m t r e  O et 
X ,  In ligne tri~cke se corifo~id avec une droite dkliriie par  ln rela- 
tion 

x = (n - 2 )  x 0 . 4 2 ,  

ce qui veut dire qu'en représentant p a r  n la quantitk e n  milligr. 
d'ircidc forrniqiie existiint dans les 2 0  cc. de la prise d 'cssi~i ,  on a ,  
p o ~ ~ r  expression de cette quantitk clierchCc: 

.x : ( n  - i )  x 0 . 4 . 2 .  

ainsi, polir n= 11,.z= ( I I  - 2 )  x O niilligr. 42, d ' d i  .z= 4 rriil- 
ligr. 2 .  

T A  forniole Pti~rit ;ippliciihle jusqii'i TL -- 25, ce qui correspond 
k 24 x O n~il l igr .  42 = 10 inilligr. d'acide formique, on voit que 
cette dose est celle que doivent renfermer au ni;ixiiiiuin les 20 cc. 
de la prise d'essai ; au-delii. de cette limite, In ligne tracée à 
l'aide d r s  coordonnées tcind à s'incurver, et le coefficient chanse  
de valeur. 

Si le licjiiide 2 essayer nt: cont,ienf qi iecci~dq~ies  niilligr. d'acide 
formique par  litre, on le coricentre de rri;inière b ohtcriir une 
teririir sein1il:ildi: 2 celle qui a 6th ci-dr:ssiis iridiyuke, e t  cela 
après neiiiraiisation p a r  la soiide; on acidific par  l'acide ackti- 
q u e ,  et I'on coritiriiie I'opératiori comirie préc6deirirrient. 

Or1 peut ainsi d6teriiiiner c~u:intit;itivei~ient I'ncideforrriique en 
préscricc dc plus de 200 fois son poids d'acide acétique. 

Ilonngc ehronorn6timiq~w du f-riiiol. - hl .  L)ENIGÈS 
(Hul le t i r~  de la Sociité de phart, acie de U o d e a u z  de juillet 1!)07). 
- Ides alrléhyclcs clonnmt, avec l'aniline cri soliitiori aqueuse, 
des produits de cuiirlensation gCntiralenient insolubles, ne se 
furiiiarit qu'au lioiit d'un certain t empse t  apparaissant oidiiii~irc- 
ment hrusquernent. C'est ce qui se produit avec l'aldéhyde for- 
inique, et I'on peut rioter la durée qui  separe le niornent précis 
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où le niélange a été fait  de celui où apparaî t  u n  trouble hlaii- 
châtre. 

On opère le dosage dans les conditions suivantes : düris un 
tube & essais de 16 17 centim. de longueur sur  16 L li niillim. 
de diamètre, on verse 5 cc. de  solution forinolée, gui n e  doit 
pas conlenir plus de 1 gr. d e  formol par litre ; on place le tube 
dans le creux de la main,  d e  manière B porter à Son la tempéra- 
turc de ce liquide, laquelle est indiquée par  u n  therriiomètre 
introduit daris le tube ; on ajoute alors h r ~ t s q i t e m e n t  2 cc. d'une 
solution aqueiise d'aiiiline préparée eii agitant 2 cc. d'aniline 
avec 100 cc. d'eau et filtrarit; on obture le tube avec le pouce ; 
on l'agile et,  aussitùt aprits, on inet en inouveinent uri cniiipteiir 
chrorioiiiétrique, qu'on arrète dès qu'apparaît u n  trouble dans 
le tube, placé à ln hauteur  des yeux et 5 une distance de 30 
à 40 ceritiiu. L ü  dose de forrnol est indiquke par le tableau ci-iles- 
sus ; 
Tçrrips cxprirrié Dose Teriips expr imé Dose 

en secondes de  formol en secondes de  formol 
pdr l i tre par litre 

4.4.5 . . . . O 90 422. . . . . 0 36 
47.  . . . . O 83 130. . . . . O 3 1  
50. . . . . O 80 139. . . . . O 31 
53. . . . . O 7 5  150. . . . . O 39 
57. . . . . O 70 1 6 5 . .  . . . O 48 
6 8 . .  . . . O 63 182. . . . . O 26 
M. . . . . O 60 215. . . . . O 24 
78. . . . . O 35 -60. . . . . O 42 
85. . . . . O 30 300. . . . . O 20 
9 6 . .  . . . 0 43  

Lorsqu'on veut titrer une solution de formol, il faut ;ittc:ntli~e 
nilx moins deux hcures avan t  (le fitire le dosage! à partir t l i i  

moinerit où la solution a 6té fniti:, attenrlii q u e ,  lorsqu'on dilue 
Ir: forrnol, l a  polyiii6risaliori qui se produit es1 plus ou iiioiris 
rapide, selon le degré de dilution de 111 solution. Pour les solu- 
tions ne contenant pris plus de  Igr .  pa r  litre, la polyrnérisatiori 
cst coinplktc au hout de deux heures. 

I'our titrer un f~oriiiol coriiinerciül, qui contient ordinairenierit 
40 p. 100 dc formol, on en prend donc 1 cc. ,  qu'on ktcnd à 
500 cc. avec I'eüu distillCe; a n  bout de deux hcures, on prend 
5 cc. dc c d l e  solutiori, avec lesquels oii opi:rr corriirie il c:st dit 
plus h;tilt. 

Soit a le titre indiqué par le tableau e t  exprimé eii centigr. 
pour Z litre de la solution diluée, c'est-8-dire pour 2 cc. de 
la solution primitive nori diluée ; pour déduir,e le pourcentage en 
formol do cette solution, on applique la foriiiiile 
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Pour ramener ce titre en volume au titre pondEral y, il suffit 
de diviser la valeur .x par la densité d du produit examiné. 

Reeherclie d u  III-oitie dauu I'nrlne.  - M. IAUIZT 
(Bulletin de la Socielé de phawnacie de Ilordeauz d'iioût-septeni- 
hre 1907). - On précipite lc hroine dans l'urine en niilir>u 
azoliyue ; pour cela, on prend 10 cc. d'urine (ou 20 cc. si l 'urine 
coritierit moins de Ogr.10 de KBr par  litre) ; cette urine doit 
contenir au  rnoiris 9 à 10 g r .  de  chlorure de  sodiuiii pa r  litre 
(5 gr. daris le cas ou l'on emploie 20 cc. d'urine) ; on ajoute 2 cc. 
d'hzOW et 30 cc. de  solution Ni10 de riitratc d'argent ; on filtre à 
I'aliri de la luinière ; on lave le prtcipite à l'eau distillée; aprés 
lavage, on p u c e  1c filtre ci, l'on fait torn1)er It: pii.cipit,k dans un 
vase rl'Erlenineyer avec 30 cc. environ d'eau dii;tillée ; on ajoute 
alors 1 B 2 gr .  de  greriaill(~ de zinc et  2cc. de SO"J1" 19hydro$rie 
qui se di:gage rhduit le chlorure et  le broniure d'argent formés; 
la rkduction cst terrninie  lorsque le précipité a disparu pour  &tre 
rernplace par  de l'argent réduit que surnage u n  liquide 
linipide ; on filtre e t  on lave ; le filtratum et les eaux de lavage 
d o i ~ e n t  faire uri voluriie de  45 cc. environ, qu'on verse clans un 
bitIlon de 200 cc. üvcc 3 cc. de SO'J12 et 10 gouttes d'unc solution 
s;rt~irtie de I,iclironiate dc. potasse ; on distille ii l'aide d'lin réfi-i- 
gkrarit de Liebig ; on recueille 20 cc d e  rlistillaturn eii deux 
portioris, qu'or] sépare ; à chacune de  ces portions on ajoute 
1/10 de cc. de solution alcoolique de fluorescéine à 3 p .  1000 et 
2gouttes (l'ammoniaque ; on agite ; si l'urine contenaitdu tirornc, 
il se forrnc une bcllc coloration rose, due h la formation d'kosine. 
En général, 1ii coloration obtenue nvec la deuxihne portion de 
10 cc. est plus intense qu'avec la première. La réaction se produit 
m&rne en présence d u  chlore. 

Ce pro&dé peririet de déceler la présence du  brome dans 
une iiririe ne contenant pas  plus de Ogr.10 de KBr par  litre ; la 
réaction est encore serisible avec Ogr.05. 

REVUE DES 

delde proioentéc~l~ique,  nonvenu rÇneCit d u  fer. 
- JI. O. I'IJTZ :Cl~wn. Zeiliing, 19U7, p 570). - Les sels ferriques 
@n solution f;iil)lemerit acide donnent, nvec l'acide protocatk- 
chique, une coloraticin bleu-iwdâlre, qui devient rolrge en présence 
d'un alcali. Tm sels ferreux ne donnent aucune coloration en 
solution acide, mais, en liqueur alcaline, ils donnent la méme 
coloration rouge que les sels-ferrirlues. 
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IJn excès d'acide ou d'a.cali aKaiblit considérablement la 
rkaction, et il faut neutraliser convenablement les liqueurs pour 
obtenir la coloration niaxirna. 

En pratique, il est plus convenable d'opérer en solution nlca- 
l ine ;  quelques gouttes d'une solution d'acide protocalkhique 
sont ajoutées au  liquide à essayer;  on ajoute ensuite u n  excès dc 
solution normale de  carbonate de soude. Un assez grand excbs 
de  ce sel ne iriodifie pas la serisibilité de la réaction. S'il y a d u  
fer, on obtient la coloration rouge ; mais, si d'autres nibtaux 
donnaient, dans ces conditions, uri précipité, il faudrait filtrer 
la solution avant  de fitire agir  le réactif. 

On peut déceler, par ce prockdé, une  partie de fer dans 
10.000.000 de parties de solution. 

Les sels divers qui modifient les autres réactions colorees usi- 
tées pour  l a  recherche du  fer ne paraissent exercer aucune 
influerice sur  celte coloratiori. 11. C.  

M&thodesgéo&raler oHio i e l l eu  italiennes iil'analyne 
d c n  engrain (I,~dusti-in p i m i c a ,  1907, p .  %O). - I lua i id i t i .  - 
On desshche 5 a 10gr .  de  substance à 2000.jiisqu'à poids constant. 

l>our les superphoslihates et les p r o r ~ i i t s  qui contiennent du 
plâtre en grande quantité,  la dessiccntiori est pratiquée dans 
une él.uve ,S eau,  pendant qiintre heures. 

Azote - Dosage de l'lizole anamoaiacal. - On triture 5 B 10 s r .  
d e  substiuice dans u n  mortier avec de l'eau distillée (eri cas de riac- 
tion alcaline, on acidule) ; on décante dans un matras  gradué, et 
l'on complète 3:jO ou 500cc. ; on distille ensuite une  partie ali- 
quote, en pi'ésence de KOII ou KaOll ,  en recueillant AzIP dans 
de  l'acide titré. Si la solution contient de  l'azote organique, on 
emploie, pour la distillation, de  la magnésie calciriée. 

A z o t e o y n r i i p e .  -On le dose par  la mbthode de Rjeldahl? avec 
la  riiodification de ülscti. On aLt;ique dans  un ballon en verre 
d'Iéna 1 k 3 gr.  de substance par  20 cc. d'acide phosphosulfuri- 
que ( l 2 k  gr. d'anhydride phosphorique par  litre deS0'[12 à660 Be), 
2 à 3 gouttes dc chlorure de platine en solutiori à 10 p .  100 et 
Ogr. 2 à Ogr. 3 d'oxyde de cuivre; on chauffe doucerricnt, puis on 
porte à I'éhullition, lusqu ' i  ce que le liquide devienne decouleur 
vert  clair ; on laisse r e f i ~ d i r ;  on  dilue et  l'on distille avec KOH 
ou KaOlI. 

iizole nit r ique. - Pour cette d6terrriination1 on emploie la 
nifithode de Schiilze-Tierriann, en o p h a n t  par  comparaison avec 
une  solution d e  nitrate pur ,  o u  pal. tlihérence -(niodification 
Appiani) en effectuant dciix essais avec des volumes dilïérents de 
l a  solution de  I ' e n p i s  (25 et 50 cc. par  exciriple d'une solution 
dr: nitrate 2 2 p. 2000), mais  en mair iknant  inviiri;ibles les volu- 
mes d'lIC1 et de chlorure ferreux, de mdrrie que les autres 
conditions de l'opération. 
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On peut 6galement employer, pour  le dosage de AzOSII, la mé- 
t,hode de Ulsch, consistant à transfoimer AzU3LI en AzH3 a u  
moyen du  fer réduit ou du  zinc ; ou encore celle de Desvardie, 
dans laquelle la réduction de  i i z 0 3 f l  a lieu a u  inoyen de l'alumi- 
nium ou du zinc eu rriilieu ülcaliri, ou erifiri par  la 1ii6thode de 
Kjeldahl-Joldbaüer. 

Dans cette dernière mélhode, on t rai te  la substance par  Ogr.20 
d'acide phénylsulfurique (40gr .  d'acide phénique par  litre de 
SO'1I2 à 6 6 O  Bq). AprEs 3 ininutcs d 'nt t iquc,  on ajoute lentcnient, B 
plusieurs repiises, et en refroidissant, 2 h 3 gr.  de zinc pulvérisé; 
on chauffe doucement pendant  1 0  minutes; on laisse refroidir ; 
on ajoute 5 cc. d'acide ptiosphosulfurique, u n  peu d'oxyde de 
cuivre et quelques gouttes de chlorure de pltitine ; or] proci.de 
ensuite comme dans In m6ltiotle K,jeldalh-Ulsch. 

A z o k  total. - On emploie soit l a  nlCthode de Kjcldiihl-Jold- 
baüer ou celle de 1)umas. 

Acide phosphorique total. - On introd~ii t  5 gr.  dc l'engrais 
daris u n  iix~triis de 230 CC. avec 50 73cc. d 'eau,  20 cc. d'l-iC1 
et 5 cc. d'Az0311 concentré; on ctiauffc à l'ébullition durant  18  k 
:iOrriiniites ; on dilue avec de l'etiu ; on laisse refroidir; on  coin- 
pléte au  volume et l 'on filtre. 

A 10 ou 23  CC. du  filtratuin (sclon sa richesse eri phosphate) on 
;~,joutf: 20 cc. d e  citrate, 50 cc. d'eau, 50 cc. d'AzI13 (1) = 0,92! et 
30 cc. de r é x t i f  magnesien. 

On peut encore déterminer I'acidr: phosphorique par  la méthode 
vo1iimi:trique de J'ernberton. 

Pour l'acide phosphorique solublc à l'eau et celui soluble au 
citrate, on suit les niéthotles indiquées pour l'analyse des super- 
phospliates. 

Potasse. -On fait bouillir doucement 3 à 10 gr .  de substance 
dans un  matras de  !;O0 cc. ,  avec 200 à 230 cc. d'eau et 3 à 10 cc. 
d11JCl. 

Sur une partie aliquote du  liquide, une fois dilu6 et traité par 
la baryte ou le chlorure de baryurn, puis par  le carbonate d'niri- 
nioniuiii, enfin calciné pour chasser les sels ammoniacaux, on 
dr\l.eririine la potiisse sous forrnr! de chloroplntinnte. 

L e  traitement iiu cliloi.ure de l ~ ~ r y u r n  ou au  car l~onate d'airi- 
riiuniuiri peut se faire t1:ins le inêiiie ~ i i a t r ~ i s  griidiié que celui 
dont on s'est servi pour faire la solution. 

Oxyde de fer et alumine. -Pour ce dosage,on suit la m6- 
thode de Glascr, en se conforin:int ailx prescriptions suivantes : on 
attaque à chaud, dans  uii inat.rns de 250 cc., 5gr.  de substance par  
20 CC. d'IIGl, 5 cc. d'AzO91 el 30 à 75 cc. d'eau, et l'on complète 
230cc.; 50cc .  d e  la solution filtrke sont introduits dans un 
inat,ras de 250 cc. avec 30 cc d'eau et S h c .  de SO'H2; on agite ; 
on laisse reposer pendant quelques rriinutes ; on dilue à IUO cc. 
avec de l'alcool 950; on  refroidit ; on complète avec de l'alcool; 
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on laisse reposer pendant  une demi-heure, et I'on filtre ; on h a -  
pore B siccitk, dans une capsule d e  porcelaine, 100 cc. du filtra- 
turri, e t  l'on ajoute 50 cc. d'eau au  résidu ; on ch:rulfe au  baiu- 
marie;  on prkcipite par  Azl13,  en évit,arit u n  excès;  on laisse 
refroidir; on filtre ; on lave i l'eau chaude ; on sèche ; on calcine 
et I'on pèse le phosphate d e  fer e t  d'alumine. 

Superphosphates. - f I 1 ~ m i d t t 6 .  - On dessèi:he 5 g r .  de 
l'engrais dans une étuve à. eau pendant quatre  heures. 

Acide phosphorigue solllble e m  et c i trate .  - On emploie la 
nikthodc Appiani.  

On triture dans un  mortier ou dans une capsule, en prcçence 
de 40 à 50 cc. d'eau, jusqii'h disparition des grurrieaux, 5 g r .  de 
superphosphate (2gr.S seulenient pour  les supers doubles) ; on 
laisse déposer pendant quelques minutes ; on décante s u r  un  fil- 
tre, recueillant le filtratuni dans une fiole graduke de  250cc. ; on 
répkte le lavage trois à quatre  fois successives, en opérant d e  
façon que la digestion ne dure pas plus de quelques miriutes; on 
lave enfin le produit restant siir le filtre de maniére à ohtmir  un 
volnnic de 2JOcc. de liquide environ ; on ajoute quelques goiiltes 
d11ICI, et l'on complEte le volume (solution aqueuse) ; le résidu 
restant siir le filtre est introduit daris un matras  gradué de 230 ce. 
m e c  100 cc. de citrate d'ammoniaque) ; on laisse digérer au bain- 
rnnrie durant. une heure H 33-40", en ag i tx i t  fi.équerrirnent; on laisse 
refroidir ; on dilue il 250 cc. ; on agite et l'on tiltre (salulion citri- 
que) ; on ajoute, h :i0 cc. de la solution aqucuae, 50 cc. de  la solu- 
tion citrique, 50 cc. d'eaii, 50 (cc. d'AxJ13 (1) = 0,9S), puis, pcii ?I 
peu et  en agit:rnl, 50 cc. de rcactif r i i a~r iks ie~ i ;  on agite vive- 
ment, sans toucher les parois du  vase, pendant iinc derni-heure; 
on laisse reposer pendant 3 à 6 heures au moins;  on filtre; on 
lave avec dc l'eau arnnioniacale à 2 ou 5 p. 100 ( I  vol. d'AzI1" 
(1) -= O , % )  et 9 vol. d'eau), jiisqu'à éliminalion coriiplt!t,e des 
chlorures; on  si.che et  I'on calcine le precipit6 de phosphate 
arnrnoniaco-rriilgnésieii. 

Dans le cas des superphosphates doubles ou triples, des gua- 
nos, des engrais, des snperpliospliatei: trEs secs, il est nécessaire, 
avant  de précipiter l'anhydride phosphoriquc, d'ajouter h la 
solution un  peu d'Az0711 et  tle chaufkr  pmtlarit quel.liie temps, 
afin de transformer en ;inliydritl(: ortlioptios~,lioriq11e les arihy- 
clrides p r o  et rriétü~ihosphoriqiies qui ont pu se former pendlint 
la dessiccation. 

A u d e  phospho~-ique soluble à l'eau - On ajoute 20 cc. de citrate 
d'ammoniaque, 50 cc. d'eau, 50 cc. d'AzI13 ( D  = 0,92) et 30 cc. d e  
rSactif in:ignésien, et l'on continue comme i l  est dit  précé- 

F i n ~ s s e  d u  superphosphate. - On tamise durant  5 minutes, sur 
un  tamis a trous de 1 B 2 millimètres de  diamktre, 25 à 50 gr. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de superphosphate; on pése Ics d c ~ i x  portions tlu tamisage et l'on 
fait le rapport 

Recke~.ckc des frnudrs. - On exarriinc l'iisprct du supcrpfios- 
pht~te ,  In minikre don1 il se minporte avcc l'r;iii, I î i  ~mssiliilitc: 
d'un mélange de  supcr minéral h d ~ i  super d'os. Ori fait 1'cx;i- 
irieri microscopique. P .  T. 

Méthode iioiivclln pour l e  alorrage aln glucose. - 
$1. GLASSHAl ( B ~ r z d i t e  chena. Gesellschnft, XXXlh. p. 503). - 
Cette niEthotle consiste i prendre un vol!iiiic d(':teririiiié du  
liquide dans lequel on t lk i re  tlosi:r le glucose; on porte ce liqiiide 
k I'kbullitiori, et  l'on :i,joute uri cxcés du rFitclif deLieliig-Kritipp, 
qn'un prCpwe en dissolvant 10gr.  de cyaiiiii-e de inercure tiaris 
100cc. de lessive de çoiide (LI = 1,113) et  rri coiiipltlt:irit un litre (on 
peut reinpl;lcer le ré:lct.if Liehig-Kiiapp par cel i i  de S:ichse, i~ri'ori 
prépare en dissolvnnt 1gr.8 de biioduie de iiiercuie B I'i~ide de 
2 ~ 3 . 5 0  d'iodurc rlc potnssiiirii, aJout;tnt 8 gr .  d e  potasse cnosti- 
que et coniplétnnl 100 cc.). Sous l'intlucrice tlii gli~cose, lc mer- 
cure de I'iin oii rle 1'aiitr.e d e  (:CS rt5at:ti i's est mis en I I  I1ert6 k l'dtitt 
iiii.tnllique; on lave ce merci1i.e; on le tlisioiit rl;ins nne qiiantitk 
suffis;~rite dl:icide riilrique, e t  ori le close piir la iii6thodc au  sulfo- 
cyanure (le Iliipp et  de Kraus. h cet (;fret, on :~inkne la solu- 
tion iriercurielle R U  volume de JOcc. ; on l'adtlitionrie de 1 L ?cc .  
d'une solution saturée d':ilun de fer. piiis d'une q«:intitk 
d'AzO"1 il 30 p. 100 suffisnnt,c pour décolorer I:L liquciir ; on verse 
alors, B l'aide d'iirie l~uret,te, ime qiii~rit,itd de solution centirior- 
niiile de siilhcyaniire d'niiiirioniuiii (a 0gr.760 par  lit,re) siif'fi- 
s t~nte  poiiro1)teriir iinc coloration l~riinr.  pei-sistiintc ckln liqiieur). 
O n  calcule la quiintitc! de glucose sachant que I cc. de solution 
de sulfocjariuw c o i ~ r w ~ ~ u r i l  L i i r i  rriilligr. d e  iiierciire e l  que 
1 iiiilli;.. de niercure correspond à 3/10 de iiiilligr. de glucose. 

Ileclicrche toxicaloglqne tlc I'atoliyl . - M.  G.\I).\- 
\IEll (.4uotlirker %rit . ,  1907, p. ii(i(i). - E t  irit donné qu'on ntlnli- 
niitrel'atoxyl B des doses assez élevées, il peiit y avoir intérkt h 
tlistingiier 1';irsenic pr6scrit rl;iris I'organisnic sous cctte forine tlc 
l'arsenic se t iouvi~ri t  h 1'i:t:~t ri'aiiirle ;irst~nicuu oii ;irsiiiii[iie. On 
procétle donc à un exniilen prCliiiiinnire, consistant à ddiiyer l n  
iniit,ii:re B iiritilyser. d;ins sori vciliiiiie d'alcocil ncidnlt: piir ÇO'I12 ; 
nprèsnrie tiig~stiori de pliisicwrs Iieiires, on f i l t r e  ; on 6vapni.e le 
filtiïituiii eri curisistarice s i rupeuse;  on traite Ic rkiclii sii~iipeux 
par 1'i~lt:ool ,jusqulA ce qu'il ne se forme plns de précipitd ; o n  
filtre ; on h a p o r c  pour c.liiissc,r l'alcool ; on i-eprerid le résidu 1 1 ; ~  
l'eau ; on filtre s i  c'est ni:cessaire, et l 'on fait passer dans le liqiiide 
u n  courant d'ElyS, qui précipite l'arsenic se trouviirit h 1'i't:it 
d'acide arsénieux ou arséiiiquc ; si le liquide contient de I'atoxyl, 
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on procède a u x  opériitions ordini~ires, qui consistent d6triiire 
la matière organique et  à traiter ensuite le liquide daris l'appareil 
de Narsh. 

E s s a i  de l'lpéouenanlia. - 31. II -M O l Y  (Americnn 
J o u r n o l  o f  p h a r m t r y ,  1906, p .  46 1 ) .  - Traiter 5 gr.  d'ipkca en 
poudre no BO par 2 J c c .  d'un mélange de 3 vol. dlCther et de 
1 vol. de chlorobrnie  ; ajouter 2 cc. 5 d ' u n e  solution b 10 p 100 
de carbonate de soutle ; aprés ilne heure de  contact., décanter ; 
Cpuiser à trois rq)r ises  le rridange éthéré p a r  de petites tpi~ritités 
de SO:Hz dilué ; i~joiiler un excis de soude et  i~g i le r  à truis repri- 
ses avec le iiii'hiige éthéré ; distiller la solution éttiPrSe à iiioitih 
de son vuluine; ramener  avcc de  l'éther auvoluiiie primitif;  agiter 
le liquideavec un excks d'acide et  le Inverdeux fois B l'eau ; titrer 
I'exciis d'acide par la rrii:thorle ordiriaire. Pour  le dosage gravi- 
métrique, le liquide acide est reçu dans un  entonnoir $ @ara- 
tion e l  titré d'abord voluiili.triqueinent, puis rendu fortcrrirnt 
alcalin par  la soutle, et agité avec du  ckiloroforrrie. L'évaporation 
du chloroforme laisse corrirrie résidu l'alcaloïde, qui  peut &tre 
pesé et  identifié. A .  D. 

UiIWrendatiun den ~ c i d e a  henznïqiiew pbarrnaeeii- 
tiques, - M. E.  ILT!FF ( . l o n r n d  de 1 h n ~ w m i e  d'Anvers du- 15 t'é- 
v i e r  1997, d'aprPs Phn~mrrceut isc i~e f h t ~ * r l l h a l l ~ ) .  - Pour d i l ~ é -  
rcncicr l'acide herizoïque du h n j o i n  rll:ivec l'acide benzoïque 
syrittidtique oht,enu avr:c Ic tolirol, I'autixir utilise I:i r h c t i o n  (le 
lkilsteri à l'aide de  l'oxyde d e  cuivre: on entoiire d 'un f i l  de pla- 
tine un morceau d'oxyde (le cilivre (le Iir Srossciii d'iiii poids riii  uri 
1)âtoiiriet de cetle sil1)sl.iiric:e d'iiri tleiiii-cc~iliiiiétie deloiigiieur; on 
chniifk dans la fl:inirne d'un Ilcc Bunsen ou  d'unelaiiipe i alcool, 
aussi longteinps que cetle Ilamrric pnr:iît incolore. et on laisse 
refroidir ; si l'on porte sui- l'oxyde de cuivreune trace d'une siih- 
s t : ~ ~ i w  contt:n:irit iin corps halo:2;èrie et si l'on chiiiiffe clans le soiil- 
met de In flnrurnc~, on obtic:rit, p a r  suite de la. coiril)ustion du  car- 
h n e ,  une fliimine écl i~i~ ' i~i l l ( ' ;  r&IIe-r:i tlispiiriiît rapidement et fait 
jilnce A une flaiiiiiie v w t e  oii vcit-lileiie, provoquEe par  Ics 
vapeurs du cuivre c«inl)irié à l'h;ilo$:rie. l)'api+s la diil-ée (le la 
coloration, on conclut ü 1ii ~iréseiice de I r x e s  ou (1'~irie plus 
grande quantité d'halogi:ries. 

L'acitle henzo'iqiie du benjoin, rnblnngB de 2 p. 100 d'acide d u  
Loliiol, donne une colorathon qiii dure dr: 5 à 10 secorides. Si l'on 
n'a pas d'oxyde de cuivre i si% tlispositi~)n, ori peut prendre lin 
fil de ciiivre, dont le hoiit est contourné;  oii le plonge rliins 
l'iicide nitrique ; on le cliiriiffe dans lit p i r i l e  de la flaiiiiiie, r:t 
l 'on procilde comme ci-dessus. 

Dans tous les cas, il est nficessaire d e  laisser refroidir le fil 
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avant d'ajouter l'acide, afin d'einpdcher la formation de henzoate 
de cuivre, dont la prksence pourrait  donner lieu à confusion. 

Ern~mcn de  conserves r ï ' a ~ t ~ f ~ .  - 11. P. WEL'ilASS (Zcils. 
f .  Untei..suckitri,q d. Nnhu~ i ys  11,. Gm~ssmittel).  - Outre les mufi; 
conservés, il existe dans le coiiirnerce des conserves d'mut's sous 
diffErcrites formes : ln le jiiune est liquide; ce produit viciit de  
Russie et de Chine; 20 le jiiiine est de consistance de riiiel; 3" le 
jaune est dcssCché; 4.0 le hlancet  le jiiiirie rriélnng6s sont des& 
chPs en grilnieaux. D'après les ess;iis d e  l'iiiiteur, daris les r ~ u f s  
de poule, la cocpille entre polir 11,47 p. 100, le blanc pour  
%,33 p. 200, le jaune pour 30,20 p. 100. Le résidu scc a fo~i rn i  
les résultats suivaiits, y conipris l'hiiinidité absorbée. 

Iluniidilé. . . . . . . . 
Extraitéthkrk . . . . . . 
Matière soluble dans l'eau froide. 
Blalieresminriralt~s. . . . . 
Blatibre üzoli;r (Az x 6,%) . . 
1latii:re extract ive exeriipte d'azote 
Chlorure sodique . . . . . 
Indice d'iode de l a  graisse. . . 

n d'acide d'aprbs Burstyn . 

Gros eiifs 
- 

1,SB p. 100 
41,85 - 
31,43 - 

3,BO - 
49.875 - 

3,Ofi;i - 
1,636 - 

49.39 
11,29 

Petits trufs 
- 

2,28 p .  200 
39,75 - 
28,1'1 - 
3,66 - 

%,23 - 
4,08 - 
1,636 - 

10,80 

I x s  résultats donnés par  l'analyse des conserves d'oeufs doivent 
donc se rapprocher d e  ces chitkes, si  ces produits sont purs .  
L'auteiir y a aussi recherïhé les ;tritisepticpes. 11 a i:giilt:iiient 
exaniiné une prrl.parat.ion skckie de lait e t  d ' ~ u f s ,  cumposée de lait  
écrérni: stérilisé et d'une espéce dt: cas6irie colorée artiliciel- 
lenierit. 

IBorcngr: de I R  F R ~ I ~ ~ I ~ I - ~ ~ ~ I I P .  - \!M. 1 1 ~ I ) I ~ E D  et BAR- 
TII0LO\~E\IT ( A  ~ u e r i c n n  .JOUI urtl of phtc~-rniic!j~ 1!107. p . &!)!) . - 
ApiZs avoir fiiit iniicéi'er pcriili~iit 2.4 heures 10 g r .  tle poudre [le 
cantharide (taillis no 80: dans un inélange de 25 cc. de chloro- 
forme et de 2cc. (l'acide acétique crist,allisihle, on épuise 1;i pou- 
dre par Ic chIoi,oforiiie. La solution es1 distilike au linin-iiinrie, et 
les derrii?rc.s tr:lccs d c  chloroforme sont  enlevées par  un  courant 
d'air ; on ;ij»iite alors 2Occ. d'kther de pitrole et 1 3 0 ~ ~ .  d'eau ; 
ln soliilion ;iqiiriisc cst Iiltrtk ; on filit trois ;tutic,s 1raitriiient.s 
avec 7 5 ,  50 et 29cc. d'eau ; ;LU liqiiicle rrfi,oidi on ajoute lin peu 
tl'llC1, et I'oii épuise par  Ir: ckiloi~ofor~iie. La soliitiori clilurofor- 
miqueest  évaporiie et donrie 1;i cnnlliirridine, qu'on peut purifier 
encore par  le procédé d e  Self et Grcenisch (éther de  pétrole et 
alcool nbsolu). 

A. I l .  
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Essence de innsende. - M M .  l'O\TTEI'l e t  SALWAY (Che- 
m i s t  and Bruggist, 1907, II ,  p .  901). - Cette eçaenrx présente la 
coiiiposition suivante  : eiigiiiol et i s o - e u g h o l ,  0 . 2 ~ .  100 ~ n v i r o n ;  
d-cainphène et d-pinFne, 80  p. 100 environ ; dipenlkrio 8 p.  100 
env i ron  ; (1-linnlol, d-bornrol ,  i t e r p i r i h l  et gi;raniol ,  6 P. 100 
environ ; l in nouvel iilcool donnan t ,  p a r  oxytlalion,  u n e  tliltitone 
C R I I 1 ~ O ~ ( f a i l i l e q ~ i ; i n t i t k )  ; des  lraces d ' une  a ldéhyde  ;in;tlogue au  
c i t ra l ,  m a i s  doriri:lnt u n  dé r ivé  ac ide ,  acide >-n;ipkitoc:irictio~iirii- 
q u e ,  fusililc à. 2480 ; safro l ,  O,(i p. 200 ; nigrist icine ( C 1 1 1 1 1 2 0 7 ) ,  

4 p .  100 ; acide i i iyrist ique l ibre,  0 , 3 p . 1 0 0 ,  et  üpp;ireiniiient une  
pct i te  qiiarilité di1 iiii.me ac idc  à l'état d 'ét l ier  ; des  acides forini- 
~ L I V ,  :~cFtique,  hutyriqiie,  octoïque et iiionociirt)oxylic~uc (C1"IiR03) 
sous  foriiie d'15tliei.s. 

I,;I pa r t i e  d e  l 'essence d h i g r i l e  jusqu' ici  soiis le n o m  rlc mgris- 
tic01 c,st u n  iiiélorige d'alcools d m s  lequel le lerpirikol piirait 
doiiiirier. 

L'easenr:e nri;ilysée provenai t  de no ix  rnuscades d e  Ceylan ,  de 
tlensiti: O 869 h 2J0 e t  d e  pouvo i r  rothtoire + 3 8 ° & ' s u r  u n  tlCci- 
1iiBti.c. Ce chill're est p lus  élevkqiie celui indiqué  liabituelleiiient, 
innis cela t ient  à la quali t ;  supCrieurc d u  produi t  souiiiis S la dis- 
tillirtion. 

A.  D. 

BIBLIOGRAPHIE 

Coniptefi rentliiri dii TU Ctrii,@-.r intcimnuticrnal de 
eliiiiiie mppliquée (Iioiiic. 1901;). 7 volumes formant priis de 
6 000 pages, en vente A la librairie 12. l,escher, i lloiiiti. Prix des sept 
volunies : iiO frarir:~. Prix de ciiaqiie uoliiiiie shpare : 1 4  i'ranrs. - La 
prcr11ii.re p u l i e  di1 iuiiie 1 coriiprerid un rapport dtilaillk sur I'orgaui- 
sation riil Congres, qiir~lqiit~s irrols sur les travaux prt:pariiloires. les 
asserrit~lt~es g~ ;n i~ r i i l [~s  dans lesquell~s o n t  Gié I i i ~ s  les conf6rcnces pli- 
niCrcs des professeiirs Haiiisay, hloissan, I 'rarik, \ V i t [ ,  les rCccptioiis 
données ailx congi.essiçtcs, la siiance gCner.de de c l i~ ture ,  les ~ re i ix  dcs 
sections, le rkgleirient d u  (:ongres, 1t:s listes des Coiiiiids et des Corn- 
iiiissi»ns iriit~rnationült~s. le hiireau de prEsiricnce, avec les vice-pi6 - 
sidrrits d'liorineur, les dr i l~gi i i .~  officiels, la liste des rnriuhres donn- 
1eiii.s e l  bienfaiteurs el celle de  toiis les adliérents. Celte pailie 
comprend aussi une table des rrialières par auteurs, qui sera très 
utile à cause de I rxttinsicin e t  du caractère ric l'ouvrage. La seconde 
partie du  toiiie 1 coinprend les coiiipt.es rentiiis des sections 1 (cbirnie 
analgtiqiie, oppareils et  instriirnerits de cliiinie, et  I I  (chimie inorgarii- 
qiie et iniliistrics qiii s'y rapportent.  

Le tome 11 cornprend Ics comptes rendus des sections III-A (métal- 
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lurgie et  mines) et III-B (explosifs). Comme supplément aux travaux 
de cette section. ont kté publiés les r:ipports sur l'état et  les conditions 
de l'industrie des explosifs dans les ditl['rentes nations, ainsi que les 
lois et iégleirierits qui coriceirient Icur faliricaligri et leur Irarisport. 

Dans le tome 111, on trouve les cornples rendus des sectioris IV-A 
(industrie des produits organiques) et IV-H \substances colorantes et 
leurs applications) et V (industrie et  chimie du sucre). 

Le torrie IV coinprend les trnvaiix des sections VI-A (industrie de  la 
fécule, de l'amidon et dPrivts), VI II (ferrrienlaiiriris, surtout en r a p -  
port avec l'tenrilogir) e l  \ I I  (chimie agricole). 

Le tome V conlient les comptes rendus des sections VIII-.A-B 
(hygiène et  chimie medicale et  pharniaceutique) et V111-(1 (tirorna- 
tologie). 

Le toirie VI comprend les rapports des sectioris IS (plintor:biriiie. pliü- 
tographie), X (chiinie ptiysiqiie, ilcctrochimie) et  )il (droit ,  t;corioniie 
politique et IPgislation dans leurs relations avec l'industrie cliiiriique). 

Le tome VI1 comprend les rapports des trois Coiriiiiissions intc,rna- 
tiorinles instituées dnris les CongrCs précc'tients, c'eet-&dire : 2 0  Coiri- 
rriissiori irilerriatioriale pour l ' anal j se  iles engrais ariificiels et des 
rnatikres fouri~agkres; 2O i;omiriission inlrrnationale ii'arialvse; 3@ Coin- 
rriission inlernationale pour l'éliide de la question de l'unification des 
rnethodes d'analyses des denri-es alinicnlaires. Nous croyons que cette 
partie des comptes rendus intéressera nos lecteurs, car jusqu'ici il était 
iriipossible de se procurer en  librairie les rapports des travaux de ces 
C~inirnissinns internaticinales, dorit les ronclusions et I P S  V E I I X  res- 
taient ignores d'une grande partie des ctiiniistes. 

Les produits intluritrlels deri goudi-non tlc Iioiiille 
et leurbi cippliocitiaus, par V .  DE V n i . i ~ c ~ ,  ancien directeur de 
disiilleries de goudrons. 4 vol. de  168 pages (Gauthier-Villars, Cdi- 
trur, quai des I;rarirls-Augiistiris, 55, Paris, Be)  Prix : 2 f r .  20. - La 
1ittPrature concernant les goudrons de houille et leurs derivés s'est 
beaucoup developpee dans ces dernières annbes. IClle a dù se spFciali- 
sec, se diviser et  se subdiviser, le sujet etant devenu trop vaste pour 
qu'il soit possible de tout embrasser A la fois. 

I5larit rloririCe I'exttirisiori ciiiiqiie jour pliis grande des iriiiustries de 
goudrons el  l'iniportance de leurs produits ticirives, dont la vente est 
ktendiie et don1 il n'est plus pi'ririis d'ignorer les qualii6s, on tlev:iit 
regretter l'absence d'un traite spPcial des proriuils intluslriels et inar- 
ehands, les seuls qui soient pratic~ueirieut iriti'ress:ints. 

I,'aiileur, praticien I i i i  rri&nie, s'pst, appliqué, par un choix rnhre- 
ment rifléchi et confii~mé par l'expérience, & ne donner  que les 
melhodes qui, en pratique, olîrent pour l'industrie le plus de rnpidité, 
tout en donnant les garanties riÇcessaircs, ou qui sont grneralemeiit 
aiiriises par les iridustriels. I l h  dehors des dislillateurs et  des consoiii- 
rnateiirs de pi.oduils bruts, tels qne : teiritiiriers, c1ire:leiirs de creo- 
solages, droguistes en gros,  e l e . ,  aiixqiiels ce livre s'adresse direcle- 
ment, les directeurs d'usiries b gaz y trouveront des doririées neuves 
sur les goudrons. 

Dans une série de tableaux, l'auteur a établi avec uri giarid soin, 
d'après des analyses souvent répétées et faites sur des produits de 
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choix, ayant cours sur le marché, le point d'cjbullition e t  de fusion, 
Irs poids spécifiques ries gnudrons di! diverses piovenarict.s, des sous- 
produits bruts et  raffinés, ainsi qu'une bibliographie e t  une classifica- 
tion des diverses indus.lries des goudrons. 

néveloppement des progrés de IR fabrication d u  
ninlt pendant Ira quarante dernières R ~ U ~ C N ,  par 
M ECKESSTEIX. 1 vol. de 211 pages (Librairie scientifique IIermann, 
6, rue de  l a  Sorbonne, Paris) .  Prix : 5 francs. -- Dans cet in thessant  
ouvrage, l 'auteur éludie les priigres réalisés daris la f;rliricalion du 
ma l t .  La partie technique occupe la plus grande partie du volume ; 
l'auteur suit la fabrication du malt en montrant les progr(:s effectues 
dans le trempage, la germination et le touraillage. C'est surtout au 
germoir que l'effort des techniciens s'est porté 

L'auteur a voulu ètre complet et  ne pas négliger la partie scientifi- 
que .  Aussi, dans une seconde parlie, montre-t-il le rnle de la science 
dans les progrks qui ont été realisés. 

Ce volume, illiislré par un grand nombre de dessins d'appareils, sera 
l u  avec un v i f  intkrét par les chimistes s'occupant de ces questions. 

Philosopliie cliiinique de Fourcroy. - 1 vol. de 449 
pages ( A .  Michalon, éditeur, 26, Rue Monsieur-le l'rince, Paris). 
Prix : 2 îr. - Dans la Philosophie chimiyue,  Fourcroy a voulu 
présenter un r l sume  de vérites fondanientales de  la chimie. 11 l'a 
fait en groupant une sdrie de principes et de  faits présentant u n  
caractère de  géncralité. On trouvera grand plaisir I relire ceux-ci. 

Clilniion analytica minerml et  orgauica, par P E R R E I ~ A  
DA SILVA. Kous signalons & no; lecteurs la 3': édition de la chiinie 
analytique quantilalive de BI .  Ferreira da Silva pr>sent&e, comme les 
précedentes, d'une n1anii.r~ claire et  concisc. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Arrêté adnictiant le  1aboraloii.e d e l a ~ t ~ l i o n  q r o -  
nonilque du CIIIVR~OS et  de i~ Dlanelie A procCder 
aux ~ n a l p ~ s  pvi:vues par IR loi N u r  les Praurlcs. - 
Par  arrétc! de RI. le ministre de l'Agriculture du 3 fëvrier 1908, le 
laboratoire de la station agronomique di1 Calvados et de  la Nariche, 
à Caen, a bté admis ti proceder aux analyses ces boissons, denrées 
alinlentaires et  produits ag r i co l~s  

Le ressort de ce laboratoire comprend les departementsdu Calvados 
et de la Rlanche. 

Les dispositions contraires contennes dans I'arrbtd du 18 février 4907 
et. dans  celiii dii I I  octobre 4907, relativeineiit. au ressort attribué par 
les dits arrêtes aux laboratoires de Ilerineset de Ilouen, sont rapportées. 
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Prix proponén par la SocifiCb eliimiqiie de France 
pouvrmt être distribués à I'Assemli/ée gcinérale de l a  Penteccite 
1908.  - P r i x  du S!yndicat des hui les  essentielles (fontlalion PIL- 
LET]  (500 fr.). - Etudt: des conslituarits principaux des huiles essen- 
tielles, au  point de vue d e  leur dosage et  de Ieiir preparatiori dans le 
laboratoire et daris I'iridustrie (arif4hol, rrienlhol, eugilriol, cilral, enca- 
lgplol, safrol, ttiyinol, spiol, etc.) .  

P r i x  de l a  Pharmacze centrale de France (fondation I ~ U C F I E T ~  
(230 f7'.). -- Etude d'un oii de plusieurs prorédés d'analyse periiiet- 
tant le conlrôle industriel. 

Prix de l a  Chambre  syndicale de  l a  Pur fumerie  f r n n p i s e  
(mPdoillr: d 'or  de  2-50 fr. polir l'wl,e ou  l 'autre d e s  yiiestions s w i -  
vantes) .  - i 0  Augrneritaiion, par la seltctioo. le inode de culture, le 
choix des engrais, du rendement des plantes essences, sans  diini- 
nuer la qnalite de celles-ci ; 

20 Arnelioralion, au coiirs de l a  distillation, de la qualité des  essen- 
ces, suit eri arrPlariL la d+corrip»sitiori des ettiers, des act'lals, e tc . .  . 
soit, au contraire, e n  favorisant leur forrnaiicin ; 

30 Keconnaissance de la falaification des essences et des parl'urns ; 
4 O  Hecherche d'un dissolvant pouvant reinplacer l'alcool en parfu- 

merie. 
Le Syndicat (13, rue d'Enghien) pourra mettre des essences à la 

disposilion des concurrents. 
Prix de l a  Chambre syndicctle des produits  p h a ~ ~ m n c e u t i q u e s  

(250 fr  ). - Etude qui serait reconnue uti e au tieveloppcinent de  
l'industrie des produits nettenient pharmaceutiques (prbparalion eco- 
noinique d 'un produit, iecherclie de  sa puretP, des fraudes don1 il est 
I'ohjel, etc.). (Secrétiiriat du Syiidicat, 24, rue d'Auinale). 

P r i x  de l a  Chambre syndicnle  des corps y ras  (c./mcune des ques- 
tions, 250 f r . ) .  - Io I4tiid? des proc6dés perinettant d'arrètcr les 
iuodifications que subissent les graisses, aussilot après I'abatage des 
animaux, et qui peuvent influencer le p û t  et  l'odeur des premiers 
jus, sdrvant A la fabrication dl: l 'i~lPo.niargarine ; 

20 Etude des procedés permettant,  pendant la clarification des pre- 
miers jus, une elirriination complète des iinpuretés e n  suspension, 
gouttelettes d'eau et  nieinbranes, cclles ci devenant, en peu de temps, 
des ceulres d'alleration. 

Les pmci'dCs faisaril I'ohjrl d e  cps deux qiiesticins devront pouvoir, 
sans grands frais, Etre appliqués industriellenient et ni: pas soulever 
de critiques de la part de 1 Iiispcclion spéciale. 

(Secrctariat di1 Syritlicat: 40 ruc du Louvre). 
P r i x  de  l a  CIturnbw s y i ~ d i c u l e  des g ru ins  et farines (200 f r ) .  - 
Trouver un procédé pratique e l  rapide, base sur  une réaction chiini- 

que, pour rr:conniiiIre le diagi.6 ile Iilutage d'une farino. (Ceit,e qiies- 
L1on offre un inléri.1 spiicial pour le controle des Iarines presentees a 
l'apurement des comptes d'admission temporaire). 

(Secrétariat du Syndicat, à la llourse de Commerce). 
P r i x  de  lu Chambre  syndicale  d u  conmerce  en gros des v in s  et 

sp ir i tueux  de Par i s ,  e n  collaboration avec LN. Houdard (Vuleur d u  
p r i x  pour la  so lu t ion  de  l'u,ne quelconque des questzons, 500 fr.). 
- l u  Kapport entre les diffërents extraits, c'est-à-dire extrait h 100°, 
extrait densirnitrique, extrait daos le vide, l'extrait sec ayant prati- 
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quement une trhs grande importance dans les transactions 'et dans 
l'interprétation de  l'analyse ; 

2O ProcédÇ nouveau pour le dosage de la glycérine dans les vins, et 
spccialenient dans les vins sucrés ; 

3O Recherche de l'acide tartrique ajoute aux vins ; 
4O RItithode simple et gtintirale pour découvrir les rrialières coloran- 

tes artificielles dans  les vins. 
(Secrétariat du Syndicat, 1, rue Le Regratlier). 
P r i x  du S ! / n d i c a t  9 4 n é r u l  des  c u i r s  e t  peuux de Fvance,  

300 fi..). - Etude du rriérariisnie qui preside à l'irisolubilisation de la 
fibre, dans le tannage à I'hiiile, l'alun, au chrome, etc.. . 

(Secrktariat du  Syndicat, 10, rue  de Lancryj. 
C o n d i t i o n s  g ~ n 8 ? ~ a l c s .  - Les membres Clrangers 1s Socitite peii- 

vent concourir pour ces prix, h la condition d'envoyer leurs inknioires 
a u  moins un mois avant 1'Asseiriblée g6nGrale à M .  Bétial, 4, avcniie 
de  1'0lisrrvaioirr:. 

1,es travaux seront jugis par la Corniriission des prix, dans laquelle 
siégera, avec voix délibéralivc, lc donateur ou le président du Syndicat 
donatenr.  

D'une façon genkrale, les Cliairibrc~ syndicales donneroril, aux con- 
ciirrents qui en feront la demande, les renseignements et les echantil- 
Ions nrcessaires a leurs travaux 

Les rticompenses accordties donncront droit au t i tre de LaurCat de 
la Sociéte chimique de Iirance. 

IBlstinctions tionoriliqiien. - Par decret du 4. février 
1908, M. ( ; i d e ,  meinl~re  du Syndicat des chirnisles a ete promu 
Officier du i l f i r i t e  agricole.  

A l'occasion dii banqiiet 1111 S,vndicat titis chiiriistes, hl.\J.  Q u e n -  
nesseri, vice-prt.sidi!rit. Fwg- . '  a-iiige, Iresorirr, el  I'ade, membre du 
Sindi ra t ,  on1 i'tii rioiiiiri~~s Off ic iers  d ' A c u d é m i e .  

hl'tl. Le Hay. secréliiire, et (:oignard, n i~~ i i i h re  dii Conseil d'acirni- 
nistration du Synrlicat, ont $té nommés Cheval ie? . .~  du  Merite  u p i -  
cole. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Sous iriforriioiis nos lecteurs qii'eii qualilé dc secréLüire gknéral d u  S!.n- 

dical des rliiiiiisie.;, nous nous cliaryoiis, lorsqiic les rleriiandes et les 
off res le pt~rriiritrnl, de procurer <IFS cliiiiii~tcs ailx intliislricls qu i  en ont 
I~eçoin et des p!aces aux chiniisles qui sont R la iectierclie tl'iin emploi. 
Lcs irisertioiis qiie iioiis faisorii dans Irs A?ina/e.s sont abso!iiiiient gra- 
~ii i tes.  S';idrt.~ser à 11. Crinon, 43, riie Turenne, Paris :<O. 

Sur la deiiiaritlc de  11. le secrétaire de I'Associalion des anciens élèves 
de l'Institut de cliiniie appiqiike, nous infornions les iiidustriels qu'ils 
peiirent a u v i  tleiiianiler des cliirnislzs en s'adressant B lui, 3, rue Niclle- 
let, Par is  (0). 

L'Associaticin ainicale dr:s :incien5 é1Prcs d c  I'In~titut national agrono- 
i i i i q u e e ~ t  i~ 11ii'111e c h l i i e  anrli3(: d'offrir a RIM. les induslritilc, chl- 
miste?, etc., le cnrir,ours do plucienrs ingBnioiirs aprnnoiiies. 

I'iiAre ii'iitlrecsei* 11's deniaritles au siège social de l'Association, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 5 . .  

L e  Gérant : C. CHIKOY. 
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TRAVAUX ORIGIMAUX 

Exanien niici-nscopiqoe des paplerri. 

Par hl. k ü .  COLLIE. 

La corisomniation d u  papier a pris,  surtout depuis le coriirnen- 
cement du siècle deimier: une exlerision telleriienl co~isidbral~lc 
qu'il a fallu se préoccuper de trouver dcs succédimEs a u x  siibstan- 
ces qui avaient servi jusqu'alors à le préparer.  Aux cliifhns de 
l i n  et de chanvre,  qui faisaient déjk la base d e   inp pi ers arahcs 
rt:monlarit A I'annke 751, on a substitué d'üboi'tl l'alfa, dont or1 
constate la présence d a n s  les papiers datant  du x e  siècle et firliri- 
quks en Syrie et en I'alestirie. E n  Chine, on utilisa l'écorce du 
iiiûrier à papier et 1 ; ~  tige de baiiitiou. L'iiisuffisiirice des chiirons 
en Europe entraîna, en 2801, la fabrication du  pnpier d e  paille, 
dont la consornrnation rie cessa de  s'accroître jusqu'en 1862, épo- 
que où s'implanta à peu près partout la fabricatioii du  papier de 
bois, qui venait d'obteriir uri succEs Eclatant à l'Exposition uni- 
verselle de Londres. 

Outre les chiff'ons de toile et d e  lin, la paille et 1 i i  phte d e  bois, 
on utilise encore d'autrcs malii~res pi,erriiéres pour  la fd~ricatiori 
du papier. Nous citerons cntre autres : I 'alf;~, In raiiiie: le jute, le 
phoriiiiiiin, les hriit:t,krs et la tige de  niaïs, les filircis de l~nnlinli, 
de rnitsuinata. L a  prkférerice accordée à l 'une ou à l 'autre d e  
ces iiiatières varie selon les piiye et selon la destiri:ition du papier 
qu'on veut oliteriir ; niais.  celle qui es1 le plus uriivc:rselleiiient 
erriploy6e aujourd'hui cst la phtc de bois, Ainsi, en I!J03, iridC- 
pen dammen t de celles qui sont  pi$mrCes diriis nos fabriqut~s 
des Vosgcs et de l'Isère, l a  1i'i8ance a iiiipoité H elle seule 
1.305.684 quintaux de  patcs d c  cellulose iiiéc;iniqiies et  
922.8?7 quintaux de pkles de  cellulose chimiques représentant 
unc villeur de 34.737 .O00 francs. Eri 1904, elle (:II avait ililporté 
pour 32.338.000 francs. 

Si quelques-uncs des niatibres premières utilisées 11:ins I ; L  
fahrication du papier, telles que les fihres de lin, de chimvrc, d c  
ramie et d'alfa, donnent des produits d'exc.rll(-nte qualité et 
d'une conservation inclkfinic, il en est d'irutres, sui,toiil In pâte di: 
bois niécanique. qui fourriissent des papiers de (juiili16 tout ti fait 
inférieure, prompts à se détéi,iorer et propres xuleiiicint à lin 
usage banal. 

Le développement immense pris par  l ' industrie du lxi.pier, la 
ACIUL 1!l08. 
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coricurrence y u'il a susciléc entre les difl'érenls protlucteurs et lés 
fiaudes parfois triis pr6judicinblcs qui en ont  et6 la coriséyuence 
ont ii~neni? le  gouvernement ;~llerriand 2 installer à Charlotten- 
liourg uri hurenu royal d'analyses, oii tout irit6ressi: peut faire 
prockier officiellement à l'ùnalyse coriiplète des papiers destines 
soit a u x  :itlriii~iistrations, soit à l'usage des corrinierçants ou des 
consoiriiiialcurs. lies services rendus par cr: latior;~toire. oii plu- 
sieurs de r iosgrar ids  f:tbricarits ont eu ~); \ r fois  l'occirsiori d~ 
s'adresser, n'a p,is peu contribu6 à 1:t prosptirité e t  au développe- 
ment de l'industrie papetikre en hlle~ri;igne. 

Au hurenu d'essai de Ciinrlottenbourg, tous les papiers sont 
sournis 3 u n  cxarrien microscopique rigoureux, qui  coinpcirte 12 

recherche de  In phte dc bois mécanique et la clélerminntion des 
diverses fihrcs qui entrent dans  1 : ~  coniposition des papiers pré- 
sentes à l 'analyse. 

Cet essi i ,  auquel rios voisins attachent tarit d'importance, nc 
paraît  int6rcssi:r que trEs médincreinerif. nos fi~.k)ri~:;intsriepiipier, 
dont beilucoiip reçoivent leurs p i l e s  de l 'étranger, e t  surtout les 
Editeurs d'ouvrages scientifiques. litt,i.r;iircs ou artistiques; aussi 
plus d'un d'erit.re eux s'est-il occtisionni. et a-[-il porté 2 ses clients 
un  préjudice assez gravc en nCgligeant de s 'assurer de la qua- 
lité du papier destiné à I'irripressiori d'ouvrages de grnnd prix 
qui, au  lioiit de quelques années, étaient complèterrimt piquks el 
détériorés. Pliis d'une fois, dans  les adjudications, o n  a constat6 
une contradiction absolue entre les cahiers des charges et les 

' 6charitillons di:posks S l 'appui. Dans certiiins rriarchés oii la pdte 
rriécariique est exclue (lu cahier,  les types iinrierés en h i e n t  
essentiellement composés : dans  d'autres march ts ,  exigeant la 
fourniture de papier p u r  chif'f'on, le type annexé contenait en 

totalit.6 ou en partie de la pâte de  bois au bisulfite. 
Ue tels f:iit,s se passent de commentaires et font ressortir non 

seuleriierit l'iitilitk. riiais la riécessité de 1 exarrieri iriicroscopique, 
c h a q ~ i e  fois qu'il s'agit d'une fourniture importante on d'une 
livraison de  papier destin6 à un iisage tnut spkcial, dont la durée 
doit étre aussi longue que possible. 

Cet essai. qui, a u  premier abord, paraît  assez rninutieux, peul 
être simplifié et mis  ?I la portEe de  ceux qui sont un peu farnilia- 
risés avec l'emploi du  microscope. 

II ne fiiiit pas, riaturellerrient, songer k exarriir1erdirecterr1e11t le 
papier ; cependant, on peut commencer p a r  déchirer u n  fragriient 
du papier à examiner et enlever, en certains points des bords de 
la déchirure, quelques menus fragments, qu'on dissocie avec 
deux aiguilles dans un peu d'eau s u r  une Iame de  verre. Ce sim- 
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ple essai est destiné à s'assurer si le papier renferme de la laine, 
qui se distingue toujours nettement des fibres végktnles par la 
prése~~ce d'&cailles irréyzclièrenzent poejgonales,  gui  n'embrassent 
pas touie la laryeur du poil. 

Si cet essai révèle l'absence de laine, on coupe le papier en 
menus fragments, qu'on fait bouillir dans. une solution de  
potasse ou de soude k 2 p .  100, pendant u n  quar t  d'heure, en 
agitant le plus souvent possible. Si la liqiienr a.lcalinc prend une 
teinte jaune pois, il y a déjà lieu de soupqonner la présence de la 
pâte de bois mkcanique dans le papier .  Lorsque la désagrkgntion 
est suffisante, ou verse le contenu du  rkcipierit dans un  enton- 
noir en cuivre, fermé à sa  partie inférieure par une toile riiétalli- 
que très serrée ; on lave à plusieurs rc:prises les particules solides 
qui restent sur  la toile, jusqu'k ce que l'eau de  lavage soit neu- 
tre, puis on enlève, avec une carte de corne, ces particules, 
qu'on pile dans un  mortier de verre, de façon à obtenir une 
bouillie homoghne; on prend une partie de cette tioiiillie et on la 
place dans un  vase de  Pétri contenant u n  peu d'eau distillke; 
avecune aiguille terminée en forme de lancetle, on Sait des pri- 
ses d'échantillon qu'on d4laie dans  une solution d'iode iodurke, 
prkparée dans les proportions suivantes : eau dis t i l lk ,  20gr .  ; 
iode, Igr .15 ; iodure de potassiurri, 2 gr. et glycérine, 1 gr.  
. L'action de  ectte solution sur  les fibres les plus eoiriinunSnient 

employées dans la préparation d u  papier permet de les classer en 
trois catégories : 

i0 Celles qu i  se colorent en bruîz: c o ~ o ~ ,  LIN, C H A N V R E .  

2 0  Celles gui se colorent en jaune  : PATE UE BOIS ~ I E C A N I Q U I ~ ,  
JUTE. 

3 0  Celles qui  reslent incolores : PATES AU U I S U L F I T E  (PATES 

D E  BOIS,  DE PAILLE ET D'ALFA) .  

Muni de ces preniiéres indications, un peut aborder l'examen 
microscopique. Mais, pour y procéder utilement, il ne suffit pas 
de connaître les particularités qui caractériserit les fibres eritii:res, 
ou telles qu'elles existent dans l'organe vkgktal qui les renferme, 
il faut encore avoir examiné plusieurs fois les transformations 
que ces fibres éprouvent sous l'influence des traitements et de$ 
manipulations que comporte l a  fabrication du  papier ;  aussi 
nous engageons vivement les fabricants ou ingénieurs qui  vou- 
draient se familiariser avec ce genre d'observations h se proeu- 
rer une collection des diverses pates i papier, ce qui leur permet- 
tra d'observer leurs divers éléments anatomiques sous l'appa- 
rence qu'ils présentent dans  les divers papiers. Cette collection 
peut être obtenue facilement a u  bureau royal de  Chnrlotte~i- 
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bourg, revétue d'un cachet officiel qui garantit son authenticité; 
on peut également se la procurer avec les mémes garanties 
d'authenticité chez M. Kaindler, l'éditeur du Moniteur de la Pape- 
terie fran~.aise. A défaut de cette collwtion, il est indispe~isable 
d'avoir h sa disposition une serie de dessins reprtscntant aussi 
fidèlement que poissible les diverses apparences que les princi- 
paux éléments anatomiques peuvent présenter dans les pâtes il 

papier et les papiers qui en dérivent. 
Les pâtes à papier et les papiers peuvent être divisés en 

plusienrs catégories, caractérisées par les pal ticularités sui- 
vantes : 

1 0  Les papiers préparés avec des poils végétaux, cornmc le 
papier de coton, préparé avec le coton pur,  avec des cotonnades ou 
cotonnes. Ces papiers ne renferment qu'une seule espèce de fila- 
ments, se présentant sous forme de longs rubans mesurant de 12 
A &Op de largeur, légèrement rétrécis leur extrémité, qui est 
obtuse ou arrondie. Ces filaments, très longs, sont bordés d u n e  
sorte de lisière semblable à u n  ourlet et sont trés souvent tordus en 
spirale. Leur cuticule présente des stries obliques très fines qui s'en- 
tre-croisent. Le coton est la base exclusive de certains papiers à 
filtrer. 

20 Les papiers priparés avec des fibres libériennes, comme les 
papiers de lin, de chanvre, de ramie, de mûrier A papier, d e  
mitsumata, de jute, de phormium, dans lesquels on ne retrouve 
que des fibres libériennes, trés rarement accompagnées de quel- 
ques débris du parenchyme qui avoisinait les faisceaux. 

Les papiers de l in  pur,  dont on peut trouver des types dans 
quelques papiers h cigarettes, sont exclusivement composés de 
fibres très souvent effilochées à leurs extrémitbs. Beaucoup de 
ces fibres sont profondément dissociees : elles peuvent toujours 
être caractirisies par leurs nodositis assez ~,éguliéres, les &es 
transversales qu'elles présentent de distance en distance el l'étroi- 
tesse de leur cavité, qui  esl parfois fîlifurme. 

Les Fbres de chanvre, transformees en papier, offrent une telle 
analogie de caractbres avec les fibres de lin, que quelques experts, 
très compétents dans l'examen des papiers, refusent de se pro- 
noncer catégoriquement sur la nature de certains papiers qui ren- 
ferment ces deux fibres ou d'indiquer la proportion dans laquelle 
elles ont et6 mélangées; cependant, dans beaucoup de fibres de 
chanvre, on observe des cannelures qui n'exisfent généralement 
pas dans le lin; leur cavité est aussi sensiblement plus large. 

Dans les beaux papiers de chiffons, préparés avec un mélange 
de toiles et de cotonnades, on retrouve généralement les deux 
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fibres, lia et chanvre, et les poils de coton avec les caractères 
,que nous venpns d'indiquer. Le papier timbré français peut Ctre 
pris comme type de papier de chiffons. 

Lespapiers de ramie sont nettement caractéris6s par la dimen- 
.sien cunsulé~able, la .uariétd des Fbres, les cannelures qu'on 
.ubsr.rae a i r  celles qui 76'onl pas @Lé trop profondérnenl dissociées. 
La cavitt: de ces fibres varie notablement. Dans certains papiers de 
rainie, tels que ceux qui servent à prkpnrer les billets de la 
Banque de France, les fibres ont étit tellement désngrEgEes par 
une manipulation spéciale qu'elles sont méconnaissables; elles 
sont réduites en fibrilles qui s'entrelacent en tous sens ; rarement 
on trouve dans ce lacis de grosses fibres assez peu dilacerées 
pour permettre de distirigucr les cannelures caractéristiques. 

Les papiers de mûrier a papier sont caractérisés par la présence, 
uulour des &lires, de la lame ir~terc~llulaire qui les sèpare les unes 
des auires et qui, se dituchant souvent en cerlains points, sc pelo- 
tonne en. spirak ou en forme de ressort à boudin, ce qui donne 
quelques-unes de ces fibres une apparence tout h fait caractéris- 
tique. C'pst surtout dans les papiers d'origine asiatique qu'on 
peut retrouver cette matière première. 

Lespapiers de jute et les papiers de phormium sont des papiers 
très communs ; les premiers sont caractérisés pa r  .!a largeur très 
nariable du lumen des fibres, qu i  se retrécit, devient pliforme, dis- 
parait mime en certuinspoints et s'élargit brusquement en d'autres 
points; les seconds sont caractérisés p a r  la présence de nombreux 
faisceaux Fbreux non dissociés. 

Le papier cLe mitsumata, qui constitue le type du beau papier 
du Japon, est caractérisé p a r  le contour très irrégulier, la bizarre- 
rie et la varieté de forme queprésentent les Fbres à leur extrémité, 
qui est très bien conserude. 

30  Lespupiers depaille, préparés avec les pailles de seigle, de 
blé, de riz. A cette catégorie se rattachent les papiers préparés 
avec l'alfa, les tiges de bambou, de canne B sucre et les bractées 
de maïs. Tous ces papiers sont très nettement caractérisés par la 
variété de leurs éléments constituants, parmi lesquels figurent en 
premier lieu : les cellules épidermiques, tr&s reconnaissables tr 
leur forme et surtout B leur contour sinueux ou dentelé en forme 
de scie ; les cellulesparenchyn~ateuses, cylindriques, en forme de 
tonneau, à parois minces, très finement ponctuées ; des vaisseaux 
airectant les formes oii les dimensions les plus variables (tra- 
chées, vaisseaux annelés, spiro-annelCs, rayés, ponctués) ; des 
cellziles sc2irenchymateuses a parois plus ou moins kpaisses. Tous 
ces éléments, qui ne se retrouvent jarliais dans les papiers précé- 
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dents, sont accompagnés d e  fibres *très variables quant  leur 
longueur et A i 'épaisse~ir de leurs parois, qui sont toujours plus 
minces que dans les fibres de papiers de chiffons. Le papier 
d'alfa, si communément employé en Angleterre, se distingue net- 
temenlpar la présence de poils spéciaux très courts, recourbés en 
crochet, qui conslituent un élément de détermination de premier 
ordre. 

Fig. 1. - Pite mécanique de bois de sapin. 

ar, aréole; - I f ,  trachCide dbsagregée; - rm,  rayon médullaire : 
str, extréuiit6 de trachhide ; - tr, fragment de trachéide. 

40 Les pBtes el papiers de bois, qui se distinguent très nettement 
des pâtes et papiers de chifl'ons et  des pates de  paille, prCsen- 
terit des caractkres lout diflére~its selori qu'ils ont  kt6 préparés 
avec des bois de conifères ou des bois feuillus, et selon que les 
pales ont été préparées mécaniquement ou chimiquement au 
moyen du bisulfite de soude. 
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Dans les pâtes mécaniques (fig. 1), qui  sont obtenues p a r  une 
forte trituration de In matiére  première, les é1énienf.s anatomi- 
ques, surtout les éléments fibreux, sont divisés en menus frng- 
ments, très irreguliers sur leurs  bords, qui sont souvent profon- 
dément déchiquetés, ou garn i s  de  fibrilles provenant des fibres 
voisines; leurs extrémités sont  plus ou moins eflilochées; les 
éléments fibreux sont le plus souvent isolés, mais parfois ils sont 
réunis en faisceaux recouverts p a r  des débris de rayons rnédul- 
laires. 

Fig. 2. - Pkte chimique de bois de caniferes. 

pe, pores de trachéides'do bois de p in ;  - Tm, rayon médullaire du  sapin ; 
- vmp, rayon rri8dul~aire du p i n ;  - str .  eatrkrnités des trachkides; - 
Ir, trachCidcs du sapin; - trp, tractléides du p in ;  - tvs, trachéides 
striées e t  reticuiees. 

Les pites chimiques (fig. 2), au  contraire, sont nettement 
caractérisées par  In disjonction, la séparation presqueconstante, 
l'intégrité des éléments dont le contour est très net et trés r6gu- 
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lier. Le plus grand nombre des élémenb fibreux peuvent être 
retrouvés intacts et non déformés dans toute leur longueur. . 

Les pâtes de bois de conifkres utilisées pour In fabrication du 
papier proviennent du sapin de Norvège, du sapin argentk, du 
pin d'Autriche et du  méléze. Les p8tes de hois feuillus sont four- 
nis par le tremble, le peuplier blanc, le fréne, le hétre. ' 

Les pâtes de bois de coniféres ne présentent que deux 616- 
ments : des trachiides et des rayons mèdullaires. Elles ne doivent 
pas contenir les différentes formes d'éléments vasculaires qui 
caractérisent le bois des dicotylédones. 

Les trachéides qu'on retrouve dans les prltes mécaniques et 
chimiques de coniféres affectent des apparences variahles. La 
plupart d'entre elles sont caractérisées par la présence d'aréoles 
arrondies, qui ne sont que la projection des pores qui Ctablissent 
une communication entre les trachéides. Ces trachéides aréolées 
ont des parois plus ou moins épaisses : les unes sont effil6es 
brusquement leur extrémité supérieure ; d'autres sont obtuses 
ou arrondies. Les pores ne sont pas toujours. arrondis, parfois ils 
sont elliptiques, très étroits. A cbté de ces trachéides, on en voit 
quclqucs autres qui sont sillonnées par un  double système de 
stries obliques trés apparentes, formant une sorle de treillis qui 
s'étend d'un bout à l'autre de la trachhde. Les rayons médul- 
laires se distinguent très nettement dans les pAtes mécaniques, 
parce qu'ils sont gknéralement groupés ; ils sont formés de cellu- 
les rectangulaires à parois faiblement épaissies et ponctuties; ces 
caractères sont moins apparents dans les pStes chimiques. Les 
pbtes des divers sapins ne peuvent &tre distingukes l'une de 
l'autre. 

Les pbtes de pin so i t  caractérisées par la présence, sur certai- 
nes trachéides, de larges ouvertures t r i s  irrégulibres, correspon- 
dant leur communication avec les rayons médullaires. 

Les figures 1 et 2 permettent de se rendre compte des diff'éren- 
ces qui caractérisent les pâtes de bois mécaniques et les pktes 
chimiques. 

Les pàtes préparées avec Ics bois blancs diffkrcnt trks nettement 
de celles qui sont fournies par les hois de conifCres, en ce qu'elles 
ne contiennent jamais de jibres aérolies et qu'elles renfermenl tozl- 
jours des vaisseaux ponctués, rayCs, efpIis ou arrondis à leurs 
extrimites, variant considérablement dans leur apparence el leur 
largeur. 

La recherche de la. pate mécanique jouant un rôle essentiel 
dans l'analyse des papiers, on complète génkral-:merit l'examen 
microscopique de ceux-ci par l'emploi de réactifs très sensibles, 
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tels que le chlorhydrate de naphtylamine, le sulfate d'aniline et 
la phloroglucine. 

Sur la détermination do pouvoir adb&nll dea 
collem et gélatines ir l'aide do îaslomètiw, 

Par M. V. CAMBOX. 

Il est intéressant de mesurer et de comparer entre eux les pou- 
voirs adhésifs des colles et gèlalines commerciales. Nous avons 
imaginé, B cet effet, un appareil auquel nous avons donne le nom 
de fusiomètre. 

Après une description rapide de cet appareil et une explication 
succincte de la m6thode 2 suivre pour en faire usage, nous expo- 
serons les rbsultats 
de quelques recher- 

ches, auxquelles 
nous nous sommes 
livré 8 l'aide de cet 
instrument, résultats 
qu'il nous semble in- 
teressant de faire 
connaître autant aux 
fabricants qu'aux 

personnes qui achè- 
tent et consomment 
les colles et les gela- 
tines. 

Principe du fusio- 
mètre. - Le fonc- 
tionnement de cet 
appareil repose sur 
les principes sui- 
vants : 

Des poids égaux 
de colle ou de gela- 
tine étant fondus 

dans une même 
quantité d'eau tiède, 
et la solution ainsi obtenue 6tant refroidie à la méme tempéra- 
ture et prise en gelée, 

1" La meilleure colle (ou gélatine) est celle dont la gel6e pr6- 
sente le plus de fermeté ; 

2O La gel& la plus ferme est celle qui est la plus éloignée de 
son point de fusion ; 
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3" 1,a meilleure colle est celle dont  la gelt5e présente le point de 
fusion le plus élev6; inversement la moins bonne est celle dont 
le point de fusion est le  plus bas. 

Descrg~t ion et  fonctionnement.  - Le fusiornètre se coiripose 
d'un godet tronconique en laiton, dans lequel on pose debout un 
hâtonnet de verre ; dans ce godet on verse le bouillon à essayer, 
qu'on laisse g6latiniser. L a  masse prise en gelFe est  suspendue 
par  le bâtorinet h une potence, cbte à chte avec un therrrioniètre. 
Les deux ohjets suspendus sont immergés d a n s  un verre rempli 
d'eau froide, qu'on chauf'f'e au  bain-marie lentement. Lorsque 
In température d u  bain atteint celle de la fusion de la gelée, le 

I 
gotli:t se d k t x h e  de ln geltif: qui le remplit  (car celle-ci cornnience 
à fondre par  sa  surface exlérieure en contact avec le laiton bon 
conducteur) et tombe brusquement a u  fond du verre. On lit aus- 
sitAt la leinpéralure en degrds et dixihnes d e  degré. Le  chiffre lu 
mesure rigoureusernent la qualilé de la colle o u  de la gélaLine. 

Mode opéraloire . - Précautions à prendre pour  L'essai com- 
niercial. - Peser 5 gr .  de 1'Cchantillon concassés h. l a  grosseur 
maxima d'uri gritin de  riiiiïs ; les w r s e r  d a n s  u n  poudrier ; y ver- 
ser ensuite 20 cc. (une pipette rci~ipl ie  jusqii'nu trait) d'eau ordi- 
naire, ce qui représente u n  bouillon & 20 p. 100 de colle ; bou- 
cher  le poudrier ; laisser macérer et gonfler la colle jusqu'au 
lendeniain. 

Le lendemain, chaufîer le poudrier a u  bain-marie (60 a 70°), 
sans le déboucher, mais en l'agitant de  temps en temps, afin de 
rendre le bouillon homogéne ; d6houclier et verser de ce bouillon 
dans le godet muni  de  son batonnet bien z;ertical et le remplir 
sans qu'il mousse et  sans qu'il dehorde ; placer le godet dans le 
plateiiu iriétallique r o n d ;  reriiplir d'eau froide de 14 à 17" ce 
plateau pour activer l a  gélalinisatiori ; l 'y laisser au moins I I  A 
20 minutes en repos, afin d'hgaliser la tcinpdrnture dans toute la 
masse. 

Suspendre à In potence le bntonnet figé dans le godet, et tout 
à côté le tlierrnoinétre, la baule du t h e r n ~ ~ m è t r e  étant au  niveau 
du godet ; assujettir h ien  horizontalement la grille ronde au 

.riiilieu de l i ~  gaiiiellr:, sa surface h n t  Fi 2 centirnktres environ 
ail-dessous du hord s u p é r i ~ u r  de la garnelle ; placer le verre sur 
la grille ; plonger dans le verre le godet et le thermométre, leurs 
extrdinit6s inférieures restant suspendues à 3 centimhtres envi- 
ron d u  fond du  verre ; éviter que le godet e t  le theriuomètre tou- 
chent les bords du verre ou se touchent entre eux  ; remplir aux 
trois quarts  le verre d'eau t'roide; remplir ln gamelle d'eau a 400 
pour les essais de colle, 600 pour les essais de gdlatine; cette 
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eiiu suffit pour élever la température de l'eau d u  verre d'abord 
assez vite, puis peu 3 peu plus lenteirierit. Lorsqu'on approchedu 
point de fusion présumé, il f'aui que la tenzpérature de L'eau dans 
Ie verre ne rno'llte pas  de plus d 'un degré toules les trois minutes. 

Observer attentivement l'opération. 
A un nioiiient dorink, le godet se d k o l l e  visibleriierit de la gc:lée 

e t ,  au bout de quclques secondes, toinbe brusquernent au fond du 
verre. Lire à. ce riiorrient précis le dcgré et les disiéines de degré 
niarcpésp:lr le thermoniètre. 

Cet.te teiripi:rat,iire, qui est le degré de la colle ou de iu gélatine, 
varie, des colles les plus iiiédiocres a u x  gélatines les irieilleures, 
entre 18O et 360 

On peut f;iire le uiêrrie essai siinultariérnent avec 2, 3 )  d godets 
contenant dcs échünlilloris tliBérents. 

Con~pa7raison de la valeur des colles ou ytllati7tes.-Su1)posons : 

iine ~ c I C ~  d e  colle A ayant  fondu h 223 ( t , )  
et une gclée d e  colle B - - a 2003 (O) 

on fait un deuxième essai sur  la colle h avec 33 p. 100 de colle et 
75 p. 100 d'eau.  A cet ell'et, or1 pCse 6gr.687 de celte colle A ,  
qu'ou litisse gonfler avec XI cc. d'e;iii, e t  l'on filit. l'essai nu 
fuaioinètre. Supposons que ce deuxiEme essai donne un  point de 
fusion de  2 P , 2  ( t , ) ,  soit 22O + P , 2 .  Nous en dkduisons que la colle 
B à 33 p.  100 aurai t  donné u n  point de fusion de 2O,7 (20°,5 + 
?',2). L'expérience prouve que cette déduction est sensiblement 
exacte, c'est-k-dire que le  point de fusion a augirie~ité aussi de 
oo,2 pour une augmentation de 5 p. 100 de colle dans le bouil- 
lon. [!rie iiiriple rkgle de trois donne la quantité de colle qu'il 
faudrait ajouter dans le bouillon de B pour que sa gel& fonde 
à 220. 

I l  faudra ajouter au  bouillon de  U 3 g r .  40 de colle ; autrement 
dit, 20 kilogr. de la colle A équivalent à 23 kilogr. 400 de  ln 
colle B. 

Tout marché de colle ou de gélatine devrail être faif en con/or- 
milé de ces résï;llals. 

Contrôle des bouillons en cours de fabrication. - Evaluer tout 
d'abord le pourcentage de  colle conteniie dans le bouillon soit à 
l'aide du gt;Latinomètre, soit avec notre dispositif spécial beau- 
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coup plus exact (Fabrication des colles aîlirnales, p .  5 2 ) ;  ktendre 
ensuite ce bouillon d'une quantité d'eau tiède cnlcuiée de façon k 
obtenir un nouveau bouillori de  pourcentage de colle connu, cnpn- 
hle de  gélatiniser encore par  refroidissement; prendre le poinL de 
Fusion [le ce rioinreau bouillon A l'aide di1 fusinrnètrc. 

Pour chaque contrble de  fabrication, raini:rier au  pourcenlage 
de colle le bouillon à essayer, afin de les rendre coiriparables 
entre  eux. 

L'expérience démontre que  les pourcent;igcs les plus conveua- 
bles de colle à prendre conIrne points de coiiiparnison, sont : 

4 5 p. 100 pour les bouillons de gklatines fiiies ; 
10 p. 100 - - colles gélatines ; 
13 p. 100 - - 'colles ordinaires 

Si l'on nc pouvait obtenir la prise en gelée des bouillons d e  
colle à 15 p .  100 itt au-dessous, il serait nécessaire de les concen. 
trer partiel1t:riierit avan t  de faire l'essai fusiométriquc. 

:intéricurernent à nos t ravaux u n  ingénieur distingué, hl.  Cnr- 
vallo, directeur de la manufacture d'allumettes de I'Etat, a Mar- 
seille, avait imaginé tl'éviiliier le pouvoir adhksif des colles, non 
par  le p3int de fusion de leur gelée, mais par  le poirit de gélxtini- 
siltion de leur hiiuillon. 

On pourrail  croire que ces deux points, pour une mérile colle. 
sont à la mèiiie température ; il n'en est rien. Ide point de gt;liiti- 
riisation (ou de coagiilittiori) d u  1)ouillori est sensibleirienl et 
constnirinient infërieur au  point d e  fusion rlc la gelEc de ce r n h e  
bouillon. 

JI. CarvalIo a consigiit': ses t ravaux dans le Mirnorial des 
~rznnu/'(~ctures rie l 'Hal ,  1898. 

Il nous parait  plus difficile de saisir le point de coagulation 
d'un houillori que le point de fusion d'lino gelke. 

On afiirme bien que, lorsqu'on plonge dans un  bouillon de colle 
un therinoriiètie trks sensible, la temperature s'abaisse sans 
arrrèt jusqu'à un certain point où elle reste inimobile pendant 
quelques instants ;  cette irrimobilité correspond au  moment pré- 
cis où le bouillo~i se coagule. , 

Nous avons bien souvent tente cet essai avec le plus grand 
soin el ririus devoiis avouer n'avoir jamais pu saisir avec préci- 
sion ce point d'arrht dans l'abaissement de  la température et par 
o~naéquent  le desré  thermométrique exact de  ce point de coagu- 
lation, tandis que  tout le riionde peut  constater que le point de 
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fusion trouvé à l'aide du fusiomètre s'obtient avec une rigueur 
parfaite, si l'essai est bien conduit. 

Quoi qu'il en soit,, la méthode d'analyse des colles de M .  Car- 
valIo et la nbtre peuvent étre coriaidé~ées coinine identique.; 
quant au principe. 

-4vec l'une corrime avec l'autre, on peut constr~1ii.e I l i  courbe 
des points de  fusion (ou dc coügulation) d'un bouillon dans 
lequel on filit varier le pourcentüac d'eau par rapport à la  colle. 

Ainsi, si l'on prend des bouillons contenant 20 g r .  de  colle et 
siiccessiverni:rit 60,6.j, 70,80,8J, 90,100 gr. d'eau;  q u  on rapporte 
en abcisses les pourcentages successifs, et en ordonnées les points 
de fusion ; qu'on rclie etisuite les divers pointa trouvés par  une 
ligne continue, on obtient une courbe sensiblement parilbolique. 

Pour des colles de diverses qualités, ces courbes, quoique 
dill'tkerites, restr:rit à. peu prés parallkles entre elles et  ne diffé- 
rent giikre quc par  leur distance à l'axe des abcisses. 

C'est là une propriélé des plus intéressantes k laquelle rios 
recherches nuus out amené, à un  moment O U  nous ne corinais- 
sioris pas encore les i.ravaux de II. Carvnlln, lesquels l'avaient 
conduit aux rriéiiies résultats. 

Une de nos preiriiErcs expbriences fut de controler ;L l'aide du 
frisiornélre les résultats qu'on obtient sur  les colles et gélütinzs k 
l'aide d'une inéthode d'essai qui  a été  pronée p a r  quelques 
au1eui.s: il s'agit du pouvoir absorbant de l'eau par  ces produits; 
suivant ces auteurs, la qualité d 'une colle ou d'une gélatine est 
fonction de la quantité d'eau que cette matière peut absorber par  
suite d'une iiiiiiiersion plus ou nioins prolorigke dans ce liquide. 

-Voici les résultats obtenus aprés une immersion de 15 heures 

Colle n~i;claille de Lyori . . . . . . 
Colle de Givcl . . . . . . . . . 
Colle gdlat. alleniande . . . . . . 
Colle gelat. d'Annonay feuille mince . 
Colle gelüt. d'hnrionay feuille kpaisse. 
Gklatine alleniande . . . . . . 
Gélatine extra d hrinonay . . . . . 

'oint de fusion 
à 20 p. 100 
de  la  colle. 

Pdrties d'eau 
absorbee 

Par 
gr. de m a  tibi 

2gr.65 
9 g r . 5 4  
4 g P  
4 g r .  40 
;gr. 1;O 
6gr.08 
5 g r . 2 2  

On voit que les résultats de ces essais sont loin d'étre concos- 
dants ; on peut m è u e  se rendre coiripte que deux e s a i s  de  I'iin- 
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mersion, opErés sur In même gklatine, pendant le mérne temps et 
B la même température, donnent des résultats différents, suivant 
l'épaisseur plus ou nioiris graride des plaques sourriises à l'essai. 

Le procétlé d'essai comparatif des colles basé sur la quantité 
d'eitu qu'elles peuvent absorber ne nous paraît donc pas suffi- 
sarninent exact. 

Nous nous sommes occupé ensiiite de l1influent:e qn'exercent, 
sur le point de fusion des colles et des gélatines, celtains produits 
chimiques qui sont fréquemment employés dans les fabriques, 
soit pour les clarifier, soit pour les blanchir, soit pour les pi-éser- 
ver de la putréfaction. 

10 Eau ozygenPe : 

Gelke de colle gélatine à 80 p. 100 d'eau (témoin) 
Tia ménie avec 1 p. 100 d'eau oxygénée 12 vol. 

dons le bouillon . . . . . . . . .  
Colle de givet, ternoin . . . . . . . .  
La m h e  avec 2 p. 100 d'eau oxygériée . . .  

20 Chlorure de chaun: : 

Gélatine d'Annonay . . . . . . . . .  
La même avec 212 p. 100 de chlorure de chaux. 

. . . . . . . . . . .  Colle de Lyon. 
La niErrie avec I j S  p. 200 de chlorure de chaux . 

30 Acide acétique : 

Colle gélatine ordinaire, tkinoin . . . . . .  
La mème avec 1 p .  100 d'acide acétique dans le 

. . . . . . . . . . . .  boiiillon 

40 Acide azotlgue : 

Colle gélatine ordinaire . . . . . . . . .  30050 
Ida miime avec 0,7J p.  100 d'acide azotique . . 23O60 

3 Acide sulfurique : 

Colle gélatine, témoin . . . . . . . .  30050 
La rnéine avec 1 p. 200 d'acide sulfurique. . 28030 

6" Acide oxalique : 

Colle @latine . . . . .  31060 
La mênic avec I p. 400 d'acide oxalique . . .  30080 

7 0  Le sel marin, le permanganate de potasse, l'acide sulfu- 
reux n'influent pas sur le point de fusion. 

Il en est de méme du carbonate de soude, qui toutefois com- 
munique a u  bouillon un trouble d'une notable opacité. 
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90 L'alun, comme on  le sait ,  rend la gelEe insoluble d a n s  
n'importe quelle quantité d'eau Ii. chaud commc k froid. 

200 Enfin l'action la plus déletére pour  le pouvoir ad l ik i f  [les 
colles est produit par  les alcalis. 

Colle de Lyori, témoin . . .  29080 
La mdrrie avec 0,30 p. 100 de soude ciiustiqiie. . 16000 
Collegél:itineordinaire, témoin . :30050 

3'0') La merne avec 0.50 de soude caust ique.  . -a ,O 

Les quelques essais qui  préchdent ont  été exécutés dans le 
laboratoire et  soiis le contrûle obligeant de M .  d e  Peinquéiein, 
ingénieur E. C. P . ,  que nous nous plaisons à remercier ici de  
son amical concours. 

En les publiant, nous n'avons d'autre prétention que de montrer  
i l  quelles niultiples et iriti.ressantcs rechrrches on es1 en mesure 
de se livrer A l'aide du fusiwnètre s u r  les éI6merits encore incom- 
plètement étudiés qui constitucnt In colle ci la gélatine. 

L'acide oitrlqoe d a n s  les vins,  

Par M .  A .  IIuLIERT, 

docteur  ès sciences. 
directeur d u  1ahorüli;ire cenologique et a g r i c . 1 ~  de  ih,zieis. 

Les méthodes qui  ont 6té indiquées pour  dCceler la présence 
de  l'acide citrique dans les vins soril peu riorribreuses ; on peut  
citer celles de iilorpurgo, d e  Girard, de  IVessler et de Harth ; 
mais elles sont compliqiiPies et  peu siîres. 

La seule ayant  u n  caractére bien spécial e t  d 'un  emploi aisé 
date de quelques années seulement et est devenue la méthode 
officielle. Elle est due à. M. Dénises, e t  nous allons la décrire 
rapiderncnt. 

10 cc. de  vin soril agités avec 1 à. 2 gr. de  bioxyde de ploinb 
et additionnés de 3 cc. du  réactif suivant : 

Oxyde mercurique . - . . . -  5 g r .  
. . . .  Acide sulfurique concentre 20 cc. 

Eau  . . . . . . . . . . .  100 cc. 

On  filtre; 5cc. du  filtratum, qui doit etre incolore et  limpide, 
sont additionnés d'unc goutte d'une solution de permanganate 
(le potassium A 1 p. 100, puis chautrCs à. l'éliullition ; après 
décoloration, on en ajoute une autre  goutte, e t  ainsi de  suite jus-  
qu'a 10 gouttes. La présence de l'acide citrique est accusée p a r  
un précipité blanc, encore sensible pour un  déciyxrnme d'acide 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



citrique par  litre ; à part i r  de 4 décigrammes, le précipité est 
floconneux. 

Cette methode est évidemment la plus intéressante, mnis elle 
est ti peine plus sûre que les autres, B moins d'admettre que 
beaucoup de vins renferment natiirelleriwit de l'acide citrique. 

II y a quelques annnées déjh, dès l'apparition de la niBthode 
Dénigès, je la fis appliquer k toiis les vins  qu'on m e  soiimet,tait; 
a u  bout de quelque temps, les chimistes de rnon laboratoire 
déclari:rent qu'il était tout h fait inutile de  continuer cette recher- 
che, car on retroiiv:~it de I'acidc: citrique dans  des vins qiii cer- 
tnineirient n'en avaient Jniiinis rcc:,ii 1;i riioindre addition. 

Ori continua loutcfois ce Lr;tvail jusqu'au jour air la rCaction 
se trouva franchement positive d a n s  des vins  faits par  moi. 

I'liisieiirs ( ~ n n l o p e s  ont mentionni. In pri:scnce dc, I'ncirle 
citrique dans les  vins nxturels, mais. jusqu'à ce moment, j'étais 
plutAt sceptiqiie, et j':tttribiinis A iin défaut de  la r h c t i o n  de 
D h i g é s  les cas oh elle s'était montrée positive. 

Cependant il y a dei19 ans, j'eiis 1'occ:ision d'étudier u n  pro- 
cédi: dû au chirniste alleiiinnd M. l l c e s l i n ~ e r  et pcrfecliorinf: par 
R i .  Schindler, procédé qui rcpose s u r  In caractérisation du cilrntc 
de chaux  p a r  I'exitrnen microscopiqne dr $es cristaux tout. à fait 
différents de ceux du tartratc de chaux .  

10 cc. de vin sont int,rodnits dans u n  t,iihe 2 essais avec I B 
2 cc. d'acide ac6tiqiie crist:illisable et  u n  peu d1aci:tate de  plomb; 
on chaiifTc ù I'kbullition, e t  l'on filtre boiiillnnt; le filtratiim 
ei;l refroidi [:ri plori:~eariL le tiil~t: d a n s  l 'wu ; il devient 1;iiteux si 
le vin conticnt de I'acidc citrique; il peut se p r k i p i t c r  aussi du 
tartrate de  ploinh, rrinis celui-ci ne  se redissout pliis en  
c h a i i h n t .  

Cctte rPaction parait  peii certaine : aussi les auteurs ciix- 
iiic'nies ont indiqué de transformer les citrate et tartrate de 
ploiiil) en citrate e t  t;irtrate de  ctiaux, qu'on examine au micros- 
cope. Le prerriir:r forme dris cristaux caractéristiques en forme de 
picrre à aiguiser. 

J e  n'ni pu ohttmir qne très r:ireriieril ces crist;iiix en pierre i 
aiguiser, rni.inc en opérant s u r  des vins fortement citriqués (i 
2 g r  par  litre et plus).  Des soliitions rl'iicide citriqiie pur  elles- 
rribnies ni'ont rloriné triis exerptionnelleinent cette cristnllisatioii 
i;pBcialc, di1 citxate dc c1i;iux. 

d'ni essayé ensuite des cristallisntioiis fmctionn6es dilns des 
vins ci t r iqi ik  ct non citriquis,  arlditionriés de chlorure d e  cal- 
ciurri, :iuxquels ,j':ijout:iis ctiaque jour quelques goutt(is d'alcool 
fort aprks sépnratiori dcs cristaux forir16s, e,t cn faisant parfois 
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intervenir la chaleur ou encore en neutralisant partietleinefit au 
moyeu de quelques aouttes d'ariiinoninque. Chaque crist:dlisa- 
tion était examinée séparkrnerit, d'abord au iiiicroscope. piris, 
;ipri:s dissolulion, a u  moyen d e  la méthode 1)tnigPs. Ileux fois 
seulement j'ai pu nperccvoir les cristriiix en pierre H a ig~i iser  ; 
niais je  n'ai jamais pi1 les rrprntliiire, in6iiie en mc plagiiiit. dans 
des conditions absolurnent identiques. Corrime certaines cristnlii; 
sntions donnaient la r6iiction de I)inigts,  j'avais conclu que 
l'acide citrique devait Etre un des Clérilents constitutifs des vins : 
inais des préoccupations idiverscs m'avaient empi?ché de pousser 
plus loin ces recherches, au siljet desquelles j';iur;~is désiré avoir 
l'avis de quelques-uns de mes collègues. 

Aussi, j'ni élC tri:s heureux d c  recevoir derniérement d'une 
personne ariiie la relation de  travniix exéc:iités par  N. Astruc, 
directeur de  1 i ~  station mnologiqiie d u  Gard? qui prouvaient que 
la réaction de DériigEs orait, été négaiive avec plusieurs vins  
citriqués à la ventlange et,  par  contre, positive avrc des vins 
ri'ayint jarriais reçu la moindre trace de cet acide. 

Le premier fait  avait déjù été mentionné par  M. Scmichon, 
qui avait remarqué la rapide décomposition de l'acide citrique 
dans la plupart des vins sous l'influence des hnctkries : mais le 
second, iriiinimeril plus in thrsson t ,  contirrnait. iiies cissnis et, 
prouvait que l'acide citrique est  hien un des éI6irients constitutifs 
du vin. 

II m'a paru utile de signaler ces faits, dont feront leur profit 
Ics œnologues que In question préoccupe. 

DOPR~C rlc la potasse daas IFS tcri-ra, 
Par M. L. ROXNET, 

chimis te  au Labora to i re  dépa r t emen ta l  de la h h r n e .  

Tous les chimistes qui  s'occupent d'analyses agricoles savent 
comhien i l  est fastidieux d'appliquer à la lettre le dosage de  la 
potasse d;iris les terres, tel que le décrit l'instruction piildiée par 
le Cornite consultatif des stations agroriomiqiies. En outre des 
causes d'erreurs multiples que préseritcnt les nomhreuscs skpara- 
tions à effectuer, le lavage de précipites gélatineux dont  i l  y a 
toujours lieu de suspecter le pouvoir d'adhérence pour Ics alcalis, 
ce procklé est très lori5 et  très coîlteux. 

Aussi serait-il di:sirahle de posskder u n  iiiode opOratoire exact, 
pliis simple et par tan t  pliis rapide. 

La méthode que j'emploie m'a  donné quelques résultats encou- 
rageants; aussi serais-je désireux de In voir essiiyer par mes 
confrh-es s u r  diffkrentes catégories de sols. 
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Elle est basée sur  la réaction si souvent employée en chimie 
analytique de l'acide oxalique s u r  les nitrates. 

Au Congrés de  1897. M. Cottriiit avait pr6conisé I'iittaque de la 
terre  par  l'acide oxalique, mais  ce procétlc': ne poiivait donner des 
nombres concordants avec le procéd6 d 'a t t ique reconirnnridi. par 
l'instruction officielle, qui consiste, on le sait ,  e n  une chaufre de 
5 heures au bain de snhle en présence de l'acide nit,riqne. , 

Dans la discussion de  ce rapport ,  RI.  Qiiantiu avait ériiis l'idtie 
de  traiter par  I'acide oxaliqiie la solution nitrique risultant d e  
I'attaqiieofficielle. Ikpi i is  ccttc époque, la q u ~ s t i o n  n'a p s  (111 
Otie étudiEe, car jc n'ai vu nulle part d'indications relatives à la 
mise en pratique de cette id6e. 

Le traitement de  la solution nitrique par  l'acide oxaliqiie n'est 
pas  cornrnode, surtout avec les terres trEs cidcaires; il se forme 
une mousse abondante, qu i  déliorde de tous les récipients. 

Voici comrnent j'op6re : 
25 g r .  de terre sorit traités, dans une capsule de porcelaine i 

fond plat d e  I I  centirriPtres de  diamètre, par  l'acide nitriquejus- 
qu'à cessation d'effervescence ; on ajoute 25 CC. d'acide en excPs 
e t  I'on chauffe pendant 5 heures au bain de sable, comrnc I'indi- 
que la méthode officielle. Ali bout de  ce temps, ori njoiite quel- 
ques gouttes d'une solution saturée d'azotüte de  baryum et un 
peu d'eau, afin de précipiter les sulfates ; on mélange, puis on 
évapore ir siccité ; on calcine au riioiifle ;ru rouge naissant jus- 
qu'à disparition des vapeurs nitrciiws; les nitrates tic fer et d'alu- 
mine se décomposent complPtement ; ceux de  calcium et de 
inn,vntSsi~~ rn partielleiiierit. 

On reprend alors par  l'eau et 10 i 20 g r .  d'acide oxtrliqiie, 
suivnnf 1 : ~  richesse du  sol en c:~lc:iire; on chaiifl'e nu bairi 
de sable In cnpsiile. recoiiverte d'un entonnoir ;  puis,  apri:s avoir 
enlevé celui-ci, on sèche, et I'on porte dans le rnoiifle a u  rouge 
sombre jusqu'à disparition complète de l'acide oxalique ; on 
insolubilise airisi la chaux,  la magnésie et 1ü baryte mise en 
excès lors de  la précipitation de l'acide sulfurique. 

Le résidu de cette opération est piilvéi~isé d a n s  la capsule mCine, 
puis  introduit dans un ballon de 350cc. en s'aidant du  jet d'une 
pissette d'eau chaude ;  on  laisse en corilüct jusqu'aii Icrideriiairi, 
cn agi tant  de temps à au t re  ; on cornpli:te 3:iO cc. ; on njoutr 
10cc .  d'eau,  afin de tenir compte di1 volurne occupé piir I n  
matière insoluble, on agite e t  I'on filtre. 

200cc. d u  filtratun?, repri:çen%ant 20 g r .  de terre, sont placés 
dans u n  ballon et concentrés & 20cc.  environ; on transvase dans 
une cfipsiil~: d e  porcelaine de  8 cpnf,imhl.res de tliarnéti-e ; on éva- 
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pore siccité, e t  l'on traite encore une  fois p a r  quelques grs. 
d'acide oxalique; après  calcination, on reprend p a r  de petites 
quantitks d'eau houillante. 

La liqueur filtr6e est reçue dans  une  capsule tarée de 7 centi- 
mètres ; on acidilie p a r  l'acide chlorhydrique ou l'acide azoti- 
que, suivant qu'on se sert de la méthode au  platine ou de celle à 
l'acide perchlorique ; on évapore A siccité; on reprend p a r  le 
chlorure de platine ou l'acide perchlorique, et l'on termine 
corrime dans tous les dosages de potasse. 

Si l'on pèse le platine réduit (méthode Coienvinder et Conta- 
mine), le modus-operandi peut &tre simplifié ; on a.joute directe- 
ment le chlorure de  platine dans le résidu d'évaporation des 
200 cc. de filtrüturri prélevks préc6dernrrienL et acidifiés par  
l'acide chlorhydrique. Le dosage est ainsi effectué très rapi 
dement. 

Heelierche de la viande de cheval 
dana les saucIsao~is, sirnclsses, cervelas, etc., 

Par M. TELLE, 
Sous-directeur du Laboratoire municipal de Reims 

La recherche chimique de la viande de cheval repose s u r  la 
mise en évidence du  glycogéne, matière amylacée particulière 
qui caractérise la viande des solipèdes, alors que les muscles des 
autres mammifères n'en renferment qu 'à  l'état de Iraces. 

On utilise la réaction de  Hrauntigam et Edelrnanns, (produc- 
tion d une coloration rouge hriin avec l'iode), e t  l'on effectue 
généralement cette réaction sur  un  bouillon très concentré p ro-  
venant du traitement de la viande p a r  divers procédés. 

Or ce bouillon renferme la  totalilt. des alburnirioïdes solubles 
dans l'eau et non coagulables p a r  la chaleur, albuminoïdes qui  
forn~ent avec l'iode des st,ries d 'un précipité rouge-hriin, q i i i  peu- 
vent étre facilement confondues avec ln réaction du glycogène 

11 est donc necessaire d'op6rer s u r  un liquide privé d'albuini- 
no'ides, et, pour cette sbparation, c'est le réactif phospho-tungs- 
tique qui nous a le  mieux réussi. 

Voici le mode opératoire auquel nous nous sommes arrSt i  : 
25 gr.  de saucisson, débarrassé de  son enveloppe et des grains  

de poivre et finement haché, sont introduits dans  u n  ballon de  
50ncc.. rriu~ii d'un b o u c h r .  travers6 p i i r  u n  l u l ~ e  de 80 i 60 cen- 
timètres de longueur. formant réfrigérant, et mis digCrer pen- 
dant une heure une douce ébullition, avec 200 cc. d'eau aci- 
dulée par  Ogr.50 d'acide citrique; on pourrait  remplacer cette 
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o p h l i o n  par  u n  chauffape, k I'autoclüve, à 120"endaut 40 
minutcs . 

J.e liquide de di,yeslion est tiltré l~ouil lant  ou passé sur  une 
toile niétallique si la filtration est difficile, et le filtratuin encore 
chaud est, additionnk de 20 k 30 cc:. de r h c t i f  phnspho-tunjisti- 
que (Di:sicEs, i903, page 833); on filtre de sui te .Le liquide filtré 
est ISgèreriient opalescent d i ~ n s  le cas de  la prksence du  glyco- 
gène ; on l'additionne d'une h u l i o r i  d e  carbonate de soude jus- 
qu '8  légère alcalinité. puis on rarnbrie une faible réaction acide 
par  quclques gouttes d'acide acétique ; on évapore nu hain-marie 
jusqu'k réduction à 10 cc. ; on laisse refroidir ; on décante le 
liquide dans u n  tube à essais, afin de sc?pnrer les sels qui ont pu 
cristalliser. et l'on ajoute à ce liquide, goutte à goutte, a u  fur et B 
mesure qu'il est. absorbé, de  l'iode en solution déci-normale 
(12gr.70 d'iode et 16 gr.  d'iodure d e  potassium p a r  litre). 

Voici les résultats qu'on peut obtenir : 
Uaris le cas de Iü viaride de chevttl, une coloration rouge-bruri 

intensc, Ikgèrcment violacée. 
Avec la viande de btx:uf pure, la couleur d u  liquide se fonce et 

prend une très légère teinte brune.  
Avec la viande de porc pure, on n'observe aucune autre colora- 

tion que celle d u e  a u  ICger excks d'iode. 
En aucun cas, on n'a de coagulum brun capahle de rendre la 

rtaction indécise. 
11 vii sans dire que la p r é x n c e  de  l'amidon, iiiêrne à la dose de 

[.clle. ,l. p. 100, masque coriiplètenient la réaction du glyco,: 

Dosage rapide tlc l'amidoii daus les saaoissoiw, San- 
cisses, cervelas et autres produits de la cliarea- 

Sous-direclniir  d u  Laboratoirii  niunicipal de Reims. 

Le dosase de  l a  1ri:ltière arriylacée, par  s:iccharifiçaticin, est 
une méthode qui laisse benucoup à désirer nu point de vue de la 
rapidittj: ; ti'auti,e part,  il est d'une dppliciition fort difficile aux 
protluits de  la ctiarcuterie, par suite de  ln riéccssité de la scpara- 
tion des nlbnrninoïdes d'iinc: quant il4 relativement faible de glu- 
cose produit par I'hytlrolyse. Ainsi en appliquant le procédé du 
Laboi~itoiri: rriuriicipal d e  l';iris à tics saiicissons renfermant 
2 p. 100 tlc, fEcule, on obtient une solution de glucose à 1 gr. 
p a r  litre, dont le titrage par la liqueiir de Fehliriji est impratica- 
t l e  p3r  suite des réductioiis verti&tr.es qui  se pr~oduiserit daris les 
liqueurs. 
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L'addition de la fécule dans  les s;tiicissons a.yant kt6 ;iiitorish 
à un certain moment dans la ville de Ileiins, jusqu'à la limite de 
20 gr.  par  kilogramme, nous avons reclierrhk un proc.i:.dk don- 
nant des garanties suffisantes, au  point de vue de la sensibilité, 
et. permettant d'exercer rapidement notre contrdle sur  ces pro- 
duits. 

Nous nous sommes inspiri: du dosngc polarimétrique de 
l'amidon par l a  méthode de Raudry, que rious avoris iriodifiée 
de ii~anihre l'adapter h. In circonstance. 

On pése 5gr.57 (1) de saucisson dsbarrassé de l'enveloppe et 
finement haché, mais qu'il n'est pas nécessaire de dégraisser à 
l 'éther; on introduit la prise d'essai dans une fiole à fond plat 
de 330 cc. avec 100 cc. d'eau acidulée par Ogr.50 d'acide citrique 
(qui a l 'avantage de ne pas durcir la viande);  on fait bouillir 
doucement pendant une heure, le,ballon btant adapté à un  r8fri- 
gérant à reflux ou plus simplement portant un bouchon travcrsé 
d'un tube vertical de 50 GO centimètres de l o n y e u r .  Au bout 
de ce temps, l'amidon est coniplétement solubilisé ; on obtient 
encore plus facilerrient le mkrrie résultat par un  chauffage rle 
40 minutes à 1200 à l 'autoclave. Le liquide de digestion est 
refroidi, puis transvasé dans  un  ballon jaugé de 200 cc. & l'aide 
d'un entonnoir supportant u n  carré de toile rriétallique forrriant 
passoire, dcstiné à retenir les débris de viande et de graisse soli- 
difiée, qu'on lave à trois ou quatre reprises, à l'eau ch:lude, dans 
le ballon ; les eaux de  lavage sont refroidies et passées de la 
méme façon. 

On a ainsi u n  liquide dont  il s'agit de séparer les nlburninoï. 
des, dont 1c pouvoir rotatoire fortement Mvogyre viendrait dimi- 
nuer la rotation dextrogyre de I'airiidon soluble ; de tous les 
réactifs précipitants que  nous avons essnyks, celui qui donne les 
nieilleurs résultats est l'acide phosptio-tungstique; on qjoiite 10 i 
25 cc. de réactif phospho-tungstiqoe (forrniile hloreigne, Iknigès,  
1903, page 833) ; on complète 200 cc., et l'on filtre. Le liquide 
très limpide obtenu est examiné au  saccharimètre sous une lon- 
gueur de 40 centimètres ; l a  dkviation en degrks siicchariin6tri- 
ques ol-iservke donne directement le  pourcentage d':+midon ou de 
fécule ; on pourrait  évidemment examiner a u  tube de 20 centi- 
niktres, en rriultipli~int le r6sultat par  2. Ce prOckd6 est iapitle 
et fort sensible puisque 1 degré sacchnrimétrique reprCsente 
Z p. 100 d'amidon. 1;ne légkrr, correr.tinn doit lui htre apportée ; 
si l'on effectue, corrime il est dit  plus h a u t ,  la filtration et l a  lec- 

(1) Pour a + 194% d'aprés Sidersky. 
D 
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ture  aussitdt aprks l'addition d'acide phospho-tunptique,  on 
devra ajouter 004 pour compenser une légère déviation gauche 
observke Rvec des viandes de porc, d e  bœuf et de  cheval exernp- 
tes d'amidon, ce qui, entre parenthéses, indique, pour  cette der- 
nière à I'etat frais, une proportion de glycogbne inférieure ii 

1 p .  200. Après 13 heures de  repos, la précipitation des alburrii- 
noïdes étant complète, il n 'y aura i t  plus lieu de  faire cette correc- 
tion. 

Pour  20 et  20 p. 100 de  fécule séche, ajoutEe à du hachis de 
viande de  porc, nous avons trouvé, ?I 1/10 de degrés prés, 9,7 et 
19,3 p .  100 en moyenne. Ce résultat,  quoique un  peu faible, est 
satisfaisant si l'on fait la par t  de la siccité e t  de  la pureté relati- 
ves de la  fécule employée dans nos essais et de  la solubilisation 
peut-étre imparfaite du  grain d'amidon, certains auteurs admet- 
tarit,, en effet, qu'il possEde une  enveloppe insoliihle et rnéine 
insaccharifiable. Un m&me poids de  fécule, non mélangée de 
viande de  porc, nous a d'ailleurs donné le même résultat. 

N.-R. - Pour avoir une précipitation compléte des albumi- 
noïdes, il est nécessaire d'eniployer u n  réactif franchement 
acidulé p a r  HCI; aussi,  si le précipité ne se séparait  pas sous la 
forme de  coagulum trCs net, il faudrai t  ajouter au  liquide quel- 
ques goutles d'HÇ1. 

Réaction très simple permettant de distinguer 
le  lait eult d m  lait ero, 

Par M. Louis GAUCHEH. 

J'ai cherché u n  colorant permettant  de distinguer le lait bouilli 
du  lait cru, sans le concours de  l'eau oxygénée, qu'on n'a pas 
toujours sous la main, sur tout  dans les cliniques infantiles, où i l  
peut être utile de  s'assurer que  les fournisseurs de lait na lui ont 
fait  subir  a u  préalable aucune ébullition. 

de m e  suis arrété à I'hématkine, qui  donne, comme on va 
voir,  des  résultats très nets. On fait  une solution à 1 p .  100 de ce 
colorant (O gr .  20 d'hdmatéine pour  20 cc d'eau distillée) ; on en  
verse 20 gouttes dans 20 cc. de  la i t  cru et autant  dans 20 cc. de 
lait bouilli (lait sirnplement monté, phénomène qui se produit 
vers 970) ; on agite. l ,e lait bouilli se  d6mlore en qiielqnes 
secondes, tandis que le lait  cru reste coloré en rose. 

La rBaction du lait cuit peut être obtenue de  la même Façon 
longtemps après que l'ébullition a eu l ieu,  vingt-quatre heures 
après  p a r  exemple, ce qui  est important  dans la pratique. Par  
coritre, la coloration du lait  cru se  conserve pendarit vingt- 
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quatre heures et plus, jusqu'à ce que le d6veloppernent microbien 
ait détruit la matiEre color;tnt.e. 

La décoloration amenée par  le lait chauffé l'air libre est 
plus ou moins rapide suivant  la température à laquelle il a 6té 
porté. Avec du lait porté pendant u n  quart  d'heure h 700 (lait 
pasteurisé), la coulcur piZlit d'abord trhs sensiblement, pour  dis- 
paraître ensuite au  bout d'une dizaine de minutes, mais ,  à part i r  
de BO0, la décoloration est 2 peu près immécliatc. 

Si, au lieu d'employer du lait chauf't'b. à I'air lihrc:, on emploie 
du lait port6 i 200° en vase clos pendant unc dein-heure,  la 
coloration persiste alors, mais elle pâlit sensiblenient. Elle per- 
siste 6galenierit avec du  lait stérilisk 120" quoiyue tournant  
souvent alors au jaune café au  Init . 

Je n'ai pas  encore pu m'expliquer d'une façon satisfaisante 
cette curieuse réaction de I'hérnatéine, ni les particulnrités que  
je viens de signaler ; niais j'espèra pouvoir, un  peu plus tard,  
en donner l'explic n t '  ion. 

Les résultats qui précèdent ont été obtcnus avec de  l ' h h n t é i n e  
pure de Grübler. J e  me  suis  assuré qu'on pouvait les obtenir 
aussi avec des produits d'autres provenances. 

Ce colorant s'altkrant facilement au  contact de  l'air, il e s t  
irriportant de n'employer que des solutions fraîchement prépa-  
rées, si l'on veut'conserver à la réaction toute sa netteté. 

Crltiqoe de IR méthode de dosage de I'aaidité 
urlnaire de B I .  Joolie, 

Par M. REPITON. 

Kous avions, dans le numéro de  mars  1007 des Annales de 
chimie analytiyue, publié, sous le titre ci dessus, une critiyue 
des méthodes uroxyrni.triqucs dc M. Joulie. 

Tniit récemment, on  nous fait  corinaitre une réponse de 
31. Joulie, publiée dans  le nurri6ro d'août 2907 de Clinigue et 
laboratoire, organe du laboratoire Joulie (Maloine, kditeur, Paris), 

Voici ce que dit M. Joulie : 
a Au point de vue chimique, cctte critique porte sur  deux 

u points : 
a t U  Le dosage de  l'aciditb urinaire par  diaphanométrie, a u  

u moyen du  sucrate de chaux, n'est pas  chiniiquement compa- 
a rable au  répérage de  la liqueur titrarite a u  moyen de  l'acide 
(( sulfurique titré et du virage de la  phénolphtaléine et du tour- 
II. nesol ; 

(( 20 La présence, dans les urines, du chlorure d e  sodium e t  
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CC des sels ammoniacaux, qui  ont  la propriété d e  dissoudre le 
u phosptiate de chaux,  dans Urie certaine mesure, variable n;ttu- 
<( rellerrierit, suivant leur proportion, apporte une seconde cause 
« d'erreurs. 

a Cela est parfaitement vrai au point de vue  chimique pur .  
« Mais, en toute chose, il faut considérer le tiut atteindre. B 

E t  M.  Joulie ajoute, quelques lignes plus loin : 
. . . « Telle est la raison sup6rieure, beaucoup plus philosophzqu~ 

a e t  médicale que chimique, de la technique que  j'ai adoptée et 
u que les ch in~is tes  irie reprochent comme une hérésie. i) 

Or, nous sorrirries p r é c i s h e n t  d'avis que si, selon les hesoins 
des expérinientations, la chimie peut servir d'instrument à des 
reclierch(:s biologique" rnbdidicales, cliniqiics, elle doit, toujours 
rester u n  instrument exact ; en un  rnot, on  doit cherchcr à n'uti- 
liser que des  procédés aussi scieritifiques que possible. 

Il n'y a pas, à proprement parler,  d e  chimie clinique, de chi- 
mie médicale, de chimie biologique, il y a la science chimique, 
aussi rigoureuse que précise, appliquée b ces diverses expkri- 
mcntations : rnédicnlcs, cliniques, biologiques. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANGAISES I 

I)éterminution t-apitle de  I'atmseuic tlnnn les eaux 
I I I J I I ~ F R I C R .  - M .  SIJZONO'r (Bul le t in  de la Societe depharma- 
cie de Bordeaux de novembre 1907). - L a  méthode que propose 
BI. Simonot est basée sur  le procédk de  destruction des rnatiires 
organiques de M .  Dcnigbs (1) et s u r  le traitenient di1 rtisidu par 
une solution chlorhydrique d'acide hypophoephoreux, formule 
de  JI. Uougault ( 2 ) .  

Essai  qualitati/: - Pour l'essai qualitatif, on procède de la 
rnanihre suiviinte : on prend 200 cc. d'eau daos  une cnpsule tlc 
200 cc. ; on q o u t e  5 cc. d'AzU311 exeinpt d'arsenic ; on recouvre 
d'un eritonnciir renverse?, coinine le recoinnianrle II. 1)enigés ; on 
évapore jusqu'à coricentrai.ion à 10cc . ;  on  retire du feu ; on sou- 
lève l'eritorinoir; on ajoute rapidement 3 cc. d'Az03H; on chaulfe 
de nouveau et  l'on évüpore jusqu'à siccité, en ayant soin de  
diminuer  le feu lorsqu'on arrive prés de la fin de l'évaporation. 

Aprks 6vnporation cornplbte et refroidissement de la capsule, 
on :i;1oute goutte & goutte s u r  le résidu I cc. de SO'H2 pur et 
exeinpt d'arsenic, puis 5 cc. d 'une solution B 5 p. 100 de sulfate 

( l )  Voir Annales de chimie analytique. 1905. p. 241. 
14) Voir Annales de chimie analytique, 1902,  p. 382. 
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d'ammoniaque ; on chauf'f'e après avoir recouvert la capsule 
avec I'eriloririoir ; lorsqu'apparnissent des furriées blanches, on 
retire du feu, et on laisse refroidir ; on traite le résidu par  20 cc. 
environ d'eau distillke afin de le dissoudre ; on prend 1 cc. de la 
solution, qu'on additionne de 1 cc. de réaclif Bougault; on place 
le tube dans u n  bain-marie d'eau bouillante pendant vingt 
minutes; au bout de ce terrips, si l'eau contenait de l'arsenic, la 
solution est devenue trniihle ou opalescente ; on a p p r k i e  apprn-  
simativernent la dose de  l'arsenic d'après l'intensité du  trouble 
ou de l'opalescence. 
Dosage. - Pour doser l'arsenic, on prépare plusieurs solutions 

étalons renfermant des quantités d'arsenic croissantes, mais 
comparables à celle qu'on soupçonne contenue dans  l'eau rniné- 
rale, et l'on additionne ces solutions d'un poids de bicarbonate de 
soude à peu prés  kgal a u  poids des sels que contient l'eau. 

On  prend alors 50, 100 ou 200 cc. d'eau, selon sa teneur pré- 
sumée en arsenic, et l 'on en fait  la destruction selon le mode 
opératoire ci-dessus indiqué. Lorsque la destruction de  l'eau et 
des solutioris étalons est  terniinbe, on réduit les liquides rési- 
duels un  volume de  5 à 10cc. ,  selon 1;i richesse de  l'eau en 
arsenic ; on filtre les solutions et on les centrifuge ; on prélève, 
de chacun des fillraluin, 1 cc., qu'on additionne de I cc. de réac- 
tif Bougault, e t  les tubes dans lesquels on a fait ces rriélanges 
sont rilaintenus pendant  vingt minutes dans un bain-marie d'eau 
bouillante ; lorsque les vingt minutes sont écoulées, un  simple 
examen permet de voir k quel étalon, et, pa r  conséquent, à quelle 
teneur en arsenic correspond le trouble du liquide coi~r~esporidnrit 

l'eau minérale. Si deux  tubes préseritent un  trouble égal, la 
conclusion est simple ; si le t ro~ib le  est interniédiaire entre celui 
de deux tubes étalons, on adopte, cornine teneur en arsenic, un  
chiirre compris entre la teneur des deux étalons. 

Prksence e t  dosage du I!tliiu~ai dans Icsi suhstnn- 
C W N  mliinrntnlrcs. - MM. GERAKL) et RIECIllS (8ullelzn de 
ltc Soc. chzmzyue du 20 février 1908, p .  184). - Le lithium existe 
l'état de traces dans les substances v é ~ e t a l e s .  I'our le doser. les - 
auteurs opèrent de la irianiErc suivante : on incinère le produit, 
soit. directement, soit a p r k  avoir dktriiit. les iiiatières o r g m i r p e s  
par CI naissant ;  on  traite lcs cendres par  HCI dilué ; la solution 
filtrée est additioriricie d'hzllJ.  de niariière à ne conserver au'une 
Iégére acidité, puis  d'acétate d'aiiiinoniaque et de perchlorure de 
fer; on fait  Liouillir; la liqueur filtrée est additionnée d'AzII3 et 
d'oxalate d'ainnioniaqiie, afin de  séparer les riiét;iux alcalino- 
terreux ; on fait bo~iillir  e t  l'on filtre; le filtratuin est évaporé B 
siccité, et Ic rbsidu est calciné jusqu'h disparition des sels a-rniiio- 
niacaux ; on reprend p a r  l'eau ; on acidule avec quelques zouttes 
d'HCI ; on ajoute de l'acétate neutre de plonib et un peu d'alcool ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



on filtre ; on élimine le plomb par  I-12S, et  I'on évapore ii siccité la 
liqueur filtrée ; on reprend Ic résidu por un  mélnngc d'alcool et 
d ' i the r  absolument anhydres. La solution éthéro-alcoolique con- 
tient le lithium ti l'état de chlorure. 

Le dnsnge a été eflectué sur  cctte snlut,ion p a r  la mkthode 
d'analyse spectrale d e  Doumer, qui consiste à étendre la solution 
juaqu'k cessatiori de réaction spectrale. Ori opère par  corriparai- 
son avec une solution dite limzte de LiCI. 

M M .  Gérard et Neiirin ont ainsi dos6 le lithium dans un  grand 
nombre de matières aliment;iires. Parnii les alirrients végétaux, 
la pomme de terre et le topinambour sont les plus riches (1 mil- 
ligr.09 à l inilligr 80 par  kgr.). Parnii les denrees d'origine ani- 
male, les hiiitxes r ~ n f & i e n t  irnilligr.20 p a r  kgr .  de  mollusques 
sans  coquilles. L a  viande de bœuf en contient 10 fois moins. 

nosage d u  sulfui-e d e  carbone d m n u  leni benzulrr. 
- BI. J .  BAY (Comptes rendus de l'Académie des sciences du  20 jan- 
vier 19081. - Le sulfure de carbone existe en petite quantité dans 
les benzols retirks du goudron de  houille ; on l'y décéle facilement 
p a r  la réaction de  Liebermann et' Seyewetz, qui  consiste h le pré- 
cipiter par  la phhylhydraz ine .  11 se forme uii précipité blanc 
cristallisé 

CSp C ~ H S  - .4z11 - AzHyje 

L'auteur a cherché si cette réaction était quantitative. 
Le corps obtenu e.;t instalile en solution, rnnis il est suffisam- 

ment stable à 1'ét:tt sec et pendant 24 h u r e s  pour qu'on puisse 
elfcctucr un dosage.  L a  pr6cipit:ition cst complète en 2 ou 
3 heures ;  on filtre s u r  un  filtre équilibré, et  on lave avec du 
henzène, puis on s k h e  dans le vide sec. Les résultats ainsi obte- 
nus  sont d ' u n e  exactitude t rès  suffisante. 

Enanieu polnrimttrlquc  PR vins rouges ; dosage 
des sueren rtduete~rrs qn'lle peuveiit renfcrmcr. - 
M .  GUEtilN (Journnl d e  pliarmacie et de chimie du 15 janvier 1908). 
- Examen p o l o i ~ i m d ~ - i q i ~ ~ .  - Pour  pratiquer I'exanien polarimé- 
trique d'un vin roucre on en prend GOcc., qu 'on additionne de 
30 cc. d'une solutiu; 'i 10 p. 100 d'acktate mereurique ; "11 

mélange;  on laisse au repos Pendant deux heures, e t  l'on filtre ; 
le filtratum est examiné a u  polarimétre Laurent  dans le tube de 
20 centimètres. 

Dosage des sucres 7.èilucteu~s. - Pour doser les sucres réduc- 
teurs, on dissout p a r  Irituraiion d a n s  iin mortier 4 gr. d'acétate 
mercurique dans  100 cc. de vin ; ou filtre ; on additionne le fil- 
tratiim d'un excès d e  poudre de zinc ; on agite et I'on filtre de 
nouveau ; on précipite ainsi le mercure dissous dans le liquide, 
et l'on neutralise la liqueur. 
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D'autre part,  on introduit, daris un flxori d'Erlerirriegei. d e  
230 cc., 5cc. de liqueur (:upropotnssiqiie (forinule de l'asteur.) 
titrée ?i O gr.  003 de glucose p:ir cc. ; or1 :ijoutr: 5 cc. de  limive de  
potasse et 5Oee. d'eaii tlisLillPe; ori porte à I'ébi~llition, et l'on 
fiiit tomber dans la liqiieur houillnntc, par  pctites portions, le vin 
décolori: et défkqiie jiisqu'h app:iiition d'osgdule ro!igc d c  ci;ivre 
et rlér:olornti»n de la liqiicur hlciie. 

Si n reprksente le rioinbre d e  cc. de viri qu'il a f:~llu verser 
pour rthliiire les 5 cc. de liqueur ciipropotassique. la qiiantitft x 
de sucres rétlricteurs conteniis dans u n  litre (le vin est clonriSc, par  
In foriiiule suivante : 

0,025 X 1000 
2 =  

n 

I i i  rl&rmin:ition du titre de la liqucur cupropot:~ssiqiie doit 
Cire fiiite préaliihlciiient dans lm iiièrries conditions queci-dessus, 
c'est-d-dire ilu'on en iiieîure 3 cc. dans u n  vase dllrleiiiiieyer ; 
on iijoiite 5 cc:. cle lessive dc. potasse, 50cr:. d'eiiii. et. l'on poi te  
,1 l'i:l)ullilion. Clri verse peu peu et jiisqu'h dkolor:ition, dxns 
1 i ~  l iqu~u~l>oui I la r i t e ,  une solution de  glucose pur  B 5 s r .  par l i t re .  

REVUE DES PUBLICATIONS ÉTRANGÈRES 

Sépmratéon dc 1'01- et du plntine. - 11. E .  SCII.\RDIS 
(Chern. Zeit , 1!108, rl';ipi-ès Russ. l 'nt . ,  dii 30 scpteiiihre 2!J07). - 
Pour sc:p;irc:i' l'or, d u  pli~tiric aurifère ou cl'iiiili~es su11d;inces 
senil)lnùles, celles-ci sont partnstles en pliisieurs lots, suivant la 
sros"i"w des sririns ; chacun deux est traité s6parSiiient (le la 
f;icoii siiivnrite : 

La iiintii:r~ est i iggl~in6i .C~ avec dc, l'eau, de filcon b former 
une pAte feriiie et iriélarig6e avec In qiiantitk nécess:tirt: dc nier- 
cure: p i i r  s6p;irer le platirie de I ' a r i in l~~i r ie  d'or e t  dii iricimre 
lihi,i:, on lave ln niiisse dans lin coiir;int d'eirii ; I'ainiilgiiiiie est 
ensuitc pl;icc: dans 1112 plat et agité avec iirie brosse iiictiilliq~ie, B 
Iiiquelle 1';iriial~aiiie d'or at1hi:r.e. Le p l i ~ t i ~ i e  reste riori ani:~l,oiiiiié. 

S. n.  

Dasaqo c l n  zinc pnr  la méthode Seliafïner. - 
.\1. \:. II.lSSI1EILITEIl (Zeits. f. angero. Clrrmie, 1908, f. 2, 
p. 66.). - I k n s  une riote antéririire, piibli6~: cn colliil)oration 
n w c  le prof. I'rnst, I 'a i i tcura montré que, dans la ii16thode 
Schnfi'ner, la perte d e  z inc ,  dans la prkipi tat ion dii fvr par  A z W ,  
varie diiris les cnnditiuns siiivniites : 

Pour UI IP  i n t h e  qii;irititt;. d e  zinc, ln perte augriierite avec la 
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quantit,é de fer présente; polir iine qiinntitk de  fer constante, elle 
augmente avec la richesse en zinc ; enfin, pour un rapport  Z n  : Ff: 
ruristii~it, la p u t e  iiugiiierite avec la diiriiriutiuri de  la quaritilé 
d'aininoniaque libre d a n s  un volurrie dkterrniné de  liquide. 

Ces const:~t:itions avaient a n i ~ n 6  les auteiirs ii propowr,  pour 
le dosage du zinc par  le proc6di: Scli;iffrier, i i i i  inode opératoire 
dit « de  compensation D, en r'éalis;irit, pour la solution d e  zilrc 

titre, des conditions serisililetnent Zquivnleiites, nu point de vue 
rlcs conceritriitions en zinc, &r, aIiiniiniiirn, mnngariPse et mi- 
tlili', i celles de la soliitiun du niiiieiïii analysé. Ce procéilk a 614 
prkconisr: é@eirierit pa r  lluybrcchts ( 4 ) .  

L'auteur proi i t ,~ des observations critiques faites par  Sissen- 
son dans son ou vriige « B L ~  Crntersz~ch~~ngs-rne~I~o~Ien des Zinks D, 
(Stiittgard, 1907),  pour revenir sur  cette qiicstiori. 

Nii-senson prétend qiic : 1 0  L:L douhle précipitation d u  Fer est 
toiijours intlislicnsalile ; 

% Ida pwte  en zinc n'eit  pas diiiiiriuée par  une  r:onceritratio~i 
plus élevée en airinioriiaqiie ; 

30 La ~iiorlific:~tion A:irlniiid est,  pa r  suite de In teneur pliis 
faiblc en h I 1 3  qui en rbsiilte, préf6r:ilile ii l i i  métliodc belge, rnr 
la ri?nction sur  le ptipicr plonibiqut: cst t r t s  riinuvnise en pré- 
sence de grnntles qii;inlités d'aiiiirioninqiie 

1,';iiitr:iir i i  fiiil de rioiivwiix essiiis, d(:i;qiiels i l  i~ésiilte qiie la 
iloi11)le prkipitatiuii  l ~ u t  ;tre évitée p w  Ir: prockilé dit K tlc 
cti~iipens:ltion 1) et qiie I'e~itixîiicinerit tiii zinc est iitthuc' p:ir 
1';iiigment;ition de In conrcntr:itiori en :iirimoniaque. 1.e proceil6 
de  cnmpcmiitiori e.;t pr6ftirahlc : 2 0  p:ri.ce qii i l  permet de i'biili- 
ser, pour Icz, di:iix solutions ù t i trcr,  des conditions bien idrnti- 
que; de conccntiiltion, (l'acide, de  teriiptirnt,ure, de précipitation, 
de voliinie et dr, concentration iiiiiriioriint~;i.lc, cnnditioris indis- 
perisahles pour ohtenir les rCsulL;rts exacts de  la iiiétliode Schnff- 
rier; 20 parce qu'il donne encore des résult;its exacts dans le cas 
où la douhle précipitation du fer est insuffisante. 

La nbcessitk d'c!tre re r i se i~né  :~pproxirn:itivernent sur  Ics 
tencurs cn fer, aluminium et ninngankse n'est pas u n  obstacle 11 

ce proc6dk, car,  dans Ic cas d'arialyses coril.r;~tlictoires, Irs (:Ili- 
mistes dcs deux parties sont r e n s e i p i s  w r  CPS poirits e t  si, tlilris 
le cas de p ixknce  d';~luiiiiriiuiii e t  dr r i i ; i r i ~ a r i k ~ ,  ori coiripte r c s  
deux élénients coiririie fer, il n'en peul i,ésiiltcr d'erreur :ippi.é- 
ciahle. 

En ce qui conccrnc Ic 3"ricf s o u l c ~ i :  par Nisscmïon contre le 
pim6tlé bclge, JIi~ssreirlt,c:r rappelle que, dans le procedi: :kir- 
Ii~rid, I;i solulioii nrriiiinriinciile de zinc h t i trer coritierit seiilenieiit 
Igr .06 d'Azl13: c'cist-li-dire erivir~ori 5 cc. d'arrirrioiii~iqiieiibi~e. alors 
que ,  dans le pi.ockl6 belge on a 15 à 16  cc. pour 300 cc. II n'a 

(1) Bullelin de la Sociefe chimique belge, XXI, p. 121. 
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jamais entendu dire que cette dernikre quantité fùt un  obstacle 
& l'appréciation exacte de la fin de la rkaction sur  le  papier ploin- 
bique; on a pu ,  au contraire, pousser In quantité d'aiiimoriin- 
que libre jusqu'k 35 cc. sans iriconvknient. Le rrinnque de nette16 
des taches ne doit pas être ;ittribué h la teneur en Azll" rniiis 
plutAt k une terripi'rai.iire h o p  klevbe el. aussi Ir iiiie t.enciii r r a -  
sérée eri sels ainmonincaur ; penrliint les m o i s  d'été, on se p h i n t  
plus souvent d e  1;) c p l i t 6  du  papier p1oiiit)ique. Cela peut Otre 
la raison poiir laquelle, dans les contrées chaudes. on donne In 
prc5fhence ail titrage au ferrocyanure rie potassiiiiu. 

L'auteur accorde, piir contre, beniicoiip pliis d'iii1port:inct:L 1 :~  
rickcssitil d'oph-cr Ics titrases du titre et dans la soliitiun di1 
minerai simultniihnent avec deux hiirelles nu lieu dris titrages 
siircessif's avec le rnCnie instrimicnt,; tlans I(: premier cas, on 
npprbcie henucoiip plus facilement In moindre difTérence (le tein- 
tes des tncties et l'on éliriiine plus sî~rwrient le  f x l e u r  peiwririel 
d'appr61:i:i tion de  l'op6rateiir. 

Pour  donner une itlee de  la valeur pixtiqiie de In riléthorle 
SchalTrier, exéciit6e d ' t iprk les prcscriptioiis belges, l 'auteur 
donne un tableau cles ri:sult;its ohtenus au cours d'une année. 011 
s échnngi: avec 21 piirties 3% résultats ; sur  ce noni lm : 

270 soit 76 .3  0 / 0  étaient concordants. 
4.4 soit 12.4  010 dif'f'brnierit de 0,00 h 0,10 0 / 0 .  
20 soit 5.7 0i0 diK6raient de 0.1 2 à 0,20 010 .  
t 3  soit 3,6 010 dilrérnient d c  0 .21  à 0,30 0 / 0 .  
4 soit 1 . 1  010 ditTbraient de 0,32 à 0.40 010. 
I soit 0.3 010 diirt!r;iient de 0:42 ii 0 . N  0 / 0 .  
2 soit 0,6 O j O  différaient de O , %  mnxiiiiiiin. 

Ori consitlkrait comme diflérerice normale 0 ,3p .  100 de zinc ; 
98 p. 100 des rksultnts étaient dans ces liiiiitcs : 2 p .  100 seule- 
iiierit ont donné lieu B des expertises contrarlictoircs. 

Ces chifr'res i l h o n t r e n t  l'exactitude d u  procédk. 

W I ~ n r x l i n n  t l i i  n i ~ g n & s i i i : i i  et d e *  a l c n l i v  p a r  le 
proci-cl<. a i  I ' w i m s c i i i n i e .  - R I .  T I .  WE1:ElI (Ztv'h. f .  nnrrl!~t .  
Chrnzic, 1908, p. 64.). - JIM. Pti. E. Rrowri i r i~ el W. A.  Drnsliel 
(Zeils. f .  miorg. ch el ni^, 54, 142)  ont niorlifi6 le procbdé de la 
facon suivante : 

On prtkipite le mngnésium de  la solution des chlor~ircs  de 
Mg, IS et Ka, rendue ietteinent, mais  pas trop an-iirionincnlc, nu 
nioyçtn d'un excès de 40 5 80 p. 100 d'orscniiite d':iniiiioninqiic; 
on a~gite forteinent, piiis on Iitisse reposer pendant i %  B 24 heu- 
res. Une petite qiiantitk de  rnagnésiiiiil dans  une quantité relati- 
vement grande de liquide e x i g  un teirips pliis long poiir Ctre 
précipitée. 1,a précipitation con-iplCtc. peut étre accélérbe si l'on 
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refroidit dans un  niélançe réfrigérant jusqu'à congélation et 
si on laissr, fondre ensuite, ou bien encore si l'on y +joute 15 B 
20 p. 100 d'alcool. 1)iins ce dcrnicr cas, le prkcipité doit Ptrc 
séparé par  filtration aussitdt après  dkpôt. 

I,'nrsériiate aminorii;tco-miianPsicn prikipité est filtm: In 
troinpe s u r  d e  1';tiniiirile dans un creuset-filtre en pli~tinr:, lavé 
avec IL0 S :)O CC. d'eau arnnioniaci~le, séché à 123-1400, ciilcirit! et 
pesé conime pyronrsériiate. Pour  chasser l'arsenic d u  filtratuni, 
on emploie le procédé de F .  A .  Gooch et J .  K .  Phe lps ,  qui con- 
siste k volatiliser l'arsenic par  distillation avec IICI ct KBr, ou 
:\ï,I1413r, oii IIUr ; on verse le filtraturn dans  une capsule de pln- 
t i n e ;  on njoiit,e 10 cc. d'HC1 (D  = 1 , 2 )  ct 10 cc. d'l-iHr (D = 2,3) 
ou 1 k 3 gr. d ' h z l J 9 r  ; on évapore à siccité, aprhs quoi on cal- 
cine doucenierit pour  chasser les sels nnirrionii~cniix. Les sels 
nlc;ilins qui iwten t  sont repris par  u n  peu d'cinii et de SO'119, 
versks tliins un  crciuset de platine taré  et pesés ü 1'ét:tt de sulfates. 

N .  B. 

Nouvelle réactioii co lo~ée  du molybdène. - M. W. 
IJEri'TEII. - Cette nouvelle réaction colorée du molybdkne peut 
servir i cal-irctCriser ce inPtiil et est d'une sensihilit6 rxtréinernmt, 
g n n d c ;  on procL:de comme suit : 

La solution contcnnnt le inolylidi~ne ctst 6vapor6ci prescpe à 
siccité. e t  Ic rk id i i  est essnyi! au tournesol ; si la r6;~ctiori csl 
;ilc:iline, on ajoute quelquc:~ gouttes d'liz0311 oii (le SO"lIy; 1 ; ~  
ncu1r:rlis:ition ohteririe. on verse sur  le nii.,larige une solution 
t1'e;iii oxyfiériée; e n  pr6sence du rnolylxiène. il se produit uric 
colorntinn jituiic conrilie. inais yii'on peut faire chanaer  en une 
autre ~ ~ I u r i i t i ~ ~ i  plus st:risihle r o 7 ~ p b r t ~ n â t r e ,  prtr l'ndilitiori 
d 'une goutte d'Xzl1" dilii6. 

~ ~ ' a u t e i i r -  n Atudié la sonsibilité de cette rPaction avec une s o l u ~  
tion dc iiioly1~d;~te d'ümirioniaqi~e contcriarit 0 iriilli:,.r.OO;i dc hZo03 
p a r  100 cc. ; en évaporant presque siccité une petite quanlité 
de celle-ci dans une capsule de porcclairie, refroidissant,, rendant 
f:iil~lcmcnt aiiirrioninc~il, puis ;ijoutarit deux gotiltes d'une solu- 
tion d'eau oxygénée pure  à 5 p. 100, il a ol~teriu les rRsiiltirts 
suivants : 

1 = 0gr .  00005 de  Mo03 ; réaction très forte 
2 = O  000003 - - trPs distinctr 
3 - 0 000001 - - t r k  fnilile et indislincte 

Cette nuithode perrnct d e  rechercher le rriolybdkne dans les 
roches. les inirierais et aussi dans  le tungstérie extrait  de ininé- 
raiin, coninle lit schécilite, I;L wolfiwnite, la hubrii;rite, e tc . ,  mais 
l'instabililé de cette color;itiori, qui  est due B I;L formation [le 
perinohyldates, empéche que cette méthode puisse étre appliquée 
quanttitativement. H. C .  
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Recherche des siiilfiten eii pi-ésenee tics Iiyposul- 
files ou des thioiiatrs (Zeits. f arlgew. Cilemie, 1907, 
p .  2952, #après B e d .  Uerichte, 2!107, p 414 . - Les solii- 
tions de sulfites décolorent presque insl,iiiLariénient les solutions 
ililiiZcs rl'iin grand noiiibre de  iiiat,i;;r~,s colorantes d6rivées du 
tril~h(~riylirii.tl-i;ine (fuchsine, ver t  iiinl,ic:tiite). [,es 113-posulfites, 
les d i ,  tri .  et tétr.~ittiiori;~les rie tlkcolorent psi ces soliitions. Les 
l)icnrt)onates, les sulfhydrntes, les phosplii~tes ri'iriilucncent pas 
la réaction ; les sulfures doivent pourtarit 6tw pr6c:ipilés préixla- 
bleinent avec le carbon~ite  de  cediiiiuiii. On recoiiiiiinnde une 
solution colorbe cornposBc dc 3 voliiiiies d e  solution tlc fuchsine 
(O~r.25 par  litrej et de 1 volunie de solutiori de vert m;ilachitc 
(Ogr.23 par  litre). A 2 o u  3 cc. de  la solution essnycr. on ajoute 
1, 2 ,  3 gouttes ou davantage de la soliii.ion c:olori:e ; en prksrnce 
d 'un  sulfite, i l  se produit une déco1or;iticin instimtitnée. Si, k la 
sulutiori iricolore, on ~ j o n t e  urie solution d'ac6taltiétiyde, i l  se 
produit une coloration violette. Avant l'essai, les alcalis libres 
doivent étre transfoixnés en 1,icarboriates par  un courilnt de CO* ; 
les solutions acides (en présence de liisulfik oii S0"1I2 libre) doi- 
vent étre neutral isks  p a r  u n  bicarbonate. La rhct ior i  est trCs 
sensible : une solution qui rie contient que 0 gr .  00OOti de  SO'll' 
3 l'état de sulfite donne instantanéinrnt un(: décoloration, puis la 
coloration violette. 1.a r h c t i o n  peut 61.i.e ntilisll.e pour Ics méliin- 
ges de gaz qui contiennent à la fuis IL'S et SOP; enlin,il  peut ser- 
vir k distirianer 11:s sulfydi.ates des sulfures, les 1,reiiiieis ne 
donriant pas la décoloration. K. B. 

1leeliei.clie de l'arsenic. - 31. A .  CLWSKI (Zeils. f. 
a ~ u z l l j ~ .  Cilemie, 1008, p .  78,. - Strzgzowski (1) utilise la pro- 
pri6t6 de la m;rgriésic ou de la chaux de fixer l'arsenic contenu 
dans les riiatièies organiques, pendant la calcination de celles-ci. 
Si la substance ü. essayer e s t  liquide, on la mélarige dans  un  creu- 
set [le porcelaine avec Igr .  de rnngnchie exeriipte d'arsenic et  112 

1 cc. d'!\zO3II. S'il s agi t  de voinissenierits, tl'excr6ineiits oii de 
corps solides coiiiiiie le pain, les cheveux, les couleurs d'üriiliiie, 
on I r u i d  5 ü 10 gr. des-preinii.res, 1 gr.  des dernières en état de  
division convenable ; on y ajoute 10 cc. d eau, et l'on traite coiiirne 
ci-dessus ; la masse est ensuite évaporée et calcinée; on ajoute 
;ilors au mélange IO cc. d'eau et 5ce.5 de  SOlIlz 50 p .  100; après  
refroitiissernerit, on filtre; on lave avec S O ~ l l ~ a  12,s p. 100 j~isqii'it . . 

ce que le fitratum ct l'eau de lavage atteigncrit un voluiiie d e  
20 à. 25 cc. Ce liquidt: est cnsuite traité dans l'appareil de .ll;iidi. 

IL'. B. 

(1) Sudd. Apolheker. Zeilung, 1907, p. 83. 
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nosege: vtrlutiiétrlqiie #lu I'cr t h n v  Ics wln Grri- 
q u e u .  - 11. PAT'I'ENSO'I JlL.Ili (Chernical News, 2!)08, p. 50). 
- Le prockdé qui consiste k rktliiire un se1 ferrique B i ' h t  d e  sel 
ferreux p;ir l'action d u  zinc et  de  SOiIl\lilué deniande un  teriips 
assez long; il est nécessaire, d'une part ,  que la totalité d u  sel fer- 
rique soit réduit à l 'état ferreux, et, d autre part ,  il faut que Ic 
zinc e n  excès soit dissous coinplèteinerit avan t  de  proctirler nu 
titrage par  le per i i iangnale.  

Si 1 on ne met dans la solution k r6duire que trEs peu d e  zinc, 
la réduction s'etl'ectue très lenternent ; si, au  contraire, on inet 
beaucuup de zinc, la réduction s o1~Lit:rit assez vite. rriiiis I ' e r d s  
de zinc demande beaucoup de temps poiir se dissoudre. 

1,'nuteur a reconliu que I':ict,ion réductrice dii zinc sur  u n  sel 
ferrique en présence de  SWI12 dilué et dans uri liquide chaud peut 
ètrc arrètée par  l'addition d une solution de chlorure iiiercurique; 
diins ce cas Ic, mercure est rk lu i t  et se dépose s u r  Ic zinc. 

Cette réaction peut étre utilishe pour le d o q e  voluin'tiique 
du fer daris les cuiriposCs fwriques c:t la rii:irclie à suivrt: est 
In suivante : 

1:n volume inesur.6 de In çolulion ferrique est pl i~cé dnris une 
fiole, qui peut Ctrc ferinfie nvcc un 1)ouchori portant un petit tube 
de dégagement;  on ajoute ii la solution 300 cc. de SO"l12 diliit: 
pur et criviron 20 gr. de zinc grilnulé excinpt de fer ; le 
licluiilc es1 ctiautl'é ~ L I S ~ U  Bpr~duct ior i  d'un d6gn~cirierit d 'hjdro-  
gPne trés abondant ; or1 agile de  temps en teriips la fiole jusqii'à ce 
q u d l a  réduction soit coinpl6te ; k ce rnoiiient, on :ljoutc 100 cc. 
d une solution :iqueii.;e saturée de chloriire iiiercurique: onagite 
peridarit trois ou quatre  iiiiriutks, puis on place la fiole sous un 
coiirarit d'eiiii froide. 11 ne reste plus alois qu'A titrer le sel ferri- 
qiie avpc 1;i solution de perrn;~nganate de pntasst:, jiisqii'à nppa- 
rition de lx teinte rose. 

Lorsqu'on opère sur  des solutions ferriques ne  conlenant que 
Oçr. 003 à Ogr.O1O de sel ferrique par  cc., et en einployanl 25 cc. 
de cette solutiori, le do5iige peut ètre fait en moins d'une demi- 
h w r e .  Les ré~u1t;its obtenus par l 'auteur sur  de  norribreuxéchan- 
tilloris de sels ferriques ont toujours étk trEs ~ntisfaisiir1t.s. 

II .  C .  

nosage du iiiiiiigaiiesc dans les cmux potables. - 
M .  le I P E o a i .  EHNYiCII. (C'hem. Zeit., 1!)08, p .  4.1). - Ide pr'i- 
cédé employé par  l 'auteur p u r  le dosage [lu iii;in;nniw daris les 
eaux  potables repose s u r  ce que les coriibinnisonç du  riian~aric\se 
en liqueur acide el en pii:serict: d'uri sel d argerit sorit osydkes 
1):" les persulfiites; le perinaiigxnate forin6 est dosé iodoniltri- 
queinent. Le persulfate tl'aininoriiaqiie rie peut p i s  Btre eiiiployé 
dans  ce cas. car côt i  du sulf i~te  d';iiriinoniüilue il se forme 
AzOYli qui géne le titrage par  l'iode. On obtii:nt de bons résultats 
avec le persulfate de potasse pur .  Le produit cornmercial corilient 
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une quantité considérable de persiilfiite d'.4zli~ et il faut le puri- 
tier. Uüns ce ))ut, on dissout 130 s r .  de  persiilfate de potassiuiri 
et 1"r.de 1i011 dans uri litre d'eau H ( i O ;  on Iiltro sur  du  coton, 
et on laisse refroidir lentciiient. Lxs ci.iataus de porsulfat,e tic 
potassiuiii formks ?ont litrés avec de  l'rau et séchi:s ;t l i i  tt:uipé- 
i ~ i t n i ~  ambiante. 

Pour Ic dosage du riiari~anèsc, on opère de  1 i ~  nianière sui- 
vante : 
Ai quelques cc. d'eau on  ajoute qur:lques gouttes de SC'IJi et de 

solution de K I  amirlonnr'x. S'il ne se produit aucurie colorillion 
bleue, l'eau peut servir iiiiinF:dintoiiicnt pour le tlosagc ; si elle 
contient une qiiiiiilité de  fer telle qu'il se produise une coloiü- 
tion, on I'acidiile 1i.gi~reriient iivc:i: SO4H5et I'on njoiiti: une qiian- 
tité suffisarite de %ri0 pour qii'uiie partie de celui-ci reste non 
dissoute ; on agite le mélange et  I'on filtre ; on verse 100 cc. de 
cette eau dans uri bi~llori : on iijoute environ 5 cc. de SOiIl2 à 30 
p .  100, puis un peu plus de sulfate tl'i~rgerit qu'il n'en fnut pour 
precipiter CI (si l 'eau nc conticnt pas  h ( > i i ~ c ~ ~ p  de Cl on p u t  se 
servir aussi [l'une solution d'AzO.'Ag) et enfin 1 2 gr.  de  persul- 
fate de potassium. Puis on fiiit bouillir la solution pend;irit 
20 minutes ; on laisse refrciirlir ; nn ojoiite un  pcu rle K i  et (si la 
culoratiori ruse ît disparu) de la soliitiori tl'aiiiidon. 011 titre alors 
l'iode niis en liberté avec l'hyposiilfite de soude N/100, jiisqu'à 
disparition de 1;i couleur bleue. L'iodure d'argent en suspension 
dans le liquide ne ni;isque pas l:i fin de la r k c t i o n .  Les eaux 
naturelles contiennent si peu  d e  iiiarigim"èe qu'il fnut eiiiployer 
iiu plus q u e l l c j ~ ~ ~ ~  K .  seuleineiit d'hyposullite N/100;  on se sert 
dans ce hut d'une burette divis& en vingtièmes de cc. Y. 11. 

I)uwage s l i i  mamgnui.se dnns l 'eau. - Ri .  SPlJRI1 
\\'ESTOS (Chenzictrl N e t i s ,  2908, p. 3). - La niéthode est basée 
sur le fait qu'en présence d'un excès J'AzOYB les sels iiianga- 
neux donnent de l'acide pernianganique au contact du tétra- 
oxyde de bismuth. 

Au lieu de tétraoxyde de bismuth,  l'auteur emploie le bisrilu- 
thate de soude, qui a été rccoirimandé par  Blair pour le  dosage d u  
mariganix dans  les aciers.  

I.'acide perriiangtnique produit par  oxydalion peut  étre déter- 
miné par deux inéttiodes : 1" IIlair, après avoir filtré I'exchs de 
Iiisiiiiitli:ite, a,joute un exces de sulfiite ferreux au filtratuiii, e t .au 
moyen d'unesolutiori de perinnrigan;ite d r  potasse, il rléterrnirie la 
proportion du sel ferreux nori oxydé ; 2 0  Pour les eaux qui con- 
tiennent riioins de 2 riiilligr. de i n a n ~ e n C ~ e .  on detcrrnine le 
iiian:;anCse coloriinétri~lueirient en coiiipar:int dîins deux tubes 
rie Sessler la teinte obtenue avec une liqueur type de coiiiposi- 
tiori connue ; pour des ~ ie t i t i~s  qiiaritit,cis tic irii~ngan5se, celte dcr- 
riii.i,e iiiéttiudt: est plus prkckr, que la preinih: .  
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Pour  ln recherche du  manganèse diins l'eau, on opi:re comme 
sui t  : on kvapore environ 35 cc.  d'.\ï.O1ll (Il = 1,l:j:i) iivec une 
quantiti: d'eau suffisante pour avoir d e  Oiiiilligr.Ol 1 miIligr. de 
i r i ; ~ r i g a n 6 s ~  le i&iiiu est clic~ulfé à 130" pend;lrit urie (leiiii- 
heure ; on ajoute JO cc. d'AzOSIT, et ,  ce rriélaii~e froid, oii 
ajoute Ogr.500 de  bisiniithate de' sodium ; »ri ch;iuïSe jusqu'h cc 
que la colorrrtion rose ait  disp:~ru ; si le niangnnèse est précipité 
à I'étiit de  .\InO2, oii Ic retlissoiit pa r  addition d'hyposulfite de 
soude, et l'ci11 cliauSSe pour enlever les oxydes d'ijzole ioriiid~, 
iiii~is celte rlr:rriic\re c i p h l i o n  n'est p i s  t.oiijoiirs iiéct:ss;iire lois- 
qu'ori opcre avec I'e;ru. 

Après avoir rel'iwitli lit solution, on ;;joute du  bisiiiiithate (le 
soude en exces ; on agite penl;iiit quelques riiinutes, et l'on filtre 
s u r  u n  creuset de  Gooch garrii ti'aiiiiirrite ; on lave avec AzO'll 
dilué. et la solutiiin colorée est transvnsie daris u n  tuljc de Xess 
lei.; son volurne est ainené ii 100 cc. avec .lz0311 dilué. 

Ikiris un autre  tube. oii verse 100 cc. de SO*1L2 dilui:. et l'on 
ajoute une solution titrbe de perrniiripnnte dr: p~iti~ssiiiin jusqu'li 
oliteiitiori d'une teirite scrri1~lid)le b celle d u  preu~iei- tube;  or1 
évalue ensiiite les rSsu1tiits en inilligr. par litre d'crin. 

1llac~rri:s. - 1'er.manyntrale de polassr:. - On dissout 03". 228 
dc perniü.riganate de poti~sse tlirris I'eiiu, el ceL[c solution es1 
airienee à 1 litrc ; c l i i i i ~ u ~ ~  cc. (le celle-ci CquiviiuL à O i r i y .  1 de 
manganése. 

Acide nllriyue. - ( D  = 1,l:l:i). U n  iiiélnnge de  3 parties d 'eau 
el d'urie partic d'.hO'Ll de derisité l , b % .  

Acide nihique dilui. - Cet acide se  prépare en ajoutant 30 cc. 
d'AzOJH concentré à. 2 litre d'eau. 

Acide sulfurique. - 23 C C .  de S0'11' coriceiitrP, sont étendus 
pour faire 1 litre. 

Atniatxte. - Uri prkliare de l'ainiitnte en laviint celle-ci avec un 
ticid(:, puis la. c;~lciri;~nt.  1':lle doit Sire eritiiirement exempte de 
rnalièrw organiques. H. C.  

Dosage rapide dc l ' é t h e r  e t  d e  1 '~ t leaol  dans l e u r  
iiiélange. - 3111. 1~LICISCIII':R e t  FI1ASii  (Cllem. Zeit., d'nprh 
Zeits. f .  analyt. Cf~emie, 1 Y08, rio 1, p.  68). - Ilaris une 6pi.011- 
vette en verre on agite 10 cc. d u  iiiélimge avec environ 5 cc. de 
1)crizine et d'ei~li ; Ica lioiii~les se sdrii~i-erit en deux c:oiil:hes, dont 
I;I supeiieure coiitienl l'i:l.lier et l 'iiiférieure I'itlcoul. 1,'iiugiiient;i- 
tion d e  roluiiie des quantités de benzine et d'eau ajoutées doriiie 
la teneur du niEl;mge e n  éther et alcool. 

Daris l'essai d'uii niClange contcnürit de l'eau, il faut d':iboril 
déterrniner la densittl de  ce iiiélarige, puis.  après agitation, le 

- - 

volume p. 100 d'6tlier. T A  icntxir en iilcool e t  m u  est donnée p i .  

a formule : 
l i )  d - a 0,729 

d z dans laquelle 
10 - a 
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d' est le poids spécifique de  l'alcool aqueux  ; 
d est le poids spécifique d u  mélange éther-alcool ; 
a est le volume d'éther en cc. lu après  agitation ; 
0,729 est le poids spécifique de 1'6ther. Y .  B.  

Sciuvrllr? enantenite pour lem analyses de beurre et 
rcclicrclie du benirre clc coco dans le Iieurre. - 
W. T.-R. HODÇSON (Chernical News, 1907. p. 273). - La nou- 
velle constan& dkcritc rlans c e t k  note est oht,eniir, pa r  l'oxyda- 
tion des acides g ras  du  beurre à l'aide du perinangünate de  

Irerie néces- potasse. ~ ' a u l e u ï  a coristat6 que la quarilité (l'oxy,'- 
saire pour oxyder une quantité donnée de  niat i im grasse sapo- 
nifiée est invariable. La méthode eniployke est la suivante. 
i gr. de matikre grasse filtrée est placé dans une fiole et  saponifié 
avec %cc. d'une solution N/2 de potasse alcoolique; on porte le 
melange à l'ébullition pendant trente minutes au rkfrigérant 
ascendant, afin d'assiirer la saponification comp1i:te. Ida solution 
obtenue est kvaporée B siccité au bain-marie ; on ajoute au  résidu 
50 cc. d'eau et  l 'on évapore de riouveau à siccité; cette derriiére 
Cvaporation est répétée jusqu'h ce que tout l'alcool ait  été enlevC. 
Finalement le  résidu est dissous dans l'eau et dilu6 R u n  litre. 
20 cc. de cette solution sont placés dans u n  hecher et additionnés 
de 50 cc. d'une solution N I 2 0  de peririanganate de potasse, puis 
de 50cc. d'une solution de S O Y H e  à. &O p. 100 ; le mélange est 
chaiifré au bain-marie pendant environ trente miniitts, et I'excPs 
de permanganate est t i tré avec une solution d e  sulfate douhle de  
fer et d'arrirrioriiaque. Les acides gras  du  beurre  exigerit 41 cc. 8 
de solution N/10 de permanganate de potasse ; on peut calculer, 
par suite, la proportion en gr. d'oxygène exigé pour l'oxydation 
complète de I gr. de matiére grasse du beurre, et le résultat, mul- 
tiplié par 200, donne l'équivalcnt 8oxygéue de In matière grasse. 
Ce nombre est de 167.2 pour le beurre. 

20 écharitillons de beurre de  coco ont été examinés par  cette 
méthode et ont exigé de  18 cc. O à 26 cc. 8 de  solution K/10 de 
permanganate de potasse, ce qui corresporitl, comrrie équivalent 
d'ozyyine, k un cliiffre variarit de 72 i 107,2, soit un  chiffre 
moyen de 88,66. 

Des rksultats d'analyses obterius avec des mélanaes de beurre 
et de  beurre d e  coco montrent que la proportion d e  cette dernière 
matière grasse peut etrc obtenue avec un degré d'exactitude assez 
grand. 11. C .  

Nouvelle réaotiou tlii eLiloimal. - RI. .\['~TIIE (Zetts. 
f .  analyt. Chemie, 1908, p. '74). - Ercolle Corvelli Cotronei ( 2 )  a 
décrit une réaction reposant sur  la propriété du  chloral de dori- 

(1) Chem. Zeit., 31, p. 342  
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ner avec les huiles p i s s e s ,  en présence d'une substance avide 
d'eau, un corps coloré en bleu-verd8tre. 

On opère de la façon suivante : on chauffe 1 cc. d'huile de 
ricin 10 minutes, dans une capsule dc porcelaine et au 
bain-marie ; on place ensuite au milieu de l'huile un petit mor- 
ceau de la grosseur d'un pois de trichlorure d'antimoine, ce qui 
donne une masse rksineiise de  couleur jaune-oranah. Si mainte- 
nant on laisse tomber sur cette masse résineuse une trace de 
çhlorül, tout en contiriu:mt B chxuffer, il se forrrie d'abord un 
point, puis un halo colorc! en vert-bleuâtre foncé. Si le chloral se 
trouve en solution aqueuse, on agite celle-ci avec dc 1'6ther; la. 
s o lu t io~  éthérée est rnélang6e avec 1 A 2 cc. d'huile de ricin, et 
évaporéc au bain-marie ; on skche sur SO'IIP. On Fe sert dc cette 
huile sèche de la méme façon que ci-dessus ; après 5 A 15 mi- 
nutes, il se forme autour du sel d'antimoine un anneau vert- 
b l e u h c .  N. B. 

Heoherohe et séparation de l'acide aialieylique, 
d u  pliénol, d i a  erésol, d o  iiienthol. etc. - B1M. A.  BEY- 
TIIIEN et P.  ATENSThDT (Zei ts .  f .  angea. Cherni?, d'après 
Zeits. Unters. Nahr. u.  Genussm., 1907, p. 392). - II s'agit d'un 
procédé sgstc~mntique pour la skpiiration de l'acide salicylique, 
du menthol, du phénol, du saliphénol, du salinienlhol, du cré- 
sol, etc. On prend 100 cc. d'une solution alcoolique de ces corps, 
qu'on agile avec 20 cc. de solution de bicarbonate de soude con- 
centree ; on étend A 200 cc. avec de l'eau, et l'on agite de nouveau 
avec l'éther de pétrole. 

La couche aqueuse contient le salicylate de soude et le phénol ; 
celui-ci est enlevk par agitat,ion avec l'éther ; l'acide salicylique 
est également extrait par l'éther après acidulation. L'éther de 
pétrole est évaporé à la température ordinaire; le résidu est 
trait6 par 100 ou 150 cc. d'alcool et saponifié dans un ballon 
au réfrigérant à reflux avec 3 gr  de potasse caustique pendant 
1 heure 1/2 ; on étend le contenu du ballon avec beaucoup d'eau, 
et l'on extrait le menthol par agitation avec l'éther. Le liquide 
alcalin est iicidulE, puis agité avec du bicarbonate de soude et de 
l'kther. Diins la soliition passent le phénol et le crésol ; l'acide 
salicylique est extrait de la solution aqueuse après acidulation. 
On caractérise le phimol et le crésol par homuration et oxyda- 
tion. 

Dans l'eau dentifrice connue sous le nom d'Odol, on a trouvé 
0 , i  p. 100 dc saccharine, 0,077 p. 100 d'acide salicylique libre, 
2,478 p. 100 d'essence de menthe, 0,38 p .  100 de salicylate de 
menthol et 3,444 p. 100 de salicylate de crésol. N. B .  
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l e thode  . Goldeuberg 1901, poar le clonage de 
i'ncicle tni-lriqna c l ~ o v  In lie de vin, l e  tartre e t  
i\ulren. I U I I S ~ H ~ C ~ R  I~rutes  cnnteunut da I'ncide tar- 
trique. (Ze i t s .  f .  n~ialy t .  Chern ie ,  2908, no 1, 1). 57). - On fait 
digkrer pendant 1 0  rniriutes avec 48 cc. LI'HCI (il = i ,20)  une 
quantité de matière brute  égale à 6 s r .  pour une teneur en aci- 
dité totale de plus. de 45 p. 100 ou à 12 g r .  pour une teneur de 
moins de 45 p. e00. Le tout est :ilors versé dans un  ballon jau+ 9 
de 200 cc., et le volume est coinplétS avec l'eau distillée ; apres  
agitation, on filtre le liqiiidc sur  un filtre plisai: hieri sec et dans 
un vase scc ; ciri pipett,e 100 cc. du  filtratuin dans u n  becherglas 
de 300 cc., qui c o ~ ~ t i e ~ i t  10 cc. d 'une solution de Ç03t iP  à 66 p. 100. 

On fait bouillir pendant 20 rninutes, et T'on w r s e  liquide et 
précipite de CO3Ca dans  u n  ballon jaug6 de 200 cc. ; on conipll:te 
avec ae'l'eau distillée, et I'on filtre coiriine ci-dessus. 100cc.  du  
filtratum sont d o r s  évaporés dans une capsule en porcclaine et 
rkduits l a  cc.; dans l e l i p i d e  encore c h a i d  on ajoi te  lentement 
et en agitant continuellement 3 cc. 5 d'acide acétique, après  quoi 
a n  agite encore pendant 5 minutes;  a u  hout de 20 minutes, on  
ajoute 100 cc. d'alcool ü. 9 7 ,  et I'on agite encorele  liquide pen- 
dant 5 minutes. 

Aprés 10 autres minutes, on filtre à la trompe, et on lave avec 
de l'alcool jusqu'g ce que le liquide ne présente plus aucune r6ac- 
tion acide ; on fait alors bouillir le filtre avcc le prkcipité dans 
environ 200 cc. d'eau, puis  on titre avec de la soude Nl5 ,  en 
employant le papier de tournesol comme indicateur. 

Çornrne, dans le remplissage jusqu'au trait  de jaii,rre, il n'est 
tenu compte de la partie irisoluble, il faut faire suliir une 

correction a u x  resultatç ohtenus. Pour  une acidité inférieure Ei 45 
p. 100, la correction est de 0,80 p .  100 ; pour 43  i 60 p .  100, elle 
est de 0,30 p. 100, et,  pour 60 B 70 p .  100, elle est de O,20 p. 100. 
Il n'y a pas de correction & faire pour une aciditE supbrieure à 7 0  
p. 100. N.  B. 

Dosage de 1'1icldt lactique dans les lactates. - 
JI. J., P A U S L E R  (Chern. Zeit., 1'308, d'après Ledermadit, Colle- 
gium, 1907, p. 388). - 1,orqii'on rie se  t r o u w  en présence d'au- 
cune autre  substance oxydable par  le bickirorriate de  potasse, 
l'acide .lactique peut, dtre do& dr:iprès l'équation fondamentale 
suivante : 

d'aprés laquelle {gr. d'acide lactique exige 2gr.178 de ii2Cra07 
pour étre oxydé. 

On prend une qiiantité d e  solution contennnt environ 0gr.k de 
la substance à analyser et dans laquelle l'acide lactique peut se 
trouver a l'état d'hydrate ;* on la fait  bouillir dans une fiole 
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d'Erlenmeyer avec IOcc. de S04A'd i lué  et 25 cc. de KnCrQ7 pen- 
dant  une heure a u  réfrigérant i reflux. On titre ensuite parl 'hypo- 
sulfite de soude le bichromate de potasse restant.  N. B. 

Beeherelie e t  dosage d e  l'acide solCuriqae dans  les 
vinr - Ri. CARLO MENSIO (&zazetta chimica itnliana, 1907, 
p .  3 4 4 ) .  - L'examcn critique des divers procédés améne I'au- 
teur il cette conclusion a u e  la meilleure rnéthode consiste B dis- 
tiller dans  un courant de  gaz carbonique le vinadditionnk d'acide 
phosphorique. Le produit de la distillation est reçu dans une 
solution d'iode titrée. 

Aucun procédé ne permet de  doser exactement l'acide sulfu- 
reux libre. A.  D. 

JBosri~e d e  I'aelde salloyllque. - M .  E .  FILIPPI 
(Merck's  Repvt, 1908, p. 47). - A la solution à essayer on  ajoute 
u n  excès mesuré d'eau hromée titrée ; il se  forme un  précipité de 
tribromoph6nol; on verse alors dans le mélange un  excès de 
solution dkinorrnalc  d'iodure de potassium, puis un  volume 
dktcrrniné de solution d'hyposulfite de soude et quelques gouttes 
d'empois d'amidon; on titre avec la solution décinormale d'iode. 
De la quantité d'iode absorbée on déduit le brome qui  était passé 
à l'état de  tribromophénol. A.  D.  

Dosage d o  citimph~e. dans  l e  cel luloïd.  - hl. 1,'TZ 
(Th Anflly.st, 1907, p .  i74).- 10 gr .  de  celluloïd sont saponifiés 
p a r  Cbullitiori avec une quantité suffisante de  solution de soude 
caustique, et le camphre est distillé dans  un courant de  vapeur 
d'eau ; on ajoute du sel commun dans  le liquide distillé, et l'on 
traite le mélange dans  un  entonnoir & séparation avec de l'éther 
de pétrole ayant  un point d'ébullition inférieur à 40". Le cam- 
phre  se  dissout.  L'éther de  pétrole est évaporé à la température 
ordinaire, afin d'éviter toote perte de camphre, et le résidu est 
dissous dans l'alcool méthylique p u r  dont l'indice de  réfraction 
est connu ; on améne la  solution à 100 cc., et on l'examine au 
réfractomètre à. immersion dc Zeiss à l a  température de U 0 5 .  La 
proportion d c  camphre est déterminée en se  reportant une 
table construite d'aprks les indications données par  le réfracto- 
mètre avec des solutions contenant des quantités variables et 
connues de  camphre. 

Le camphre naturel e t  les variétés de -camphre  synthétique 
(inactif) possèdent tous le mème indice de réfraction. Dans beau- 
coup de  cas, on peut extraire directement le camphre du  celluloïd 
sans distillation p a r  un sirriple traitement de plusieurs heures & 
1 'pareilSoxhlet et a v e c  l 'éther de  pétrole. 
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On a trouv6, pour quelques échantillons de celluloïd, 20,15 à 
28 p. 100 de camphre. 

Au moyen des chiffres suivants, on construira un graphique 
donnant la quantité de camphre correspondant k l'indice de 
réfraction. 

Division de l'échelle 
lue sur 

le rbfractornétre - 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
23 
24 
2 5 
26 

Camphre pour 
100 cc. 
- 

Ogr . 
O 230 
O 500 
O 730 
4 O00 
i 250 
1 500 
1 750 
2 O00 
2 300 
2 580 
2 880 
3 190 
3 500 
3 810 
4 220 
4 420 
4 700 
5 O00 

n reprksente la déviation de l'alcool méthylique exempt de 
caniphre (8") 

N représente la déviation lue sur le réfractomètre dans une 
solution contenant du camphre ; 

Par. conséquent N - n  représente la déviation réfractométrique 
due au camphre. 
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Analyse elilmique inilustrielle, par G. LUNGE, professein 
au Polytechnicum de Zurich, avec la collaboration de techniciens e t  
de spécialistes, traduil  de  l 'allemand par EM. CAMPAGNE, ingenieur- 
chimiste. - 2' vol.: Industries organiques, 1 vol. d e  904 pages, avec 
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4 18 figures (H. Drr~oo.  et  b& P~NAT,  P:dite~i~S, 49, quai des Grands- 
Augustins, Paris, T'le). P r i s  : 27 f r .  80. - L e  traite d'analyse chimi- 
que industrielle, dont le second ,et dernier volume vient de parailrc. 
est une traduction partielle de l ' important ensemble des travauxreu- 
nis et piiblids par G.  Lunge, sous le titre de Chernischtechnzsc/i~ 
Cir~terairchz~tzysrne/ /~or/rn,  qui comprend trois voluines fortriant ensem- 
ble plus de 3.OUO pages. Les chapitres contenus dans le premier volume 
de  la traduction française était extraits des deux premiers volumes de 
l'édition allemande. Le second volume est ex1 ra j t . d~  troisième tome 
de l'édition allemande réservé aux industries organiques. 

Chacune des monographies composant le présent ouvrage est l ' au-  
vre d'un technicien faisant autorité dans  la spicialitP. D e  plus, le plan 
général adopté pour chacun des chapitres est  coinpli ternent différent 
de celui qu'on observe dans les traites classiques d'analysé chimique. 
E n  effet, pour chacune des industries considi;rees, on envisage sncces- 
sivement les points suivants : i0 analys*! des malier& premières ; 
2O contrale des differentes phases de la fabrication ; 3" essai des pro. 
duits fabriqu6s. , . 

Soutes les questions analytiques qui se presentent au chimiste spe- 
cialise dans  une industrie particulikre sont abordées s~ccessivement 
et résolues par les méthodes les plus reccntes e t  surtout les plils prn- 
t i p e s .  Cet ouvrage est le résultat d'une longue expérience faite pour 
adapler les ni6thodes scientifiques au travail du laboratoire char@ de 
contrdler e t  de  rdgler la marche tlcs opkrations industrielles. 

L'ouvrage de  Lunge a obtenu le plus grand succès en  Allemagne. On 
le trouve dans  tous les laboratoires industriels a u  rnCme titre que les 
ouvrages classiques d 'analrse chimique de Frkséniiis. Nous croyons que 
le public français réservera un bon accueil à la traduction que M. Cam- 
pagne en a faite ail prufit de l'iridustrie chimique francaise. 

Aiialysc du beurre pour la rccliei.cbe de  Iu rului- 
fication, par D .  CRISPO. - Causerie faitc à la Societé de pharma- 
cie d'Anvers le 24 octobre 1907. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Dtcre t  relati8' it la répressit~ii de le fi.aucle en ce 
qui csneei-nie les g;ruissvs e t  les Iiuiles coiiiestil~les. 
- Ce décret, pris en vertu de la loi du aoîit 4905, a été publie au 
J O U ~ B ~  officiel du 1 4  mars 1908: , -. 

Article li .r. - II est intcsdit de d e t e n i r . 0 ~  de transporter en vue de 
la vente, de  mettre en  vente ou de vendre : 

I o  Sous le noni de  11 Saindnux », tout produit ne proverlarit pas 
exclusivement des tissus adipeux du porc ;  

20 Sous le nom de « saindoux pure panne 11, tout produit ne prove- 
n a n t  pas exclusivement de la panne de porc. 

Ces produits sont obtenus par ext radion à chaud 1 ils perdent tout 
droit à ces appcillations lorsqu'ils ont subi ultérieurement une manipu- 
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lation susceptible de  modifier leur composition naturelle ou leuil 
teneur en  principes utiles. 

Art. 2 .  -Toute maticre grasse comestible concrète à l a  tempéra- 
ture de 2 5 0 ,  autre que le beurre et  le saindoux, vendue à l'état pur, 
peut étre designee sous le nom de o graisse n ; mais cette dénomina- 
tion doit etre complètée par  l'indication de la matière animale ou 
végétale d'où la graisse est tirée. 

Toiit mélange concret à la température de I l i 0  de malikres grasses 
Comestibles pures, concrètes ou fluides, A l'exception des produits vises 
par l'article 2 de la loi du  !6 avril 1897, doit être designé sous une 
dénomination qui le distingue nettement des graisses pures visées au 
préchdent paragraphe. 

Art. 3 .  - 11 est interdit de  détenir ou de  transporter en vue de la 
vente, de mettre en  vente ou de vendre sous l a  dénomination d'huile 
d'olive, de noix ou de  tout autre fruit ou graines,  avec ou sans quali- 
ficatif, une huile ne provenant pas exclosivement des olives, des noix 
ou des fruits ou graines indiqués dans ladite dénomination. 

Art. 4 .  - Les dénominations usitées dans le commerce pour dési- 
gner soit les mklanges de  graisses, soit les  nel langes d'huiles cornesti- 
bles peuvent étre accompagnées de  l'indication d'un ou de  plusieurs 
des éléments constitriant le tndange,  mais b la condition que la men- 
tion coniplementaire fasse connaîlre exactement la proportion dans 
laauelle le ou les élernents dénommes entrent dans  le melanee.  " 

Les denoininations et  mentions ci-dessus prevues duivent étre 
imprimés en caractères identiques. 

Art. 5. - 11 est interdit toute personne se livrant au  commerce 
des huiles de faire figurer sur ses étiquettes, marques, factures, papiers 
de commerce, emballages e t  récipients, l'indication ((propriétaire à..., 
oldiculteur A ..., niigociant à ..., ou commerçant A ..., 3 suivie du nom 
d'une rbgion 011 d'une localité dans laquelle elle ne  possède ni pro- 
priété, ni ciilture. n i  établissement commercial ou industriel. 

Art 6 .  - L'emploi de toute indication ou signe susceptible de  
créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur  l a  nalure ou sur  
l'origine des produils vises a u  présent décret lorsque, d'aprks la con- 
vention ou les usages, la désignation de l'origine attrihiiée & ces pro- 
duits devra être considL;ree comme la cause principale de la vente, est 
interdit en toute circonstances et  sous quelque forme que ce soit, 
notamment : 

l o  Sur les récipients et  emballages ; 
20 Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appa- 

reil de fermeture ; 
Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, 

prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout 
autre moyen de  publicité. 

Art. 7 - Dans toiis les établissements ou s'exerce le commerce des 
graisses et des huiles comestibles, les produits mis en vente ou les 
récipients et  emballages qui les conlienneiit doivent porter uoe ins- 
cription indiquant, cn caractkres apparents, la denomination sous 
laquelle ces produits sont mis en vente. Cette inscription doit être 
rédigée sans abreviation et disposée de façon & ne pas dissimuler l a  
dénomination di] prodiiit. 

L'inscription portée sur les récipients ou emballages dans lesqucls la 
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marchandise est livree doit indiquer, en caracléres apparents, soit le 
poids net, soit le poids brut et  la ta re  d'usage. 

Le decret stipule, dans le dernier article, qu'il ne  sera exScutoire que 
dans un délai de trois mois B dater de  sa publication, mais seulc- 
nient en ce qui concerne les articles 4, 5 ,  6 e t  7 du décret. 

Arrète tirant lers niesures à prendre pour le  prélè- 
venient des &cliantillons de semences et fourrages 
concentrés en exécution de la loi snr les fraudes. - 
Article premier.  - Chaque préli.vement de semences et de fourrages 
comporte la prise de quatre échantillons, qui doivent &tre identiques. 

Art .  2 .  - II est procedé l a  prise des échantillons de la façon sui- 
vante : 

l o  Semences. - Quand les prélévernents porteront sur de petites 
quantites, ils se feront ti la main  ; daus le cas contraire, que la mar- 
chandise soit en  sacs ou en tas on se servira de la sonde. Les prises 
auront lieu à trois niveaux diffërents : A la surface, au milieu et à la 
base d e  l a  masse. ~ ~ 

Aprés avoir mélange avec soin les prises siiccvssives, on formera un 
echantillon moyen de 1 kilogr. environ, s'il s'agit de  grosses graines 
(blé, sainfoin, betterave, etc.) et de 500 g r .  pour les aiitres. 

Brassé B niveau A plusieurs reprises, l'echantillon moyen sera 
reparti en quatre tas bien seniblables représentant les quatre echantil- 
lons formant  le prekvement .  Chacun d'eux sera place dans un sac en 
papier ou mieux dans un sac en toile a couture intérieure. Ils seront 
conservés dans un endroit très sec. 

2O Fourrages concentres (tourteauz, provendes, sons, d k h e s ,  etc.). 
- Ils se prdsentent en pains entiers, en fragments ou A l'état de farine. 
Dans le dernier cas, on procédera comme pour les farines aliriientai- 
res,  e n  constituant des echantillons de  230 gr .  chacun. 

Si les tourteaux sont en pains, on s'assurera d'abord que la livraison 
est  iinifrirme, et  l'on prklèvera pliisieiirs pains dont on détachera, tan- 
tôt  dans l a  partie centrale, tantô t  sur  les bords, des fragments d'une 
centaine de  grammes, qu'on divisera ensuite en petits morceaux de 20 
à 30 gr .  Après avoir niélangé ces niorceaux, on en formera un lot de 
2 kilogr. environ, qu'on divisera aussi uniformbment que possible en 
quatre échantill~iris de 500 gr. ; chacun d'eux sera placé dons un sac 
en papier ou mieux dans un sac en toile à couture intérieure. 

Arl .  3. - Le chef du service de la répression des fraudes est chargé 
de  l'exécution du present arrète. 

Paris, le 21 mars  1908, 
Ls Ministre de I'Ayriculture, 

J .  RIJAU. 

Arrèté désignant l e  hbor~toirt? cbarg& de l'ana- 
lyse des éclinntillunrr de seniences et  fourrages con- 
centrés. - Article premier. - Le laboratoire d'essais de seniences, 
4, rue  Cerventès prolongée, à Paris, est  designe pour procéder B I'ana- 
lysc des échantillons de semences e t  de  fourrages concentres (tour- 
teaux, provendes, etc.) destines A l 'alimentation du bétail, prélevés en 
vue d e  la répression des fraudes dans  toute l'étendue d u  tel ritoire de 
la République. 
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Art. 2. - Le chef d u  service de la répression des fraudes est chargti 
de l'exécution du present arreti.. 

Fait Paris, le 21 mars 1908, 
Le Ninis t re  de l 'Agriculture,  

1. Rrr~ri. 

Arrèté désignant l e  Iitlmrnenii~~: ale ch imie  des 
prriluitu rés iucur dc In Fncultk d e  Ilni-tlrnur pour 
proct-dein r I'niinlyse tlcs &clirinlilIons des pi.otluiCs 
&siueux pt+lcr.i.s en vue  clc Ytr a.<.pt.eshion des  I'rnra- 
des. - -4r ; ic le unique .  - Le latioratoire-de cliirnie des produits 
rtisirieux de Hordeaux est désigné pour procéder l'analyse des Pchaii- 
tillons de produits rksineux prélevés sur tciute l'etendue du territoire 
de la Ripublique. 

Paris, le 21 mars 1908, 
Ide Ji iBls tr~ de I' Agrici i l t~crc,  

J.  RUAU.  

Décret rendnnt erçcutoii*c r i a  .QIgi.rie le  r i g 1 e . -  
mciit r l ' i i r l i t i i i i i ~ t i . a t i r ~ t i  p u l ~ l i ~ l u e  rr-IntiI' à l'analyhe 
des proditils cupriques niillci-J-l~ingniiiit~urs. - Le 
Prcsident de la H6publiqiic françsisc, vu le décret du 30 luin 1905, qui 
a rendu exécutoire eri Algérie la loi du 4 aout 1903 réglementant le 
oorniiierce des produits cupriques anticryplogairiiqiies ; 

V n  le dticret di1 9 octobre 2906, portant reglenient d'adininistratii)n 
publique pour l'application de la loi du 4 aoùt 4903, en ce qui concerne 
I'analy5c des produits cupriques antici~yptogniniques et  les dispositions 
à prcndre eu vue du  préleveinent d'6chantilions de ces produits ; 

Vu le décret organique du 23 août 1898 sur le gouverrieinerit e t  l a  
haute arlriiini$tral.ion en  Algérie; 

Sur le rapport du Prksident du Conseil, Ministre de I'lnt6rieur et  
du Ministre de l'Agriculture, d'après les propositions du Gouverneur 
general de 13Algerie, 

Dicrète : 
Art. 1". -Le dscret du 9 octobre 1906 siisvisé est rendu exécutoire 

en Algbrie, sous reserve de la inodifieation prévue &l'article 2 ci-aprits. 
Art. 2. - Des arrétes du  Gouvei.oeur g ~ n e r a l  de 1'Aloerie determi- 9 neront le détail des operations à exécuter dans chaque cas. 
Art. 3. - Lc P r k i d e n t  du Conseil, Ministre de l'Intérieur et  le 

Ministre de l'Agriculture sont charges, ehacun en  ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent décret,, qui sera publié au Journul officiel 
de la R~publ ique  francaise et insere au Bulleiin des lois, ainsi qu'au 
B d l e t i n  ofpciel du gouvernement général de l'Algérie. 

Fait h Paris le 5 mars  1908, 
A .  FALLIEH~S. 

Par le Président d e  la République : 

Le P~+sident  d u  Conseil, Xinis tre  de  l'lnteriout-, 
G .  CLEMENCEAU. 

Le Ministre d e  l 'Agr icul ture ,  
J. Ruau. 
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Cours pratique d'oeiiologle. - Les cours d'œnologie insti- 
tués par  M .  le ministre a e  l'Agriculture, depuis 190? ,  h la Siaiion 
œnologique de  Bourgogne, & Beaune, i ~ n l  éte suivis par de très nom- 
breux praticiens, viticulteurs ou nr'gociants. L'expérirnce acquise 
depuis bientot huit ans a dcmonlré que dix jours de travail bien 
ordonne sont sulfsants pour acquerir les principes essenliels de 
l'œnologie et  se familiariser avec les opérations de  laboratoire 
indispensables pour la condiiile de la vinification et de la conser- 
vation des vins.- 

Les cours e t  exercices de  laboratoire sont completes par des dcgus- 
tat ions nombreuses, des visilrs de caves, etc. La prochaine sPrie de  
ces cours aura  lieu du ?9 avril au Y mai  ,1908. Les Compagnies de 
cherriins de fer du Nord, de I'Etat, du P.-L.  -hl.  accordent une 
faveur spéciale Mh!. les auditeurs. Le programme de ces cours 
est envoye franco sui. demande adressée M .  Mathieu, directeur 
de la Station cenologique de Llourgogrie, a Beaune. 

Disllnctioii lioiiurilique. - Par décret du 14 mars 1908, 
M. Langlois, chimiste cerarriiste à Alger, membre du Syndicat des chi- 
mistes. a ete nomaie Chevalier du N é r i t e  agrzcole. Nous lui adres- 
sons nos sincères felicitations. 

Erratum 
Dans l'article de M. Hobin sur le dosage du foriiiol, no d e  fevrier 1908, 

page 55, 22e ligne. au lieu de : ((50 cc. -(2cc.5 + 15cc.2 + Ucc.5) = 
33cc.95 ua ,  lire : ((5Occ.- ( l cc .3  $ lljcc.2 + Occ.05) = 33cc.25 M. 

DEMANDES E T  OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous inforirinns nos lerteiirr ~ I I ' P I I  qiialiiC de secrétkiire gtkéral d u  Syn- 

tlicat des cliirnisles, noiis nous cliargeoris, lorsque les deniandes et les 
oltrcs le perniettcnt, de procurer des cliiriiistcs aux industriels qiii en ont 
Iicsoin et des places aux chiniistes qui sont -la reclierclie d'un ernploi, 
Lcs insertions que noiis faisons dans les Annales sont absolument gra- 
~iiites. S'adresser M. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 30. 

Sur  la demande de M .  le secielaire de l'Association des anciens élèves 
clc l'institut de cliirnie appliquée, nous informons les induslricls qu'ils 
 c cuve rit aussi deinander des cliiniistes en s'adress;irit à lui, 3, rue iiliclie- 
let, Paris (Be) .  

L'Association amicale des anciens é18vcs de 1'1ristitiit nalional agrono- 
iiiique est à triSrne cliaque ariiii:e ii'ofrrir à Dlhl. les induslriels, chi- 
niistes, etc., le  concours dc plusieurs ingknii?urs agrononies. 

Prihre d'iidreqser k s  iicniantlt:~ a u  sikge sot,i;il tic I'Assniiiatinn, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 3.. 

INGÉNIEUR-CHIMISTE diplbn16de la Faculti des Sciences de P,~ris, 
ex-preparateur au Laboratoire municipal de 

Paris e t  au courant d e  la niélallur~ie de l'or. desire situatiori. -Adresser ~ ~ 

les oltres au hurean des Anrial<,s de chzmie aualytzque, 45, rue Turenne, 
Paris, aux initiales II. 0. 
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TRAVAUX 0 RIGIN AUX 

I~echrrche de petites qnnutités d'oxyde de carbone 
dan* l'air, 

Par MM. J. Oo~en et E. ROUN-ADRE~T. 

L'étude chimico-légale des empoisonnements par  l'oxyde de 
carbone soulève divers problirmes analytiques, les uns  faciles rl 
rksoudre, les autres H U  ~o~iLrüir( :  fort délicats. 

La recherche de l'oxyde de carbone dans le sang des individus 
soumis 2 l'action de closes rnassives de gaz toxiques (gaz des 
réchauds de  charbon, gaz d'éclairage, c1c.j n'offre pas de  diffi- 
cultris, et l 'examen spectmscopique fournit u n  moyen rapide et  
sûr pour d h o r i t r e r  la cause de la mort.  Les méthodes gazorrié- 
triques ordinaires sont, dans ces cas, généralement suffisantes 
puur permettre l a  constatation et le dosage npproxiiriatif de  
l'oxyde de  carbone daris l'atmosphére suspecte. Ces rnérnes 
recherches devienrierit plus ardues lorsque la dose de gaz toxique 
fixé dans le sang cst iiiinirric, ou encore lorsque l'individu sous- 
trait k l'action du milieu nuisihle ne succombe qu'après u n  cer- 
txin temps, c'est-ù-dire aprks avoir éliminé une forte partie de 
l'oxyde de carbone absorbi: ; I'exaiiien spectroscopique n'est plus 
alors d'une précision suffisante, et il faut recourir k des procédés 
plus compl iqu~s ,  génkralcmerit basés s u r  l'extraction par  le vide 
des gazdu  sang et  I'arialyse de ces gaa. D'aulre part,  l 'analyse 
d e  l'air contenant de l'oxyde de carbone en proportions faibles, 
qiioique suffisautes pour  amener des accidents uiortels, offre 
souvent des difiîcultés . Lorsqu'il s'agit (le doses excessivenient 
petites, ces difficultks deviennent consid6rables. L'étude des 
atmosphères contenant des traces très faibles d'oxyde de car- 
bone est cependant fort utile ct  donnelieu à de riorribreuses exper- 
tises, dont les résultats ne sont pas loujours très concluants 

Au nombre de ces analyses difficiles, citons, pa r  exemple, 
celles des atrriojphères viciées par  des issus de calorifères 
défectueux, ou par  la conibustion trés lente des vieilles poutres, 
QU par de minimes fuites de  gaz d'éclairage, etc. ; les propor- 
tions d'oxyde de curbone sont en pareil cas très faibles, qoel- 
ques cent niillièmes par  exerriple ; elles sont cependant suffi- 
santes pour dkteririiner de graves accidents d'intoxication chro- 
nique. C'est d e  ce genre d'analyses que nous avons l'intention de 
nous occuper ici. 

MAI 1908. 
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On peut appliquer üvantageuseinent B lu recherche des petites 
quantités d'oxyde de carbone les appari i ls  où ILI coiiibusliori est 
déterminée par  l'incandescence d'un fil de platine ctiaufTé par un 
courant decti-ique, appareils qui,  imaginés d'ahord par  Coquil- 
lion (1) pour la déterinination du grisou dans l'air des mines de 
houille, ont. conserve le nom assez improprt: dc grisoumètre. 1.e 
grisoumétre de  réh ha nt est fort connu, e t  son auteur  l'a employk 
souvent à la recherche de l'oxyde de carbone. 

Kous' nous servons souvent d'un appareil (3) basé sur les 
mêmes principes, mais fonclion- 
nant  avec du  mercure ; on évite 
ainsi les petites erreurs dues B 
l a  solubilité de  l'acide carbo- 
nique dans l'eau ; il est facile 
d'opérer siir des gaz secs, de 
faire diverses constatations ou 
réactions utiles. 

Cet appareil se compose es- 
seritiellernent d'une ampoule de 
verre A (fig. I ) ,  à l 'intérieur 
de laquelle passe une spirale de 
platine qui  peut Ctre portée nu 
rouge p a r  un  courant électrique. 
Ide sonimet de  l'ampoule se 
termine p a r  uri tube capillaire à 
robinet R ;  en bas, 1'arripo;le se 
prolo~ige par  u n  tube gradué ub ,  
de  faible diamètre, relie lui- 
rn&me p a r  un caoutchouc épais 
B u n  autre  tube vertical, cd, 
de  même diamètre, qui  servira, 
au  rnoinent des lectures, h ra- 
mener le  gaz de l'ampoule à 
la pression atmosphth-ique ; les 
deux  tubes ah et cd sont main- 
tenus p a r  des pinces rnobiles le 
long de deux tiges mi:talliques 
TT', SS'. 

Fig. i. - Grisoumétre à mercure. 

Voici la marche d'une operation : l 'ampoule A et le tube ab 
soiit remplis de mercure, qu'on verse p a r  un entonrioir effilé; 

( 1 )  Comptes rendus de 1'Acad. des sriences, t .  LXXKIV, p .  458 et 1305. 
(21 MN. Chabaud.Thurneyssen ont construi t  cet  appareil assez delicat 

avec leur  Iiabilcté ordinaire. 
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on laisse arriver le mercure jusqu'h l'extrémité du tube 5 robi- 
net R, muni d'un court tube de caoutchouc 2 vide qu'on remplit 
aussi de mercure jusqu'à son orifice ; le  gaz, ordinairement con- 
tenu dans une Cprouvette portant a son sommet u n  robinet relié 
au robinet R, est introduit dans  l'ampoule A par  ouverture des 
robinets et abaissement d u  tube cd; le tube latéral k sert à faire 
Ccouler I'excEs de  mercure ;  le volurne de  gaz introduit dans  
l'ampoule doit être suffisant pour  que  celle-ci soit entièrement 
pleine el pour que le ~ i i v e ü u  du  mercure dans le lube a6, à la 
pression atmosphérique, s'arrete k quclques divisions au-dessous 
du bas de l'ampoule A ;  un  manchon de verre entoure l'ampoule 
et le commencement du  tube gradué a b ;  on y fait  circuler u n  
courant d'eau de bas en h a u t ;  la temp6rnture de cette eau est 
mesurée par  un  thermometre sensible avant  son entrée dans 
l'appareil ; lorsque l'ampoule II a bien pris la température de  
l'eau, or1 établit très exactement l'égalité de niveau des ménis- 
ques de mercure dans les tubes ab et cd ; une  vis de rappel P et  
une petite mire blanche e t  noire g, rriotiile sur  la tige TT', facili- 
tent cette opération; on fait  alors passer le courant électrique 
dans la spiride de platine p a r  les fils h, h' (courant à 2 10 volts 
avec une résistance convenablement réglée), e t  l'on interrompt le  
courant dès que la spirale est portée au  rouge f ranc ;  on  renou- 
velle un  grand nombre d e  fois le chauffage de la spirale jusqu'à 
ce que le volume ne change plus, e t  on laisse enfin le gaz de  
l'ampoule reprendre la température iniliale (s'il y avait une 
diffërence appréciable dans  les températures de  l'eau au  com- 
niencernent e t  ?i la fin de l'expérience, on ferait subir au  voliimc 
gazeux une correction selon les fornlules connues). On rétablit 
enfin l'égalité de niveau entre les iiiénisques d e  mercure dans les 
tubes ab et  cd, e t  l'on fait la lecture. 

Si l'air examiné ne contient pas de gaz combustibles autres que 
l'oxyde de carbone, la réaction 

CO + O = C O 9  
2 vol. + 1 vol. = 2 vol. 

montre que le  volume de  l'oxyde de carbone est Bgal a u  double 
de la contraction observée. D'autre part ,  le volunie de  l'acide 
carbonique formé est égal à celui d e  l'oxyde de  carbone ; en sorte 
que, si  l'on introduit par  le robinet IL une goutte de solution de  
potasse très concentrée, on dkterrriine une absorption Cgale a u  
double de la contraction primitive : c'est Ib une  vérification utile, 
niais qui entraîne une certaine con~plication de la manœuvre e t  
dont on peut souvent s e  passer. 
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Si le gaz contient d e  l'hydrogène ou des gaz hjdrocarhonés 
en quantitE appréciable, on peut le constater par  la condensation 
de qiielqiies traces de vapeur d'eau s u r  les parois de  1';tmponle. 
On no saurait  t rop répkter, d'ailleurs, que les méthodes d'annlyse 
par  combustion perdent toute prkcision lorsque le gaz exanliné 
contient plusieurs produits combustibles. S'il s'agit, dliris un 
appareil tel que celui-ci, d'évaluer seulement l'oxyde de ciirhone, 
on cherchera ?L éliminer préalableriient les gaz hydrocarhorics 
(agitation avec l'acide sulfuriqiie bouilli, avec le brome, etc.). 
L a  constatation des hydrocnrhures se  fait a i s h e n t ,  avant  l'expé- 
rience, par  la méthode si délicate indiquée p a r  Bt:rthelot, con- 
sistant à faire passer dans u n  khant i l lon  du  gaz quelqiles 
étincelles électriques et A vérifier, p a r  addition d'une goutte 
de chlorure cuivreux ammoniacal,  s'il s'est formé de  l'ackty- 
léne (1). 

Au total, s'il y a des gaz hydrocarbones, les instruments 
c.omrrie celui-ci donnent de médiocres résultats pour la recherche 
des tr6s faibles traces d'oxyde de  carhonc. Ilans Ic cas oii il y 
aura i t ,  à côté de  l'oxyde de carbone, de  petites quantités d'hydro- 
gène, la nlCthode pourrait  etre appliquée; innis la vérification du 
volume d'acide carhoniqiic produit serait  alors indispensable. 

Quelle sensibilité peut-on atteindre avec u n  appareil de ce 
genre, en supposant qiic Ir: gaz nc cont,ienne que de l'air et rle 
l'oxyde de carbone ? Dans l'instrument que nous venons de 
décrire, le volume du g a z  sur  lequel on opère est d'environ 34cc. ; 
le tube ab, sur  lequel se font les lectures, est gradué en vingtié- 
ines de cc. ; l'espace entre deux divisions est de 5 millimètres, et 
l'ont peut très facilement, avec une loupe, apprécier la cinqiiiéirie 
partie de cet espace, c'est-&-dire lire une contraction de 1/3 500 
a 1/4 000 environ du volume gazeux mis  en expérience ; l'oxyde 
d c  carbone, Ctant égal au double d e l a  contraction, pourrait donc 
étre retrouvé dans de l'air qui  en contiendrait une  dose voisine 
dc 112 000. 

L a  sensibilité de  l'appareil pourrait  évidemment &Ire auginen- 
t6e en donnant  Ü. l 'ampoule A des dimensions plus grandes. 
L'augmentation de  voliiine d ~ i  p z  pendant  l'échauffement du fil 
serait alors assez considérable pour chasser le mercure par le 
tulie bdc; l'adjonction d'un? pince s u r  le caoutchouc reliant b et 
d permettrait d'éviter cet incorivtinient e t  d'isoler l'ampoule .\ 
pendant la combustion. 

(1) Voir, pour les dispositifs applicables à ces essais, DERTIIELOT, Analyse 
des gaz, p .  114, Paris, Gautliier-Villars, 1966. 
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Dans les analyses d'atmosphères suspectes, il y a un  grand 
intér&t à doser, non-seulenient l'oxyde de  carbone, [riais ericore 
l'acide carbonique, dont  la presence en quantité anormale 
est souvent signiricat,ive. Aussi avons-nous l 'habitude de  faire 
en rnérne temps ces deux dosages. L'appareil est alors ainsi 
constitué : 

Urie fontaine à mercure déplace lentement le gaz à analyser, 
qui est contenu dans u n  flacon à robinets d e  4 litres. Au del$ de 
ce flacon est un  rohinet à trois voies ; l'une d m  branches de ce 
robinet sert, à la fin d e  l'expérience, k faire passer u n  courant 
d'air pur pour balayer les gaz restant dans  les diverses parties 
de l'appareil. L'air traverse trés leriterrierit d'abord deux flacons 
laveurs à. SO"Ix concentre, puis u n  tube laveur de Winklcr con- 
tenant aussi S0"i2, puis  deux gros tubes e n  U à ponce sulf~ir i -  
que ; ainsi desseché, il traverse un  tube de Liebig contenant de 
la lessive de  potasse et  u n  tube e n  17 contenant de la potasse 
solide. Ces deux derniers tubes sont pesés très exactement avant  
et nprks l'expérience, avec les précautions d'usage pour ces 
sortes d'opérations. précautions s u r  lesquelles il est inutile 
d'insister ici. La différence des deux pesées donne le  poids de 
l'acide carbonique. 

AprSs les tuhes k potasse, le gaz traverse une colonne d'acide 
iodiqueen grains, chnuffke à 1000 par  la vapaur d'eau ; nous 
disposons cet acide iodique entre deux tampons de  coton de 
verre, dans le tube intérieur d 'un petit réfrigérant de  Liebig où 
l'on fait circuler, a u  lieu d'eau, un courant de vapeur. L'iode 
produit par la réduction de  l'acide iodique, s'il y a de l'oxyde de 
carbone, est condensé, soit dans du  chloroforme sous une  couche 
d'eau, soit dans  une solution d'iodure de 'potassium bien p u r  ; 
celle-ci se colore en jaune, et l'on peut, si  l a  dose d'oxyde de car- 
hone est notahle, t i trer l'iode volumétriquement & l 'aide d'une 
solution trEs étendue d'hyposulfite de soude, 

A la fin de l'opération, il y a lieu de  balayer les gaz restant 
daris les divers tubes ; l'extrémité de  l'appareil est relike A u n  
petit aspirateur à eau, et l'on fait entrer lentement une quantité 
sufiisante d'air pur  par  l'une des branches du rohinet B trois 
voies dont il a été question plus hau t .  

( A  suiore). 

lileclierolie d m  mouillage des vins, 
Par M. G .  HALPHEX. 

M. Blarez vient de  publier, pour  reconnaitre et évaluer le 
mouillage des vins. d e  u nouvelles règles B basées s u r  I'ntilisa- 
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t ion dei; chiffres de  I'aciditk f i x e  et de l'alcool, qu'il énurnère de la 
façon suivarite : 

u 2 0  La somme du titre alcoolique + acidite' fixe possède une 
valeur min imn yui  est en rapport avec le titre alcoolique du ain, 
puis augmente en m i m e  iemps que celui-ci, mais  non  pas d'une 
m ê m e  quantité. Cette valeur min ima varie avec L'origine des vins. 

20 Le rappel-t entre le t&e alcoolique d u  v in  et son acidité 
Fxe est représenlé par u n  nombre m a x t m u m  gui est fonc~ion du 
titre alcooliyue, mais  gui. aarie aussi  avec l'origine d e s  uins )i .  

P a r  acidité fixe, il entend l'acidité fixe rkelle (( dinzinuée, s'il y 
a l ieu,  des majoraiions apporties par la présence dans le vin 
d'acide tartrique libre ou ajouté, ou  bien s'y renconirant naturel- 
lement ,  d a c d e  citrique, ou  encore de I'augnzentaiion résultant du 
p1âtra.q~ ( 0 . 2 p a r  gramme de sulfate de potasse e.rcéa'ant 1 gr. )i . 

Comme ln quantité d'aciditk fixe d'un vin est fonction de son 
titre alcoolic~ue, ainsi que je l'ai montré antérieurement ( 1 ) ,  cette 
façon de  corriger l'acidité ne peut  avoir de valeur certaine que si 
les opkrations du plAtrage et du tar t rage 2 la cuve agissent seul(:- 
ment  s u r  l'acidité sans toucher au  degrk alcoolique. Or chacun 
sait qu'il n'en est pas ainsi e t  que les vinifications pliilrées don- 
nent  un reridenierit eri alcool plus grand que  le pur  jus. 

Voici, It titre d'exemple, quelque-, comparaisons (2) : 

Vins de  Narbonne 
Vin Raisin de - . 

de Lodeve Saragosse ( 3 )  1 (grangette) (rnanùerac) 
- - - - - 

Vin naturel. 10,s 12.0 7,s 9 8  9,0 
Vin platré . 11,7 12,8 
Vin tartri': . 10,3 20,7 20 .6  

Il y aurai t  donc lieu de lenir compte aussi de cette pnrlicu- 
lar i té .  

D'un antre chte, il ne semhle pas convenahic de  défalquer de 
l'acidité fixe la totarlité de l'acide tar t r ique trouvé à I'ktat de 
liberté ; les a ramons  analysés p a r  SI. Rocqut:~ et  relatés dans le 
mémoire auquel je viens de faire allusion etaient souvent riches 
en acide tartrique lihrc, e t  cependant leur acidité fixe ktait, pour 
u n  degré alcoolique déterminé, infkrieure h celle d'üiilres vins, 
privés d'acide tartrique libre, h tel point que,  si  l'on :trimettait les 
norrilms de M .  Blarez, plus d e  50 p. 200 des arainons pr6p;irPs 

( 1 )  A .  G A U T I E R ,  Analyse et sophistication des vins, 4 O  edition. 
(2) VILLIERS et  COLIS, Traité des altérations et falsifications des subs- 

tances alimentaires. 
(3) Annales de chimie analytiques. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et analysés par  11. Rocques, e t  dont j'ai reproduit la cornposition 
dans mon mémoire, seraient reconnus mouillés. L a  nécessité de  
conserver I'acidith fixe ressort aussi nettement des chif'fres d'aci- 
dit6 fixe (rkduite de  l'acide tar t r ique)  donnés par  M. Rlarez. 

Acidité correspondante, d'après M. Rlarez : 

Degré Petits ararnons Vins d e  
alcoolique do plaines et autres coupage - - - 

8,s 3,o 378 
830 3 8  4 8  
7,0 4-0  4,7  
630 4,s 5,3 
5 8  n,o r>,8 

Ll'aprks ce tableau, on voit que I'Ecart moyen entre les acidi- 
tés des araninns et des vins de  coupage est environ 0,8, corres- 
pondant à 1 g r .  22 d'acide tartrique par  litre, et l'on aperçoit que, 
si l'on n'accepte pas l'acide tar t r ique naturel,  on est dans I'ol~li- 
gation de baisser lamoyenne de l'acidité del 'équivalent de i gr'. 23 
d'acide tartrique p a r  litre 

Ces remarques étant faites, il est bon de constater que la dis- 
tinction qui semble résulter d e  l'eiriploi d u  chi the acidité + 0,7, 
que j'ai utilise, et de celui de l'acidité fixe que prend M. Blarez, 
est uniquement apparente, car il est évident que, si l'on a 
Acide fixe f 0,7 

= 11, il est aisé d'en déduire p a r  le calcul : 
Alcool 

Acidité fixe = ;R K Alcool] - 0 ,7 .  

Ptir coris6querit, il n'y a là aucune indication nouvelle. 
Je rnppclle à cet égard que  si,  dans mon évaluation, j'ai cru 

devoir employer, comme acidit6, l 'acidité fixe + 0,7, cela tient 
à ce que j'ai utilisé des analyses dans lesquelles l'acidité volatile 
n'avait pas été dkterminée et que  tous les vins  naturels contien- 
nent de l'aciditk volatile ; cette acidilé volatile prerid riaissarice 
pendant la fermentation. ainsi que Béchamp l'a avancé et que 
nous l'avons constaté nous-même ( i j  ; or, pour évaluer u n  mini- 
mum d'acidité fixe, il convenait d e  retrancher de  l'acidité totale 
I'acidité volatile maxima qu'on peut rencontrer l n n s  les vins 
hien prépares, et,  à tort ou à raison, j'ai cru que O gr. 7 était le 
chiffre S adopter pour cette correction. Dans l'analyse des viiis 
j'ai, au contraire, indiqué de déterminer l'acidité fixe et  de I'aug- 
meriter conuenlionnellement d e  0,7, e t  cela uniquement pour que 

(1) A. GAUTIER et HALPHEPI, Comptes rendus, 1903, CXXXVI, p .  1.373 et 
suivantes. 
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ces indications puissent étre comparées a u x  5.082 analyses que 
j'ai étudiées et  qui se  rapportent a u x  différents vins analysés par 
les auteurs les plus dignes de  confiance. 

Si maintenant nous examinons les deux moyens proposris par 
M. le docteur Blarez pour reconnaître le mouillage : somme 

Alcool 
alcoolfacide fixe et rapport  -- , nous constatons que ces deus 

Acide 
moyens n'en forment en rPnlit6 qu'un seul. 

Si,  en effet, on norrime D le degr6 alcoolique, A l'acidité fixe 
Alcool 

et R le rapport on a : 
Acide fixe ' 

c'est-à-dire q~i ' i l  suffit de diviser le degré alcoolique par le rnp- 
port alcool : acidité fixe pour obtenir la valeur de I'üciditC, cc qui 

acide 
est évident,puisque, corrirrie jel'ai indiqué, le rapport  - repré- 

alcool 
sente I'acidite par  degré d'alcool. 

Ces deux données sont fonction l'une et  l 'autre, e t  l'on passe 
avec la  plus grande facilité de celle-ci à celle-là au  moyen d'une 
simple rriultiplication. 

Or, dans une prbcédente étude ( i ) ,  j'ai montré, a u  moyen de 
courbes, cornrnent varic l'acidité par  rapport  l'alcool, non 
seulement avec le degré alcoolique, niais encore avec l'origine 
de  la vendange et j'ai appel6 l'attention s u r  la possibilité que 
donne la connaissance de ces variations pour reconnaître le 
degré alcoolique que doit posséder le vin s'il n'a pas  6th mouillé. 
11 est clair que, connaissant le degré a1:oolique 1) du  vin avant 
rriouillage (reconnu par  le procédé que j'üi indiqué) et le degré d 
fourni aprhs mouilliiae, p a r  l'analyse directe, l a  quantité d'eau 
ajoutée p .  100 est évaluée avec une approximation suffisante 
p a r  l a  relation : 

La seule différence qu'il y ait entre le procédé indiqué par 
Alcool 

M.  Ularez et le mien réside cri ce qu'il emploie le rapport - 
Acide ' 

Acide 
alors que j'emploie le rapport  - , mais il ne s'agit-li qued'un 

Alcool 

(1) Loc. ci t .  
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rapport inverse, et l 'on peut passer aisément de  l'un à l 'autre p a r  
le calcul, puisqii'on a : 

1 - 
Alcool - Acide 
Acide Alcool 

En un  mot, il n'y a pas de différence de  principe entre ces deux 
façons de procéder; elles ne ditrkrent que dans l'exposé des 
résultats e t  non dans la nature des indications fournies. 

Si maintenant on  calcule, au moyen de mes courbes, l'acidité 
fixe des vins, on trouve des nombres qui  ditThent assez fré- 
quernrnent de ceux de M. Blarcz. La raison en est peut-être due 
à ce que j'ai eniployé u n  plus g rand  nonitire de déterminations 
portant sur des rkcoltes dues à des années differentes. 

Bléthode de reclierclie de l'acide eltrique 
applical~lc nu vin,  

par hf. G. FAVRE[., 
Professeur de chimie B 1'Ecole de pharmacie de Nitncy. 

On sait que I'acide citrique, mis en présence de I'acide sulfu- 
rique concentre e t  char@ d'anhydride, se décompose en acide 
acktone-dicarbonique et acide formique, suivarit l'équation : 

COPII - CHP-C -ÇAP - COPU.= R C O Ï H + C O L H  - CHP - C O -  CH'LO9H 
/\ 

OH CO'H 

Ayant en dernièrerrierit l'occasiori de préparer l'acide acétone- 
dicarbonique, j'ai été frappé de sa grande sensibilité à l'action 
de qiielquesr6nctifs, et j'ai pensf: que, s'il était possible de réali- 
ser pratiquement et  comniodément l a  réaction précédente, on 
pourrait, de  l a  production rrième de  cet acide, conclure l a  
prEsence d e  son générateur, l'acide citrique. 

Voici comment il convient d'opérer pour  atteindre ce but : 
La solution dans laqiielle on vaut rechercher l'acide citrique 

est évaporée à siccité, de  rnaniére à obtenir un  résidu renfermant 
au moins 5 milligr. d'acide citrique ou de citrate, qui est ensuite 
introduit dans un tube a essai bieri sec, d u i s  lequel on verse 3 ce. 
de S04H2 concentré (D = 1,84) porté prkalablement à 1000. 

La réaction commence aussitbt et s'annonce par  un di'gage- 
ment de  petites bulles d'oxyde de carbone, rBsultant de l'action 
de SO'H2 s u r  I'acide formique produit ; on  la termine en main- 
tenant le contenu d u  tube pendant deux minutes à l a  teinpéra- 
ture de 80° ?i 900 ; le liquide est alors refroidi sous .un courant 
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d'eau, puis, à ce moment seulerrient, additionné de trois fois son 
volume d'eau, refkoidi de nouveau et enfin agite avec 20 cc. 
d'kther sulfurique privC d'alcool. 

L'éther, très soigneusement décanté, puis filtré, donne le plus 
souvent, par évaporation, des aiguilles d'acide acktone-dicarbo- 
riique facilerrienl recoririaissables. 

Uans tous les cas, le rksidu de l'évaporation est dissous dans 
3 cc. d'eau distillée, et, avec la solution ainsi obtenue, on fait la 
réaction suivante, pour caractériser l'acide acétone-dicarboniquc : 
une partie de cette solution, versée dilns 2 cc. de liqueur très éten- 
due de perchlorure de fer neutre (20 gouttes de FeXI6 dans 
100cc. d'eau distillée), donne imrnédintement une coloration 
rouge-violacé disparaissant par les acides rniriéraux. 

Dans les cas où la solution primitive contiendrait dcs formia- 
tes ou des acétates, on pourrait rechercher l'acide citrique sans 
faire suhir de modification au mode opératoire précédent, les aci- 
des forrniqiie ou nc6tiqiie n'exersant aucune x t i o n  sur le chlo- 
rure ferrique, pas plus que sur  la combinaison ferrique de l'acide 
acéton e-dicarbonique. 

Si la solution primitive contenait de l'acide salicylique ou des 
salicylates, on éliminerait au préalable cette acide par addition 
d'acide chlorhydrique en eacEs et agitations réitérées avec l'éther 
sulfurique. 

Enfin, avec la solution d'acide acktone-dicarbonique obtenue 
comme précédemment, on obtient les rkactions suivantes : 

1 0  Avec le chlorure d'or B I'étiullition, colorat,ion violette, pio- 
duction d'or réduit ; 

Y Avec le nitrate d'argent arrimoniacal à chaud, précipité 
noir d'argent réduit ; 

3O Avec le chlorure de palladium, précipite noir de palladium 
rtkluil ; 

4 0  Avec la solution sulfurique de sulfatc mercurique, produc- 
tion d'un précipité hlanc à froid de sulfate rriercureux. 

De toutes ces réactions, la seule qui caractdrise véritablement 
l'acide acétone-dicarbonique est celle du perchlorure de fer, les 
autres pouvant étre fournies par les réducteurs en géneral. Elleest 
d'autant plus caractkristique que les iicides organiques qu'on 
recherche habituellement en analyse, tels que acides formique, 
acétique propioniqiie, hiityrique, vnll.riquc, tartrique, malirlue, 
succinique, lactique, oxnlique, traités comme préc6deniment pour 
la r ~ c h ~ r c h c  de l'acide citrique, ne donnent jainnis de coloration 
avec Fe2CIG étendu et neutre. De plus, on peut rechercher, par 
cette méthode, l'acide citrique en présence des acides préciles, 
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iiième lorsque ceux-ci se trouvent en trks grand excès par  rapport  
au premier. 

En opérant rigoureusement comme il a été dit précédérnment, 
on peut encore caracthriser l'acide citrique dans une prise d'essai 
de 3 milligr. d'un citrate soluble ou insoluble. 

J'ai pu appliquer cette réaction S la recherche de l'acide citri- 
que dans les vins, en operant conirrie il suit  : 100 cc. de vin sont 
h p o r E s  & siccité a u  bain-marie et repris p a r  7 cc. d'eau bouil- 
lante ; aprés dissolution presque complète de  l'extrait. a n  ajoute 
35 cc. d'alcool Sa0,  et le tout est abandonné ail repos pendant 
une demi-heure, puis  filtré. Le filtratum est versé dans  un  vase 
contenant Ogr.40 d'acetate de  calcium dissous dans 5 cc. d 'eau.  

L'acide citrique, précipité B l'&nt de  citrate calcique, est 
recueilli sur  un filtre, et le précipité ainsi isoliJ est jeté sur  une 
plaque poreuse. 

Le citrate de  calcium t.rés impur se dess6che rapidement et  se  
présente finalcinent sous forme de petites écailles brunes, 
qui, détachies de la plaque poreuse, permettent de rechcrclicr 
l'acide citrique d 'après  la méthode précédente. 

En opérant ainsi,  on peut caractériser facilement et siirement 
10 centigr. d'acide citrique dans lin litre de vin,  mais en ne s e  
servant que des indications fournies p a r  le perchlorure de fer 
neutre et étendu. 

Avec les viris q u i  rie re~iferrr ie~i t  que 5 ceritigr. d'acide ciliique 
par litre, laréaction est  encore visilile, niais on ne l'obtient pas  
toiijoiirs . 

Enfin, la condition essentielle, pour que la recherche d e  
l'acide citrique puisse réussir, est que  la solution éthérée ne soit 
pas souillée par  de l'acide sulfurique encore en susperisio~i, ce 
qu'on évite facilement e n  abandonnant  cette solution an repos 
pendant quelques instants avan t  de la filtrer. 

D O U H ~ ~  de In inatière grausa d a n s  le lait écr&mR, 

Par M. R. L u i .  

Le dosage de la  matière grasse dans  le lait écrémé est assez 
difficile et délicat, parce que la proportion de niatiére grasse lais- 
sée dans le lait p a r  les écrémeuses mécaniques modernes est 
exessivernent faible : environ 2 g r .  par  l i t re .  

Cependant ce dosage présente un  grand intérkt au  point de vue  
prat,ique ; i l  permet d e  relever et de faire corriger des fautes dans  
l'écrémage et, p a r  cela mérne, de  réaliser de ~iolables éconurnies. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Nous parvenons trés facilement B effectuer u n  dosage pratique 
et rapide en écrémant de nouveau, ?I la température de  40" envi- 
ron, le lait écr6mk additionné préalablement de 20cc. par  litre 
d'un réactif ammoniaco-sodé prépare comme suit : 

Dans un  flacon jauge de 250 cc. ,  on verse de  250 cc. à 180 cc. 
d'ammoniaque, et l'on yfai t  dissoudre 20 gr .  de soude caustique ; 
après  dissolution, on complète 250 cc. 

On ajoute à 3 litres du lait écrémé $ analyser, chauffe à 400, 
60ce.  du réactif, et l'on fait passer h très faible alimentation ce 
lait chaud alcalinis6 dans une toiitt petite b,crémeiise du  modéle 
dit Couronne Mignon, dont le bol n'a qu'une capacité de 300 cc. à 
peu prés. Après avoir fait passer 1 litre de  liquide, u n  régime 
régulier d'écrémage s'est établi, et l'on recueille alors la crème 
qui s'écoule pendant le passage de  2 litre de liquide. 

Dans ces conditions, I'éciérriage est parfait  ; loute la matikre 
grasse est concentrée dans la créme; le séruni n'en renferme plus 
que des traces insignifiantes. 

L'analyse de la crème est d'une exécution t rès  facile par une 
quelconque des méthodes connues employkes en 1nif.er.ie. 

E n  particulier, le dosage avec l'appareil Gerber se fait dans de 
trés bonnes conditions et donne des résultats satisfaisants. 

- 

H i i r  la reclierolie du ria daos les farines de blB, 
Par M. G .  GASTINE (1). 

Lhns le numéro du 15 novembre 1907 (les Annales de chimie 
analyligue, j'ai cru devoir rri'élever contre uue critique à mon 
avis très partiale de M. Eug. Collin, relative au  prockdé de déter- 
mination du  riz dans les farines que j'üvais présenté à 1'Acadé- 
mie des sciences le 28 mai  1906 et qui a Bté publié dans ce 
Recueil (1906, p. 281). i11. Peltrisnt, chef des travaiix de inicro- 
graphie à 1'Hcole de pharmacie de Paris ,  a pr is  le soin de relever 
m a  réc1;~natinn ( A m .  de ch. anal., 1898, p .  50) en faisant valoir 
tout  d'abord son eritiére impartialité. 

J e  ne  doute point de cette impartialité, et, e n  tout cas, je tien- 
d ra i  grand compte, dans nia réponse présente, de la bonne 
volonté qu'a mise le rédacteur de  cette nouvelle critique à envi- 
sager tous les ddtails de ma  communication. 

J e  ne puis cependant pas laisser passer sans rectification ce 
qu'il nie fait dire en y insistant très forterrierit et à maintes 
reprises. Je  n'ai jarnais, e n  effet, présenté mes procéd6s de 
recherche du riz corrime infaillibles. u On duit tendre avec efirt 

(1) Cct article est parvenu le 8 avril à la r6dartion des Annales. 
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+( a rinfaillibilité sans yprélendre n, a d i t  Malebranche, e t  cette 
maxime, que l'illustre Chevreul a reproduite au frontispice de 
ses études cElèbres s u r  les corps gras ,  est familière, je  pense, & 
tous les chcrcheurs. C'est donc m'attribuer sans aucun motif une 
assurance ridicule que d'imaginer, comme l'a fait J l .  Peltrisot, 
une infaillibilité à laquelle j e  ne prétends nullement. 

La rkaction dont  je me suis servi, ajoute-il, n'est point nou- 
velle, et il rappelle à cet égard les recherches personnelles qu'il 
a publiées sur  les Ericacées et dans lesquelles il a eu l'occasion 
de faire apparaître le hile de certairis a ~ n i d o n s  contenus dans  
ces graines en le déshydratant par  l'action de l'alcool absolu. J e  
dois dire que je n'ai eu nulle connaissance de  ce travail spéciiil, 
qui n'avait point pour objet une recherche relative au  blé ou au  
riz. Mais ceci montre, en tout cas, que  M. Peltrisot est hien pr6- 
paré pour spprécier  le bien foridk de  ina rriCthode. J'irnagirie que 
si, comrne suite naturelle à ses rccherches, il avait été amen6 à 
appliquer la même réaction à la détermination du riz, il n 'aurait  
pas encouru 1ü critique de  M. Eug. Collin. 

J'ai précisé nettement dans  ma note que la coloration rosée et  
rritlrrie parfois bien rouge d u  hile des grains d'amidon du riz, colo- 
ration qui se  présente pour les cellules isolées ou pour les parties 
fragmentaires formecs p a r  plusieurs cellules bien transparentes, 
n e  dépendait point des colorants employés, car elle se manifeste 
niéme dans le cas où l'on n'emploie aucun colorant. c 'était  bien, 
,il sernble, indiquer qu'il s'agissait d'une illusion d'optique. Dans 
une note $ la Société chirniquc (4" seric, toine 1, 1907, p. 9ti0), 
j'ai attribué cette coloration i un phénoinéne d'interfhrence. 
M. Peltrisot n'apporte donc, cet iEgard, aucune interprétation 
nouvelle; il confiririe celle que j'avais dkjà donnée. 

M. Peltrisot reconnaît que la méthode que j'ai décrite est d'une 
application relativeinent simple et rapide et que les c i i r a c t h s  
diflére~itiels pour Ics pri'parations microscopiques du blé et d u  
riz ont été obtenus p a r  lui très nettement. Je ne puis que lui 
savoir grk de cette confirmation. Tout,efois, un peu plus loin 
dans sa  note, le rriêrrie auteur conteste en quelque sorte cette 
simplicité, d'abord admise, e t  il épouse, e n  parlie au  moins, le 
reproche d e  complexité for111ul6 par  M.  Eug. Collin. II parle de 
certains laboratoires où, faute d 'un tube o essai et d'un agitateur, 
la nieilleure réaction analytique -ne vau t  rien. 11 est clair que,  si 
uri procédé d'aiialyse doit, pour étre reconnu pratique, n'rxiger 
le secours d'aucun matériel, il en existera bien peu qui soient 
susceptibles de recevoir I'approhation de M. Eug. Collin. Coinma 
il s'agit de recherches microscopiques, ce n'était guère le cas 
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d'irna giner  d'aussi singulières objections, I'instruirient principal 
auquel il es1 nécessaire de recourir, le riiicroscope, Ctant 2 lui 
seul u n  :ippareil trEs compliqué exigeant par  surcroît, pour son 
rilaniement, une  pratique suffisarnrnent exerc6e, qui  ne s'inipro- 
vise pas. 

JI. Peltrisot insiste particulii:renient. siir la convenance, rlans 
une analyse de farine, de  faire toujours l a  séparation du gluten 
en recueillant sur  un tamis no 240 les produits du  lavage en vue 
de  l'ex;~rrie~i microscopique. C'est app;irerriiric:iit parce que la 
serisihilit6 de  riia méthode m'a permis origineIlcinent tlc me pas- 
ser de  ce processus classique qu'elle a été écarttir: a6 ouo.  Je répète 
que  rien n'est plus facile que d'examiner nussi par  nia niCthode 
les produits du lavage du p i ton  recueilli su r  t a m i k  de reconnais 
trés volontiers que,  s i  la recherche exclusive du riz peut être 
faile s u r  la farine directement, l 'examen des gros gruaux retenus 
sur  le  tamis, au Invnçe d u  pâton, conduit à des déterniin:itions 
plus rapides et que, (le plus, les enveloppes et tC.guuients des 
graines retenues snr  ce tamis pei-iiiettent des dPterrniriations 
d'élCments ktrangers, autres que le riz, dont  il serait difficile ou 
même impossible de fixer la natiire sans cette séparation p h -  
lalile. 

.\liiis cet examen n~icroscopiqiie est des  plus iric:ertains. pour 
l a  recherche du  riz, si  l'on opère en liqueurs glyci:rinkes, jiis- 
qu'ici exclusiveinent recorrimnndées. A cette ohservitticn, que je 
renouvelle, rien n'n été 01)jectk. C'est I i ,  cependant, le point 
capital k trancher, si  l'on tient à rendre la recherche du  riz plus 
facile ~t plus sûre. 

Si l'on applique, dit M. Peltrisot, le procédé Cr:~stirie i In  
cc farine de  1dé pure, on voit trks netteiiient que  les petits grains 
(( d'amidon présentent le m h e  hile punctiforirie sonibre et 
u feraient ccincliire à la prksence du riz, si  l a  forme et la dispo- 
u sition dr:s grains n ' h i c n t  un peu difl'érentes Si l'on doit faire 
G intervenir ces deux caractères, cela prouve l'insuffisance d u  
c( preinier.  > 

Je tiens relever cette critique l~eaucoup plus spécieuse et 
tendancieuse que ri:ellc. E n  effet, les grains  amylacés du  filé ne 
préseiltent qu'cxceptionnellernent u n  hile distinct. Les rares 
petits grüiris anguleux qui  :~ppartieririerit ii cette ckrkale n'oirrent 
point de hile. O r ,  cc sont ces derniers seulenient qui ,  par  leur 
forme, pourraient dtre conforidus avec des grains isolés de riz. Les 
grains arnyl;icCs gros et moyens du  blé, de forme discoïde, qui 
parfois présentent u n  hile, n'ont avecle  riz aucune resseinblanre 
possible. 
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Pour le riz, les ponctuations des hiles offrent une netteté toute 
particulière qui exclut, d'ailleurs, une  erreur du genre de celle 
que signale à tort RI. Peltrisot. Aussi ce caractkre, même p r i s  
isolément offre-t-il une grande  valeur. Enfin, la disposition si 
rEgulière des grains  :rrnylac& d u  riz düris les cellules isolkes ou 
dans les fr;igrrients cornprenant plusieurs de  ces cellules, donne,  
par le dessin très syinétriqiie des ponct.iia.tions, un caractEre 
d'aspect tout à fait spécial, qiii ne permet aucune confusion avec 
les assemblages des granules arnylac6s des grains du blé. II 
n'existe vraiment aucune raison plausible pour déclarer le carnc- 
tére diî A l 'apparition d u  hile insuffisant pour  le riz, lorsqne s'y 
raltache aussi klroilerrient celui de  la disposition régulikre d e  
l'amidon dans  les cellules et  groupes de cellules entraînant une 
syrnktrie correspondant,e poiir ces pnnctiiations. 

a D'autres amidons, ajoute M. Peltrisot, présentent, comme le  
u reconnaît M. Gastine, le m&me carnctére (l'apparition du hile), 
u et, piirrrii ces amidons, que 31. Gastine ne signale pas tous, i l  
a en est un .  celui de  l'ivraie, qui  peut jouer aux  experts de bien 
a vilains tours. D 

Presque tous les amidons composés montrent,  en effet, u n  hile 
plus ou moins distinct lorsqii'on les souinet 2 la déshydratation. 
J'en ai observe un  grand nombre, mais  non pas tous sans doute, 
car il est difficile de réunir,  en vue d'une telle étude, les échan- 
tillons nécessaires. Mais j'ai examiné ceux yui peuvent étre ren- 
contrks dans les farines de b16, et tous, même celui de  l'ivraie, 
présentent, après le traitement que j 'a.i décrit, des caractkres 
microscopiques différentiels suffisants pour permettre une défini- 
tion cnrrect,e, kvitant t m t k  confusion avec le riz. 

Sans doute, dans une observation t rop superficielle, on peut  
confondre les cellules d'amidon composé de I'ivrilie avec les 
cellules isolées d u  riz, quoiqu'elles différent très notablement 
d'aspect. Les cellules de  l'ivraie montrent des hiles grisktres e t  
ternes, beaucoup moins marqués et  moins nets que ceux d u  r iz .  
Ces cellules sont toujours isolées et présentent une forme plus ou 
moins régulibreinent ronde ou elliptique. Dans la  farine de riz, 
et  par suite dans les fariries de froment atlultériies par  celle-ci, 
les cellules isolées d'arnidon composé d u  riz, qui  pourraient 
ressembler à. l 'ivraie, sont rc:liit.ivement rares. Les grains d'aini- 
don sont rares aussi .  Les éléments qu'or] rencontre en abon- 
dance sont les assemblages de  n~ul t ip les  cellules de  riz, plaques, 
fragments épais ou rriirlces, fusifornies parfois, pr6seritsnt lous 
des contours irréguliers et anguleux, br is&. Sur  tous ces élé- 
ments apparaissent les ponctuations symétriquement régulières 
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des hiles, trés rietles et  très marquées, qu'on distirigue à la sur- 
face et  cn profondeur. Or, de tels éléments ne se trouvent pas 
dans les farines contenant seulement de  I'ivraie. On voit doric 
que la confusion est peu à redouter, sinon par  une insuffisance 
notoire d'examen ou une très imparfaite connaissance des é16- 
rnents k rechercher. Les cellules d'amidon composé de l'ivraie 
pourraientétre, dans  une farine, hien plus facilement confondues 
avec celles de l'avoirie, où les hiles sont encore   ri oins distincts 
que pour I'ivraie, qu'avec celles du  riz. 
M. Peltrisot rappelle l'erreur de deux experts s'accordant. pour 

trouver du riz dans une farine qui  e n  etait exempte, mais qui 
renfermait d e  l'ivraie. Cette anecdote confirme ce que j'ai dit 
déjà sur  l'insuffisance des mkttiodes appliquées et recorninaridées 
jusqu'ici pour la recherche du riz. 

Résulte t-il, de  tout ce qui précède, que  j'aie déclaré indirec- 
tement m a  rnéthode d'examen comme infaillible. ainsi que l'a 
imaginé 91. Peltrisot. Eullement ; et la meilleure preuve que je 
puisse lui en donner, c'est que,  nprés une premiére comrriunica- 
tion faisant l'ohjet de la méthode qui a suhi les crit,iques de 
MM. Collin e t  Peltrisot, j'en ai présenté, avant  l'existence de ces 
critiques, u n e  autre  le 7 janvier 1907 (voir ce Recueil, 2907. 
p. 85); durit la base est diffërerite, estirnant ainsi qu'il y avait 
profit S opSrer des recherches avec des procédés différents, 
simultanément mis en usage. 

Je  suis s u r  ce point parfaitement d'accord avec M .  Peltrisot 
e n  disant qu'il convient d'utiliser, dans une  expertise, tous les 
moyens d'investigation possibles. J'ai eu bien plus souvent à 
immuniser des farines a c c u s k s  ou soupçonnées de renfermer du 
riz qu'a en inculper. Sous les experts savent,  je pense, que la 
prernière règle en matière d'expertise est de n'accuser qu'à hon 
escierit, aprKs avoir accuniulé preuves s u r  preuves par  I'eruploi 
de  méthodes différentes aboutissant a u  niérrie rksultat. 

J'avoue nr, pas d u  tout saisir le sens d e  la phrase ultime que 
renferme la note de hl. Peltrisot. Plutbt que de  l'interpréter 
d'une manière incorrecte, je préfkre m'abstenir de  toute obser- 
vation. 

,J espère que les explications que  j'ai 6té amené B fournir ic,i 
clilturi:rorit u n e  polérriique qui  n'a pour  moi rien d'attrayarit, 
quoique M. Pcltrisot estime, avec une impartialité qu'avec lionne 
liurrieur j'adrriire, que j'en ai  fait  uri énergique plaidoyer p a  
domo. Je me suis tout simplement db,fentlu contre une appr6cia- 
tion manquant  de rectitude. C'est non-seulement le droit, mais 
aussi le devoir de chacun de défendre u n  travail,  s'il 0 t h  tant 
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soit peu d'intérfit, e t  de protester contre des jugements erronés. 
D'ailleurs, RI. Peltrisot, qu i  me reproche si mal ü propos cette 

publicité que je  n'ai point cherchée, ne se fait-il pas  lui aussi,  
inconsciemment sans doute, avocat pro domo en citant son t ra -  
vail sur les Ericacéss, qui lui a i i r t~i t  fait d6coiivrir le principe 
rnCme de la méthode dont  j'ai fait  une application spéciale. J e  
me garderai cependant de lui faire le  moindre grief pour  cette 
citation que je trouve au  contraire fort opportune. J e  n'ai point, 
en effet, la prkterition d'avoir découvert une réaction nouvelle. J'ai 
été conduit, au cours d'essais poursuivis dans  diverses directions, 
à appliquer la dessiccation, et c'est seulement en observant les 
effets très remarquables de  cette ~ p é r a l i o n  sur  les préparations 
examinées que j'ai pu régler une technique favorable pour  
obt,enir aisément les mBmes résultats. Je  ne rrie suis nullement 
prkoceupé juçqu'ici de  rechercher les antitriorités peut-étre loin- 
taines que comporte cette réaction. 

D&erminatlon qualitative rapide d o  iilckel e n  
pr&seuce de  toon les élénients non préclpitables 
cn nolotton acide par I'liydrogènc saltiiré. 

Par M. M .-EMH. POZZI-ESCOT. 

La recherche qualitative du  nickel e n  présence de tous les 
éléments non précipitables p a r  l'hydrogène sulfuré en solution 
acide, y compris le cobalt, est u n  probléme certainenient a r d u  ; 
il peut étre résolu en quelques rriiriutes par la rriéthode suivarite : 
la solulion est concentrée, neutraliske en partie, si elle est trop 
acide, additionnée d'un très grand excès de molyhdate d'amrno- 
nium en solution saturée et  bouillante (il faut 25 B 40gr. de sel 
par essai); on agite, et l'on refroidit ; on filtre à froid;  sur le 
filtre restent le nickel, le fer, le chrome, le zinc, l'alumine, les 
alcalirio-terreux, un peu de manganèse ct d 'uranium ; en solu- 
tion se t rouvent  tout le cobalt, le magnésium, l 'uranium, les 
alcalis, etc. 

On jette le filtre dans une solution chaude d ' ammonique ,  après 
l'avoir lavé nvec une solution froide et saturée de chlorure 
d'ammonium : le nickel et le zinc entrent cn solution ; tous les 
autres Elbrnerits se précipiterit ; on filtre. Si la proportiori de 
nickel est un peu notable, le liquide filtré est bleu ; s'il n'est pas 
coloré, on ajoute un  grand excés de potasse ; on chasse les sels 
ammoniacaux par  l a  chaleur en concentrant un  peu la solution, 
et l'on ajoute a froid du brome ; une coloration noire, qui appa-  
raît fort nettement sur  la porcelaine, caractérise niêine de trés 
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faibles qunntitks de  nickel ; on peut remplarer le  h ro i i~e  p u  le 
persulfnte d'ammonium. Il faut u n  très grand excés de potasse. 

A pi-upam d'iiuc nute de M.H. Ci-osmnii c t  Scliiick 
sur Ic dasage d o  nickel: 

Par M. M.-Eau. 1'0zz1-Esco~ . 

r ~ a n s  le Bulletin de la SociClè chimzpe de Paris (rio l ,  t. III, 
p. 14) ,  AIU. Grosinan et Schiick critiquent la méthode d e  
recherche et de  dosage du  nickel que j'ai r k e m m e n t  fait connai- 
tre. S u i v m t  ces auteurs, I:t rkactiori ne serait pas nouvelle, ayant 
été CtudiCe par  Marqwald, qui  aurai t  indiqué l'action des rnolyb- 
dates neutres et  acides siir les sels de cohalt e t  de  nickel (l'indi- 
cation bibliographique ne porte pas d e  date), et, selon ces 
aiiteiirs, il n'est question qne de molyhdat,es, alors que  j 'n i  eu 
grand soin d'indiquer qu'il se fait  des molybdates douliles. Au 
reproche des auteurs  que  ce n'est pas  lit une réaction propre 
N et sensible pour  la reclierche de  traces de nickel dans les sels 
(( de  cobalt », je Ferai reniarquer que l a  réaction a une sensibilité 
telle q u e  cliicaner siir le rc propre et  sensible 1) c'est s'kloigncr u n  
peu t rop  de la réalite', et que  je n'ai nullement, cornme 
M. Tschgaeff, la prétention d'évaluer l e  précipité sensible donni: 
par  un  iiiillioniFme d e  nikel, car  c'est de la chimie un peu trop 
thior ique.  

Suivant les mêiries auteurs, (( u n  autre  grand defaut de la 
« mEthode est la précipitation simultanée du  cobalt trivalent.. . 
« II n'est pas correct de  dire  q u e  ces sels peuvent ktre changés 

s$nCralemcnt sans difficultk en dCriv6s d u  cobalt hivnlent D. 
.T'ai indiqué dès le  dkhut ce 1Eger inconvénient, faisant rernar- 
quer qu'il est toujours facile de  passer d u  sel de cobalt trivalent 
;LU sel hivalent, e t  jlest,imr. que ce sont les auteurs précitbs qui 
s'éloignent u n  peu de  la rknlité. 

Quant à la précipitation du molybdate bleu de cobalt, j'ai aussi 
signalé cette cause d'erreur et indiqué le remi.de. Les critiques 
de  ces auteurs n'ont donc aucune valeur et  n'ont eu d'autre but 
que  d e  mettre en évidence leur propre procédk à la dicyariodia- 
midine, sans doute excellent. 

Compte rcndn d a  3"ngrèm national d'indontrit 
lait ikre,  

Par M. S. LIE RAI:ZKOWSKI. 

I,e Congrès s'est tenu les 16, 17 et 28 mars 1908 à In salle de la 
Société nationale d'horticulture, sous la présidence de JI. Viger, 
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sénateur, ancien ministre de l'Agriculture, assisté des membres 
du bureau de la  SociFté française d'encouragement k l ' industrie 
laitiére, de M M .  P. Ilouvier et Koel, sénateurs. Disleau et L. 
Cornet, députés, Rippert,  Martin, vice-prksidents, 3loussu, secré- 
taire gfnéral. Dayné, Collet. Avaient égalenient pris place a u  
bureau MM. le baron Peers, president de la  Fédération interna- 
tionale de la laiterie, et Gedoelst,, secrktaire; Ri. le baron Collot 
d'Escury, président de  l'Association g6néra.k des laiteries coop6- 
ratives de Hollande, etc.,  etc. 

Les séances ont été très suivies, e t  de  noirihreux rapports ont 
étél présentés. Quelques-uns d'eritre eux, ayant  pour ol)jet la 
définition d'aliments purs ,  ont  soulevé des discussions fort ani- 
mees. Ce sorit ceux de MM. F. Marre p u r  le lait, 3Iazé pour le 
beurre et le froiriage, J lTornby pour l'œuf frais 

L'utilisation du  froid pour la conservation des produits 
d'industrie laitière a fait l'objet (le r ;~pports  trks docunicritk de 
M M .  Dornic pour le beurre  et  hiaz6 pour le frornage. Lcs auteurs 
fondent de grandes espérances dans l'avenir sur  l'application 
de ces procédés. 

L'épuration et l 'utilisation des eaux  rdsicluaires de  laiterie, 
questions qui prkoccupcnt depuis longteuips les hygiénistes et 
les agriculteurs. a Cté exposée par M. ICayser, q u i  ne préconise 
pas d e  solution unique en ce qu i  concerne le procérlé biologique, 
l'tipandage ou l'irrigirtion L'auteur pense que les résultats obte- 
nus jusqu'h ce jour par  l'un ou l'autre de ces procédés ne sorit 
pas assez nets pour  ètre appliques partout .  

hl? Coriiby a deniaridé au Corigrbs de co~ilirrrier ce qui avait 
dijà été deniandé au  prEcédent Congrés en ce qui concerne 
I'im~mrt.nt,ion des jaunes d'mufs liquides et conservés, c'est-k- 
dire leur dénaturation p a r  la Régie, afin d'évitcr qu'ils soierit 
employés pour des usages alimentaires. 

M.  Martel a rnoritrk qu'il était trés irriportarit d'assaiiiii les sous- 
produits de laiterie destinés h 1'aliment:ition du  jeune bCtnil e t  
qu'en cnnséqiience il fallait, pa r  tous les moyens possibles, 
favoriser, dans la lutte contre la tuberculose, la prophylaxie 
libre. en demandant iiux adniinistrations locales ou dépnrteinen- 
tales d'accorder des primes à ceux qui s'engageraient h corribat- 
tre la tuberculose suivant  u n  programme comportant I'assainis- 
sement obligatoire des sous-produits. Parmi  les rapports  
présentés, citons encore ceux de  M. Sidersky s u r  l'emploi (le 
I'autornobile pour  le transport du la i t ;  de  31. Voitellier sur  la 
reconstitution des races locales i n d i g è ~ e s  appropriees au sol e t  
au climat ; de M. Sagnier s u r  la revision des tarifs douaniers, 
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en ce qui concerne la poudre de  la i t ;  de  RI. René Guérault sur 
les transports,  etc., etc. 

1,e ministre de l'Agriculture s'était fait représenter ?A la seance 
de clbture par  M. Dop, chef adjoint de son ctihinet. M. Arloing, 
directeur de I'Ecole nationale vktérinaire de Lyon, et BI. Vallée, 
professeur It 1'Ecole d'Alfort, y ont fait des  conférences fort inté- 
ressantes sur  la tuberculose et  les maladies des porcs, et un cer- 
tain nombre de vœux el résolutions ont été adoptks, ainsi que 
les dkfinitions suivantes pour  les aliments purs  : 

Le lai tpur est le produit intégral, non adultEré e t  non altéré, 
de  la traite totale e t  ininterrompue d 'une femelle laitière bien 
portante, bien nourrie et  non surmenée. 

Le beurre pur est le mélange de  glycérides (matihres grasses} 
qu'on obtient par  le barattage du lait pur ou de  la crème issue du 
l a i t p u r ,  acidifiés p a r  les ferrrierits lactiques. 

Le fromage pur es1 le produit qu'on obtient e n  coagulant, 
p a r  la présure ou par  la fermentation lactique, la cméirie du 
lait  n~klangé  Lune quantité variable de matières grasses emprun- 
tées exclusiveinent au  lait. 

L'œuf frais est celui qui,  a u  mirage, n e  décble aucune diper- 
dition d'eau et aucune trace de  décomposition. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANFAISES 

B e u r é i i e  euiiimerciir 1 ~ o n t ~ n a u t  ,c len cniiipnréa 
rPeg insnut  sai- I ' i n d o l .  -- M .  DEKTGES (Bulletin de la 
Société de pliarrnucie de Bordeaux de janvier 1908). - On ren- 
contre des benzènes commerciaux, des toluénes et  des xglénes 
qui  contiennent des principes donnant  avec l'indol les &nies 
ri.,actions que le réactif d'Ehrlich, la vanilline e t  l'aldéhyde cin- 
namique. 

Ces principes ne sont pas de nature thiophénique, attendu 
qu'on n'obtient pas la coloration caractéristique avec du benzène 
p u r  atiiiitionnC: de  t h i o p h h e .  

Les substances méres de l n  rnatihre colorante sont enlevées 
p a r  agitation du  benzEne avec l'eau el sont vraiserriblablerrient 
de  nature aminée. Si on ne les trouve plus dans le benzSne 
ayant  subi les traiterrients nccessaires pour  les priver de leur 
thiophkne, c'est que les procédés employés utilisent des acides 
qui  se corriliinent auxdites substarices~et les separent de l'hytiro- 
carbure. 
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Itechereho de  I'lndol pnr  la réaclion d'Ehrlich. - 
M. DENIGES (Bul le t in  de la Société de pharmacie de Bordeaux de 
janvier 1908). - La réartion d'Ehrlich, pour  la recherche de  
l'indol,consiste en une  coloration rouge plus ou moins violacé q u e  
donne une solution alcooliqi~e d'indol avec la  diméthyldmino- 
benzaldéhyde ; le produit qu i  se forme, et qui  résulte d c  la con- 
densation de l'indol avec la diméthglamino-benzaldéhyde, pré- 
sente. dans la rkginn jaune-vert d u  spectre, deux bandes d'ahsorp- 
tion d'inégale intensité. 

Si I'ori veut caractériser I'i~itlol en solution benzénique ce qu i  
se produit lorsqu'on recherche l'indol dans les matiéres fécales, 
on ohtient une réaction analogue en a jou tan t ,  à 10cc.  de la 
solution b e n z h i q u e  d'indol, 2 cc. d'une solution alcoolique h 
5 p. 100 de  diméthylarnino-benzaldéhyde et  2/2cc.  d 'HU.  
La portion chlorhydrique se rassemble p a r  repos, au  fond du 
tube, en un liquide rouge-violacé q u i  ~irbsente  le spectre ci-dessus 
sigrialé. 

La réaction est plus  nette si l'on agite les 10cc. de  henzéne 
avec 1 ?I 2 cc. d'HCI ; en présence de  I'indol, l a  couche acide SC 

colore en jaiine plus  ou moins foncé; p a r  addition d'eau ou 
d'alcool. la teinte passc au rouge-carmin ou violacé, et le spectre 
indiqué peut être également observé. 

Itecherciie de I'inrlol par In r & ~ e t i o n  de Legal. - 
M. DEKIGES (Bulletin de la Société de pharmacie de Bordeaux 
d e  janvier 1908). - La réaction de  Legal, pour  la recherche de  
l'indol, consiste en une coloration violette que donne ce corps au  
contact du  nitro-prussiatc dc sodium ; mais les auteurs ne  don- 
nent généralement que peu de renseignements concernant la 
technique k suivre. ~n rkali16, cette réaction ne se produit que si 
l'on alcalinise p a r  2 goutte de  lessive des savonniers le mélange 
des deux solutions aqueuses d'indol et de nitroprussiate de 
sodiurri. La coloriitiori qu'on olitieril dans ces conditions n'est pas 
stable et devient rapidement vineuse. L a  réaction réussit mieux 
si, apr8s avoir alcalinisé le liquide, on le sursature p a r  l'acide 
acétique ; on obtient d o r s  une coloration d'un beau bleu-céleste, 
trEs caractéristique, qui permet de dkceler nettement 1 milligr. 
d'indol dissous d a n s  l litre d'eau. 

.Lldkligde clniiamlqiic e t  vitiiilliue 'r&nctil's d e  
I'indoi. - M .  DENI(; LS (flullelzn de la Société de pharmacie de 
Bordeaux de  janvier 1908). - Ehrlich a propos6 d'identifier 
I'indnl h l'iiide de la diméthylamino-benzaldéhyde; cette suh- 
stance est d'un prix élevi:., et il n'est pas facile de  s'en procurer. 

M .  Denigès a co~iatatk qu'or] peut la rerriplücer par  d'autres 
composés organiques, tels que les aldéhydes aromatiques et fur- 
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furoliques, ainsi que les dérivés propényliques ou allyliques. 
Les corps qui  donnent  les meilleurs résultats sont l'aldéhyde ciri- 
nnrriique e t  la vanilline, dont  la sensibilité égale celle du réactif 
d 'Ehrl ich.  

I'our leur emploi, on  se sert de  solutions alcooliques à Ogr.20 
pour  100cc.  d'alcool ; on prend 112 ou 1 cc. de  celte solution, 
qu'on ajoute à 5 cc. de la solution alcoolique d'indol à exnrniner ; 
on verse erisuite d a n s  le mélange 1:i moitié d e  son voluiiie au  
moins, soit 3 cc. d'lIÇl pur  (il = 2,17), e t  l'on agite. Avec ln 
vanilline, il se produit  une coloration rouge éosine ou grenadine, 
pi-Esentant, dans le vert,  une  large hande d'absorption débordant 
s u r  le  bleu. 

;\vec l'aldéhyde cinnarnique, la coloration est jaune plus ou  
moins f o n d .  

Lorsqu'il s 'agit de solutions benzéniques d'indol, on en agite 
20 cc. avec 2 cc. tl'lJC1 pur ,  après  addition de 1;2 cc. de  
solution alcoolique Ogr.20 p .  200 de  vanilline ou d'nldkhyde 
cinnamique.  

A propos d o  dosage de 1'acicli)é des vin@ et dc IR 
mmiiie alcotrl-acide. - RI. G .  GUELLIX (Journal  depfiar- 
rnueie e l  de chimie d u  1"' m a r s  1908. - Kous avons signal6 
dans  cc Recueil, 2907, p .  Xi'), une rnétliode d e  dosage de l'aci- 
dité des vins, d a n s  laquelle M .  Guérin s'était proposé de (Mer 
miner celle-ci aprks dEcoloration prkalable d u  vin par  u n  tiaite- 
ment à l'acétate mercurique. Sous l'influence de  ce rCactif, il se 
sépare du  vin une laque i u i  le dépouille des  substances tanni- 
ques et azotkes qu'il renferme, ce qui ; h i s s e  trés notablement le 
t aux  de l'acidité totale et celui d e  l'acidité fixe. M. Guérin a dû ,  
pour utiliser l a  méthode ct la rncttrt: en concordance avec la 
règle alcool-acide établie par  Ai. A. Gautier,  efïectuer de nom- 
breux  dosages cornpara~ifs  s u r  quelques vins nntiiiels de 
provenance authentique et  sur  beaucoup de vins marchands dc. 
bon aloi. 

II résulte de ce travail que le nombre 22,4 est celui qui cor- 
respond sensiblerilerit a u  noriibre 12,s de M. A.  Gautier et devra, 
p ; i  conséquent, lui ètre substitué chaque fois que la méthode 
sera mise en ceuvre. Pour les vins d 'h ramon,  ce nornlire pourra 
s'abaisser jusqu'à 10,6, corresporidarit senaibleirient k celui de 
1 l ,a indiqué p a r  11. A .  Gaiiticlr. 
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REVUE DES PUBLICATIONS ÉTRANGÈRES 

Rouvelle ïorme de eolorimètre. - M. GEORGES STEI- 
GER (Journ. of amer. chertz. Society, 1908, p. 225). - Ce nouveau 
colorimètre consiste a déterminer le rapport  de l'kpaisseur d'une 
couche liquide coloréie avec u n e  autre  couche liquide de coinposi- 
tion conriue. Dans beauroup de colorimètres au contraire, on 
dilue le liquide à examiner de façori l'amener à une leinte corii- 
parahle un  liquide type ; cette facon de  procéder ne peut pas  
étre appliquée à toutes les déterminations calorimétriques ; car, 
avec certaines substances colorées, l a  dilution ne change pas 
seulement l'intensité de la coloration, mais aussi la coloration 
elle-méme, et il es t  inipossible alors de  trouver u n  ternie de c o n -  
parai son. 

L'instrument qui  v a  &tre décrit a été imaginé p a r  I'aiiteiir pour 
déterminer la variation de  teinte d'un sel suroxydé de  titane 
dans la recherche du fluor, et, dans  ce cas, il a donnéi toute 
satisfaction. 

Fig. 1. 

Cet appareil se  compose de deux hoîtes en bois, dont l'intérieur 
a et6 noirci. L'une de  ces boîtes, représentée p a r  la figure 1 ,  est 
montée sur  quatre  pieds;  entreles deux pieds situés sur  la parlie 
droite. se trouve u n  verre  dépoli à grain fin A A ,  qui reçoit la 
pleine lumière du jour e t  la tamise sur  un miroir 13, qui  pciit 
pivoter sur  lui-méme, de façon i renvoyer cette lumière perpen- 
diciilairement à t.ra.vers I'oiivertnre C . 

La seconde hotte, représen tk  p a r  la figure 2, porte, sur  In 
planche qui en forrrie le  fond inférieur, deux rainures parallèles, 
dans lesquelles peuvent se mouvoir, e n  avan t  et en arriere, deux 
sortes de  cuvettes e n  verre C C,  au-dessous desquelles est dispostre 
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une ouverture E, qui reçoit la lumière rkfléchie par le miroir B de 
In figure 1 .  Ces cuvettes en verre ont environ 15 centim. de lon- 
gueur sur  2 centim.5 de largeur et 5 centim. de hauteur. Sur le 
fond de chacune de  ces cuvettes et extérieurement, on a gravé 
une dchelle dont l'unit6 la plus convenable a dté reconnue étre le 
rnillirnètre. F FI sont des tubes de verres qui portent des miroirs 
G G', fixés sous un angle de 450. Ces tubes sont mobiles dc bas en 
haut, ce qui permet de retirer les cuvettes en verre ; on peut de 
plus enlever complhtement ces tubes en manreiivrnnt les pinces 
I t  R' qui les soutiennent, et cela dans le but de nettoyer les 
rriiroirs. En posilion riorrriale, ces tubes doivent être descendus 
dans les cuvettes, de façon que les bords des miroirs touchent le 
fond de celles-ci. Lorsqu'on procède à une détermination colori- 
métrique, I'enserrible du dispositif de la figure 2 est placé dans la 
partie il D' représentée sur la figure 1, e t  l'observation est faite 
par l'ouverture RI (fia. 2 ) .  

11 est tout k fait essentiel que les miroirs soient placés sous un 
angle exact de 4s0, de sorte que tous les rayons luiiiineux arri- 
vant par le fond des cuvettes soient réfléchis perpendiculaire- 
ment aux cdtes K K r  des cuvettes, après avoir traversé les couches 
liqnides colorées. 

Les miroirs CI G' sont constitués par de simples miroirs ordi- 
naires ; leurs surfaces réfltrctiissarites étant la partie supérieure 
G 13 (fig. 3), la lumière réfléchie par le miroir B doit donc tra- 
verser l'épaisseur du verre avant de frapper la surface réfléchis- 
sante. La marche des rayons lumineux dans l'appareil s'opère 
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comme suit (fia. 3) : u n  rayon lurriirieux, pénétrant dans le verre 
du miroir a u  point N, 1r:iverse celui-ci jusqu'en h, et la il est 
r6fl6chi en t et suivant une direction t w ; d u  point t a u  point E, 

ce rayon traverse la solution colorée; la distance entre ces deux 
points est donc celle qui  doit ètre mesur&. Pour faciliter cette 

Fig. 3.  

mesure, on marque sur  les miroirs, près de leur bord extérieur, 
lin point II, qui  peut ê t re  v u  dans la rnc'.rne ligne de vision que  
l'échelle gravée sui. l a  cuvette. En regardant  par  K ,  ce point est 
observé en t' directement sur  l'kchelle, et,  comme la  distarice 1' P 
est égale à t ui, la distance cherchée peut étre lue directement. Le 
point II ne doit pas Ctre pr is  arbitrairement, mais doit &tre mesuré 
avec assez de  précision sur  le  dos du  miroir ; sa distance de  la 
base de ce dernier représente trois fois l'épaisseur du  miroir.  
Dans le cas où l'on emploie u n  miroir dont 1'Cpaisseur est petite, 
il est nkcessaire de modifier l a  position d u  point H et d e  reporter 
celui-18 plus hau t ,  en II' p a r  exemple, cela dans le but  d 'une 
lecture plus facile ; il est alors nkcessaire de  faire une correction, 
qui est proportionnelle au déplacement p a r  rapport  au  point tI. 

Les cuvettes en verre employées daris cet appareil  peuvent 
se trouver dans toutes les maisons de fournitures pour labora- 
toires; In graduation doit en Stre faite au  laboratoire rnéme. Les 
supports F F sont conslitués par  des tubes de verre Ü. parois 
épaisses d'environ I centimétre de diamètre exterieur. 

Les miroirs sont choisis dans lcs nieilleurs verres Ü. glace; 
leurs cdtés supérieurs et inférieurs doivent étre noircis; ils sont 
fixes l'aidc du baume de  Canada aux  tnbes de verre dont  l'ex- 
trémité a et6 r o d k ,  puis recouverts sur  leurs dos d'une couche de 
paraffine. Cette matière a été reconnue comme celle &pondant le 
mieux a u x  multiples exigences des cléterniinalions colorirnétri- 
ques. 

Dans le cas où la paraffine serait att;lquke p a r  le liquide 
examiner, il faudrait la remplacer par  une substance non atta- 
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quable.  II est bon de  remplacer les miroirs de  temps en temps, 
ciir il n'est pas possible de protkger suffisamment la couche argen- 
t &  des miroirs s u r  leurs hnrds,  qui sont alt6rés par  les diversm 
solutions examinées. 

La comparaison de deux solutions est faite en versant dane 
une  des cuvettes une  solution de concentration conuue, tandis 
que  l'autre solution, de  concentration inconnue, amenée à u n  
volurrie défini, est verske dans l'autre cuvette. La première est 
placée ?I gauche dans  l'appareil, à u n  point convenable suivant 
l'intensité de la solution colorite qu'elle contient ; la seconde, dis. 
posCe à droite, est avancée ou reculée jiisqii'à ce que, par  I'oiiver- 
ture M de l'appareil, les deux niiroirs apparaissent etre sous la 
rn&me intensité d'éclairage. 

Les conccntr:itions des deux solutions color6es étantinverseinent 
proportionnelles & l'épaisseur des liquides exarninés, en reinpla- 
y n t  dans In forniule suivante les lettres par  les valeurs connues, 
on peut déterminer la valeur inconnue. 

Soit 11 la distaoce lue de la cuvette contenant. In solution con- 
nue possédant une  concentration C et  r la distance [le la cuvette 
contenant la solutiori de  concentration inconnue c ,  on  a : 

H C c : -  
r 

H. C. 

Uosage dc petites qoantitks de iluor. - M .  GEOR- 
GES S'ïFIIGEIl (Journ. o f  am. chsm. Society, 1908, p. 2 19). - I,R 
dosage du fluor dans  quelqiies substances, les roches, par  exem- 
ple, exigeant üu préalable une fusiori avec u n  carbonate alcalin 
pour  rendre le fluor soluble, n'est pas  seulerrienl une opération 
difficile, mais aussi le  résultat final est loin d 'ê tre  satisfnisant. 

Lorsque la proportion de  fluor n'est que de  0,i  p. 100, les 
résultats obtenus sont négatifs avec la mEthode de  Berzélius, la 
seule cependant qui  soit ordinairement employke. 

La rriéthode qui v a  ktre décrite repose sur  la propriété bien 
connue que possPde le  fluor de  faire dispiiraître In couleur jaune 
qui  se produit lorsqu'ori oxyde avec l'eau oxygénée une solutiou 
contenant du titane. 

Une solution de  volume défini contenant du fluor, dont on veut 
connaître l a  proportion, est additionnée d'une quantité connue 
d e  titane ; on la compare dans un  colorimEtre avec une seconde 
solution contenant la méme quantitd de titane p a r  centimétre 
cube, e t  l 'ef fvt  dicolormt est dkterminé. De 1'int.ensitP. de la décolo- 
ration on peut calculer In teneur en fluor. - 

Des traces de  fluor, équivalentes à quelques centikmes p. 100, 
sont  aisément caractérisées, e t  l a  teneur approximative peut eri 
etre déterminée avec la rriéthode dont  le principe a été indiqué 
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plus haut. Avec quelques dixiérrieç p. 100 de fluor, la methode 
parait plus exacte encore, et, si la quantité de fluor dépasse 
2 p. 100, les résultats sont tout k fait cornparahlcs, coiriinc cxac- 
titude, avec les méthodes habituelleinent employées. II etait difti- 
cile d'espi..rertrouver une m6ttiode colorirnktrique qui. n'utilisant 
que quelques milligriirnmes rie suhstance, puisse étre cornparée 
cumrrie exactitude a u x  rriélhodes gravirriétiiques, qui eiiiployent 
de grandes quantites de  substance avec une teneur iiiiport:irite en 
fluor. 

Description de In mdhode - Dans les roches, iriirierais, e t c . ,  
qui ne chntiennent que quelques dixiènies p. 200 de fluor, on en 
prend 2 gr. ,  qu'on pulvérise aussi  finerncnt que possible; la pou- 
dre ohtenue est iriklangée avec 4 ou 5 fois son poids d u  riidange 
de cnrhonati: de pot,assa et  de i:iirlirinate de soude, et cc mklange 
est fondu. Uans le cas des roches peu siliceuses, il est nécessaire 
d'ajouter 30 p. 100 de silice p a r  rapport  celle que la substance 
peut contenir. 

Le nielange fondu est trait6 par  I'eau ; toute l'alumine et une 
graiide partie de la silice sont séparSes par  addition de carbonate 
d'ammoniaque et chauffage au bain-marie pendant 15 5 20 minu- 
tes; on laisse refroidir la solution pendant une heure environ, et 
l'on filtre; le filtratuin est kvaporé h un petit volume (23 ou 30cc.j 
et filtré une seconde fois, ofin d'obtenir une liqueur paifai- 
teriient limpide, condition nhsolument ni.,cessaire pour pouvoir 
determiner siîreinent la c o m ~ a r n i s o n  de  la coloration d a n s  le 
colorirrièlre. Après ce deimier traiterrient, In solutiori est entiPre- 
ment exempte d'alurriine et ne contient plus qu'environ 25 mil- 
ligrammes de silice, quantité insuffisante pour modifier la r h c -  
tion avec le sel de titane. 

La solution est alors versée dans une fiole jaugke de 
100cc. ; on y ajoute SOLI12 jusqu'h réaction neutre, en ayan t  soin 
de ne pas en rriettre u n  excès, et l'on agite afin d'éliminer l'excès 
d'acide carbonique ; aprEs cette opération, on rend la solution 
francheiiient acide. Avant l'agitation, il est nkcessaire que la 
liqueur soit neutre, car ,  s i  elle était acide, par  l'agitation l'acide 
carbonique pourrait  erilrairier qucilques traces de fluor ; en . . 

tenant coiiipte de cette observc ~i t' ion, on n'a 3 craindre aucune 
perte, 1ri6me légère, de cet 6léirient. Si le fluor est en quantité 
importante dans la suhstance 5 essayer, une partie aliiuotc. de 
la solution doit ètre prise. de façon qu'elle ne contienne pos plus 
de 2 ou 3 rriilligrnmmes de fluor ; 20cc. d 'une  solutiori t i t r k  de 
sulfate de titane contenant 0,0001 de Ti02 par  cc. sont melangés 
avec La solution précklente, puis on tijoute 2 ou 3 cc. d'eau oxy- 
génée, et l'on cornpl2te avec de  I'eau & un  volume déterminé 
liOO cc.). Cette solution est maintenant coinnai-ée dans u n  colo- 
rimétre avec une liqueur type prkparee en employant 20cc. de la 
solution titrée de titane, additionnée de 2 ou 3 cc. d'eau oxygénée 
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e t  amenant  le volurne du m6lünge il 100cc. avec de l'eau dis- 
tillée. 

Les deux solutions précédentes contiennent donc la m&me 
qiiantitt! de titane par  cc. et devraient présenter l a  m&me colo- 
ration, mais  celle qui  contient le  fluor possède une coloration 
rrioiris intense, phériorriène d û  2 I'eKeL décolorarit du  fluor sur le 
sel de titane oXydé p a r  l'eau oxygénée. La proportion de fluor 
n'est pas proportionnelle à. la décoloration obtenue ; mais, en sa 
référant à l a  courbe représentée p a r  la figure ci-contre, la pro- 
portion de fluor peut être déterminée suivant  une  décoloration 
donnée. 

Les deux solutions sont donc examinées dans  u n  coloriniètrc; 
celui qui convient le mieux est celui qui a CI6 invent6 par le 

même auteur (voir ce Recueil, p. 191) et 1~ rapport  de leur inten- 
sité de coloration est noté. Supposons que ce rapport soit de 
100 à. 85, ce qui  indique quo le fluor a décoloré une proportion 
d e  titane égale i~ 15 p. 100 du  montant total d e  ce compose ; en 
cherchant sur  le graphique ci-dessus le point où  la ligne verti- 
cale 85 touche In coiirhe, on trouve ilne ligne horizontAe qui  
indique en ordorinée la  teneur directe cri fluor, soit ici un peu 
plus de Ogr .0003. 

Préparation des réactifs. - Solution de titane. - Une certaine 
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quantité de  fluorure double de  titane et de potassium est dissoute 
dans l'eau, e t  u n  grand excès dc S 0 q 2  y est ajoutfi; on éva- 
pore ce mélange jusqu'h apparition de fumées blanches ; on 
laisse refroidir ; on ajoute de l'eau, puis on recornrrience l'ivapo- 
ration ; ces évaporations et refr-oidissernents successifs sont faits 
à plusieurs reprises, afin d'assurer le dégagement complet du  
fluor ; finalement, on  dilue avec l'eau, e t  le contenu en titane 
est dhtcrminb en précipitant le t i taae dans un  volume mesuré d e  
la solution, et cela avec AzI13, et  pesant ensuite à. l'état dc Ti02 ; 
on dilue la solution de  façon qu'elle contienne Ogr.OOO1 de Ti02 
par cc.; celle-ci on ajoute suffisamment de SOqR pour avoir  
ilne solution ;Z 3 p. 100 de  ce corriposC. 

S o l ~ ~ t i o n  de fluor. - Z gr.236 de  fluorure double de  potassium 
et de zirconium est dissous dans u n  litre d'eau ; 1 cc. de cette 
liqueur contient O gr.0005 de  FI. 

H. C .  

Dosage des eblorntes, brornates, iodates et perio- 
dates au moyeu de In formald6hyde, du nitrate tl'ar- 
gent et du persulfate de pntuioaium. - MM. BRUS.UE1-L 
et MELLET (Journnl suisse de pharmacie d u  1 W é v r i e r  1908). - 
La méthode proposée par les auteurs, pour la détermination 
volumétrique des chlorates, brorrintes, iodates et periodl~tes con- 
siste i?i dissoudre environ Ogr.10 de  sel dans 20 cc. d'eau, en 
ayant soin de couvrir d'un verre  de montre le vase dans lequel a 
lieu la réaction ; on ajoute 10 à 20 cc. de  solution décinorriiale de 
nitrate d'argent, 5 cc. d'AzOJII ( D  = 1,4), 2 gr. de  persulfate de 
potassium et 1 cc. de forrnaldkh$le. 

Pour les iodates et les periorlates, il faut employer 2 g r .  de 
persulfate et  5 cc. de  formaldéhyde. Pour les chlorates, on 
chauffe au hain-marie jusqu'k ce que le liquide soit parfaitement 
limpide ; pour les brorriates, les iodates et les periodates, on 
chauffe s u r  une petite flamme jusqu'k oxydation complEte de  In 
forrrialdéhyde, ce qu'on reconnaît Ii la disparition de son odeur. 
Après refroidissenient, on ajoute quelquescc. de  solution saturée 
d'alun ferrique, e t  l'on titre en retour l'excès de nitrate d'argent 
avec une soÏution décinormale de sulfocyanure de potassium.- 

Les rRsult,ats ot)t,enus concordent 2 peu de chose près avec la 
théorie. 

Comment agit le persulfale de  potassium ? On peut admettre 
qu'il n'agit pa r  aucuri des corps qui  résultent de sa décoinposi- 
tion (peroxyde d'hydrogène, ozone et bisulfate de potasse), mais 
que l'acide persulfurique ou ses sels entrent dans la rkaction ; 
l'explication qui  paraî t  la plus simple est celle que Schonbein a 
indiquée dans sa théorie d e  la polarisation chimique de l'oxy- 
@ne, théorie d'après laquelle celui-ci est polarisé négativement 
dans les ozonides, positivement dans les antozonides. Suivant 
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Traiibe, l'acide p~rsu l fur ique  doit étre ronsidkré coinrrie un anto- 
zonide, qui ,  dans le cas présent,  ckde son oxygène en niéme 
terrips que les acides chlorique. brorriique et iodique, coiisidérCs 
comme ozonides, cèdent le leur. Lorsqu'on fait agir  du persulfate 
d e  potaçsiurn sur  l'acide iodique, par  exemple, il n'y a pas riduc- 
tion en iodure, mais cette ri:duction se produit dés qu'on ajoute 
de la forrnaldéhyde. L ' o x y g h e  de I'ozonide oxyde peut-être 
alors l'hydrogène, et celiii de  I'antozonide oxyde le ci~rbonyle de 
la forrnaldéhyde, de telle sorte que  celle-ci, pnr  son oxydation, 
fait  entrer en réactinn S la fois l'acide iodique et l'acide persul- 
furique. 

La réaction peut aussi ètre activée par  I'exotherinicitS de 
l'oxydation de la forrnaldéhyde. 

L'hypothèse de la poluisat ion chimique de  l'oxygène expli- 
querait  le pouvoir oxydant très bncrgique d'un mélange dc p e r  
sulfate et de  permanganate de potassium. 

Délerminatlou éicctrolytiqi ie  rripirle du riiic. - 
M. FR.iNCIS C .  I'ILIILY (Zeits. f. angew. Chernie, 1907, p.  2 .247) .  
- L'auteur don rie une docurrientation asses complète de In ques- 
tion du  dosage électrolytique du zinc. Ses essais ont 6té faits cn 
prenant  comme é lec t ro l~ te ' l e  zincnte de sodium. La résistaricc 
d e  cet electrolyte est füible ; on peut opErer sous 5 ou 6 volts. 
Il a confirmé que ln quant i té  de  NaOH peut varier de 2 à. id gr., 
mais qu'aux qiiantit,ks extr6mcs le dépot a une tendance B étre 
spongieux ; il a employé de  7 à 8 gr. Le voluirie d e  l'électrolyte 
variait  de 10Ok 123cc .  

En  soumettant l'électrolyte à u n e  agitation 6lectroiiiagnbtique 
a u  moyen de  l'appareil imaginé p a r  l'auteur (i),  on peut précipi- 
ter entièrement O g r .  1 de zinc e n  30 minutes s u r  une cathode en 
treillis de nickel avec 4 h 5 a m p .  On emploie 8 g r .  de NaOH dans 
l'électrolyte qui  doit être refroidi. 

Pour  des qiia.nt,itds dc zinc kgales ou inf6rieures O ar.2, on 
emploie 4 B 3 amp.  pendant  15 minutes, puis 1,s üinp. pendant 
20 minutes ; les autres coriditioris soril les rri&rries que ci-dessus. 

II est absolument indispensable d'essayer le liquide électrolysé 
pour  s'assurer de la précipitation complète du zinc. 

11 est absolument invr,ziseriihlable que, comme l'ont indiqué 
Exner  et  Ingham, on puisse arr iver  à précipiter complètement 
Og. 2 de zinc en 13 à 20 minutes sous 5 ampères.  A plus forte 
raison les r6sult,ats anrinnc6s p a r  Miss Langness (prkc,ipit,ation 
d u  zinc en 3 rriinules sous 10 à 13 arnpires) paraissent-ils 
erronés. E .  S. 

( i)  Voir Zeits. t. angem. Chernie, 1807, p .  1.891. 
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Illéthodes d'essai du lahratoire dc Stolbel-g. - 
M. NISSEYSOK ((Comptes rendus d u  Ive Congrès intern. de chimie 
appliquée, p.  771. - Au point de  vue  de  l'kchantillonnage, JI. X s -  
senson donne quelques indications utiles. 

.ifine~.ais de p/umb. - La composition du flux employh est la 
suivante : 

7 parties d e  carbone de soude Solvag 
6 )) h r a x  
Z )) tar t re  

Le tout est tamisi: e t  rrii:lnngi.,. L e  minerai à. analyser doit 
être pulvérisé ; on  le passe au  tamis de  15 mailles p a r  centii-riétre 
carré. Pour les rriirierais de plomb conteriarit peu de cuivre, anti- 
moine, etc.,  on pèse % g r . ,  et l'on mélange avec une  demi-cuil- 
lerée de flux ; on introduit dans  le creuset de fer chauffé a u  
préalable et contenant 100 gr .  de flux. 

Aussitôt l a  fusion tranquille obtenue, on ferme le registre, et 
on laisse aussi longtemps que  In surface reste brillante. Lors- 
qu'on coult:, niiciiri grain de ploirih ne doit rester dans la gnngiie. 
S'il y a trop d e  cuivre ou d'antimoine, le régule est dissous et  
l'on y ciose le plorrib. 

Minerais d'argent. - 10 gr.  de minerai sont traités par  25 gr.  
de litharge et 25 gr .  du  flux précédent, le feu étant  aussi chaud 
que possible. 

Ninerais  d'ar,qent par sco~ificrltion. - Pour op6rer de  cette 
manière, le minerai doit contenir a u  moins 1 p .  100 d'argent. 
On mélange dans un  tkt 3 ou 4 fois 5 gr. de minerai avec 10 g r .  
d e  plomb pauvre, dont  on ajoute encore 25 gr . ,  et l'on recouvre 
de borax ; ori introduit le tSt dans le moufle et l'or1 chauffe  forte- 
ment ; lorsque le plornb comiiience à se dkcouvrir, on laisse 
entrer l'air, et, lorsqu'il est recouvert de  scorie, on coule le contenu 
du têt dans une  lingotière. 

Dosage de l'or et de l'ar,qent dans les crawes. - On opirre au  creu- 
set de terre, en employant le flux suivant  : 

2 partie de s;ilp&tre 
i partie de  ta r t re  

Ces deux corps, intimement inélangés, chauffés, pulvbrisés, 
constituent le flux noir.  

.4 10 gr. de ce flux noir on ajoute 40 gr .  de carbonate de  soude 
et IOgr. de borax. Coirime les crasses entraînent avec elles des 
part.iciiles rnétalliqiies, on en passe iine assez grande qiiantit,é au  
tamis de 40 à 4 4  mailles au  centimktre carré, puis  le gros et  le 
menu sont analysés séparhnent .  

Quatre fois 23 gr. de 1arnatiEresont mis avec SOgr. d u  inélniiçe 
et 25 gr. de litharge dans le creuset de  terre ; on  recouvre avec 
40gr. du  mélange et  enfin une  cuillerée de  sel d e  cuisine. 
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Le creuset est d'abord porté a u  rouge sombre, puis au rouge 
blanc. On continue comnie de coutume. 

P. T. 

Ileclierohe qunutitative deri groupes hydroxyle. 
- MM. P. DOBRINER e t  A.  OÇWALD (Zeits. f .  analyt. Chernie, 
1908, p .  177). - Th. Zerewitinofy a repris les essais de Tschuga- 
jelï, airisi que  ceux de Hibbert e t  Sudborough, a u  nioyen du 
réactif de  Grignard. 

Comme solvant, l 'auteur emploie l 'éther arnylique et la pyri- 
dine, séchés sur  la baryte et distillés sur  l a  baryte  jusqu'k dis- 
parition de l'humidité et conservés s u r  l a  baryte  dans  des flacons 
bien bouchés. L a  pyridine s'emploie pour les substances peu ou 
pas solubles dans I'kther arnylique. 

La solution d'iodure de  magnésium et de  inkthyle est prkparke 
au  moyen de iOOgr. d'éther arnylique desséché, distillé sur le 
sodium, 9gr .6  de ruhan  de magn6siurri e t  3 5 9 . 5  d'iodure de 
méthyle, auxquels on ajoute une trace d'iode. Lorsque la réaction 
est terminée, on fait bouillir encore pendant 2 à 2 heures au 
bain-marie, a u  réfrigérant ascendant, puis  on chasse l'excès 
d'iodure de  méthyle p a r  distillation. La combinaison rnagoé- 
sienne peul; se  conserver sans altération pendant 3 R. 4 semaines 
dans des flacons fcrmks avec des bouchons de  liège paraffinés. 

I'our effectuer la dktermination, on se sert d'un petit ballon 
dont  le col pirt ,e une  allonge en forme de houle et. dans lequel on 
introduit, suivant  le poids molkculaire et le nombre d'hydroxyle, 
0gr .03  à Ogr.2 de  substarice, plus environ lace. de solvant; on 
ferme le petit ballon, et l'on dissout la substance en agitant soi- 
gneusement pour que le liquide ne pénktre pas dans  l'allonge ; 
après  installation coinplète de l'appareil, on introduit dans l'al- 
longe 5 cc. d'iodurc de  magnésium c t  de méthyle. 

Du ballon à réaction par t  un  tube deux fois coude, qui se relie 
a u  robinet fermant en hau t  l'appareil de  mesure ; celui-ci ~ s t  un 
tube en verre gradué, rétréci en bas  et  relié par  cette extrémité, à 
l'aide d'un tube de caoutchouc, avec un entonrioir reriipli de mer- 
cure. Le tube gradué, entouré d'une enveloppe reniplie d'eau, et 
le  ballon à réaction doivent étre en équilibre de température; on 
obtient ce résultat au moyen d'un bain d'eau dans lequel plonge 
le bal lon;  lorsque la température est constante (nprEs 10 minutes 
environ), on rCtüblit la pression atmosphBrique dans le ballon en 
ouvrant  un instant le robinet à trois voies. L'air du  tulle gradué 
est  chassé en Alevant l'entonnoir à mercure, puis  on ferme le 
robinet ; on mélange par  agitation la corribiriaison orgarioriiagné- 
sienne avec la substance dissoute, puis on tourne le robinet, de 
façon que le tube gradué communique avec le ballon. Aussitôt la 
réaction terminée, ce dernier est plong6 a nouveau dans le bain 
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d'eau pendant 5 à 7 minutes, e t  l'on dkterinine le voluine et  la 
température du  gaz, ainsi que la pression atmosphérique. 

Si l'on emploie l'éther amylique comme dissolvant, le volume 
des gaz reste constant pour  une température constante : si l'on 
emploie la pyridine, il se  produit une augmentation lente du 
volume, car la pyridine rkagit aussi s u r  l'iodure de  méthyle et  de 
magnésium en donnant  u n  dégagement gazeux. 

Dans ce cas, il faut  employer dans le calcul le minimum du 
volume. II faut aussi retrancher de la pression atmosphérique la 
tension de vapeur de la pyridine (16 min. 2 180). Le volume du 
gaz est amené A O0 e t  760mm.  de  pression. Le pour cent de grou- 
pes hydroxyle est calculé d'aprEs la formule : 

V =volume de méthane lu, ramené a 00et 760 mm. 
S = poids de  substance employée. 
Pour les substances contenant de l'eau d e  cristallisation, il faut 

calculer la teneur e n  hydrugène actif, puisque l'iodure de 
rnkthyle et de magriésiurn donne également du  méthane avec 
l'eau, Le calcul se k i t  alors d'après la formule ; 

lB i f fkrene iat ion  d o  camphre naturel d ' a v e c  le eam- 
p h r e  a r t i E e i e l .  - MM. P .  IIOBHIKER e t  A .  OSWALD (Zeits. 
f. analyt. Chemie, 1908, p .  173). - 1'. Uohrisch a trouve dans le 
chlorhydrate de vanilline u n  réactif trks net : 0gr.05 de  cam- 
phre sont chaufrt:,~ avec Icc .  de  chlorhydrate de vanilline dans  
un tube à essais e t  au  bain-marie. On obtient les résultats sui- 
vants : 

A 30° camphre naturel en morceaux : rien ; 
camphre naturel en poudre : col. rose ; 
bornéol ; rien. 

A 60° camphre  naturel en morceaux : col. bleu-verdâtre; 
camphre naturel en poudre : col. grise ; 
hornéol : col. jaune sàle. 

A 73" camphre naturel en morceaux : col. d'un beau bleu ; 
carnphre naturel en poudre : col. vert foncé, un peu 
trouble ; 
bornéol : col. bleue. 

h ZOODcamphre naturel en morceaux : col. bleu-verdâtre ; 
camphre naturel en poudre : col. vert clair ; 
bornéol : col. bleu foncé. 
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Le camphre artificiel reste incolore par le traitement précé- 
dent. 

Au lieu d u  chlorhydrate de vanilline, on peut employer le réac- 
tif de Rosenthaler (volumes égaux de SO41Ikoncenlr6 el de chlor- 
hydrate de vanilline). On abandonne $ froid 0gr. i  de camphre 
avec gouttes de ce rkactif pendant 7 à 8 heures. La coloration, 
d'abord jaune, devient bleu-indigo avec le camphre naturel et 
bleu-verdtltrc avec le bornéol, tandis que le camphre artificiel 
donne une croiîte blanchâtre que surnageun liquide limpide. 

L'alcool camphre peut également étre essaye avec cette réac- 
tion, AU point de vue des substances employ6es pour sa prkpara- 
tion ; on rriélange 10 cc. d'alcool camphré avec 10 cc. d'eau, et 
l'on reprend le précipilé obtenu par 20 cc d'éther d ~ :  pétrole. Cne 
petite qmntité du résidu desséché peut alors être essayée de la 
manière décrite. 

Cette réaction ne peut pas Btre employée pour la recherche du 
camphre artificiel dans le camphre, naturel ; u n  mélangc de 
90 p.  100 de camphre artificiel avec 10 p. 100 de  camphre natu- 
rel donne encore une coloration bleue distincte. N.  B .  

Einplol du nitrcio pour Iadétermincttlon r l c  I'riuiclo 
nitriyoedrtirrr icrr terres et dans I c n p l a n t e n .  - hl .  y .  
JACKOB LITZENDORFF (Zeils. f .  axgew. C'hernie, i907, f .  51, 
p. 2.309). - Le nitron (1,4-diphbnyI-3,5-endanilodikiydrotria 
a été prépar6 par Busch et recornrrimdé pour le dosage de l'acide 
nitrique par suite de la faible solubilité de son nitrate. La 
métkiode a été éprouvée par Giitbier ; elle s'applique trbs bien au 
dosage de petites quantitésde nitrate dans les eaux. D'aprésBusch, 
on peut encore opérer la précipitation directe Lune concentration 
dc 10 milligr. d'AzWb dans 100 cc. d'eau. On pcut également doser 
les nitrites par le nitron en oxydant en solution acide par l'eau 
oxygénée. 

L'auteiir a cherché B appliquer ce procédk à l'étude des terres 
et des végétaux. 

Dans les terres coriteri;irit au moins 2 à 3 rriilligr. d'azote nitri- 
que pour 100 gr. de terre, on peut doser exactement le nitrate par 
le nitron. Dans les sols plus pauvres, le dosage n'est plus possi- 
ble, parce que, par l'évaporation ou par l'extraction répétée plu- 
sieurs fois froid, lasolution s'enrichit en siihstances qui gênent 
la cristrallisation du nitrate de nitron. La mème action perturba- 
trice s'observe sur les extraits stérilisés nnr la chaleur. 

Les corps g h a n t s  peuvent tZtre oxydks par l'eau oxygknée; 
le dosage dorine ensuite des résultats satisfaisants. 

Des essais faits sur Ics parties vertes de sinapis "nt montré que 
les mbthodes actuelles de dosagede nitratedans les végétaux don- 
nent des chiffres trop élevés. 

E. S.  
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Reelierol~e de l'eau oxygénés tlann le lait. - 
fil. E. FEDER (Zellu. f .  Cnters. der Nahv. u.  Genussm., 2908, 
p. 234). - Fritzmann a d'abord observé la coloration bleu-vio- 
lacé qui se produit lorsqu'on melange du  lait coupé d'eau et con- 
tenant de faibles quantités de nitrates avec SO'I12 e t  en presence 
de faibles traces de forinaldéhyde. 11 a propose cette réaction 
pour la recherche de  l'acide nitrique dans le lait. L'auteur a alors 
propod, comme réactif des nitrates, SO'JP concentré contenant 
lin peu de fnrrnaldéhyde et  qu 'on rnélanse avec partie kgale du 
lait à essayer. En présence de  l'acide nitrique, il se produit une 
coloration bleu-violet. Cette réaction n'est pourtant pas absolu- 
ment probante. 

K .  Farnsteiner a constate que la reaction ne  réussit pas avec 
SO'IIz absolument p u r ;  elle a pourtant lieu en présence d'une 
trace de chlorure ferrique. Le chlorure de platine agit de i n h c  ; 
le chlorure mercurique et le p e r n i a n p n a t e  de potasse agissent 
aussi, mais sont moins actifs. Le début de la réaction depend 
donc de la présence d'une substance oxydante. 

Comme l'acide nitrique, toute une série d'autres matières oxy- 
dantes agissent é,v;deirierit. E n  ce qui  concerne le  lait, il l au t  
considérer parmi ces matières l'eau oxygknke. Si l'on mélange le 
réactif des nitrates avec du  lait  contenant de l'eau oxygénée, il 
se pro iuit ,  en effet, u n e  coloration violette, dont  la pureté et 
I'intensitc! dépendent des quantités d'eau oxygénée dont  le lait 
est additionné. Pour une  teneur de  0,03 p. 100 en eau oxygénée, 
le lait do ..je une coloration violette sale. N. U .  

Sur qoelquee Iioiles tl'olive r\lgérieniiea. - M. L .  
ARCHBVTT (The Analysl. 2908, p .  4 9 ) .  - Voici 11:s resultnts 
obtenus avec 22 échantillons d'huiles d'olive algériennes de pro- 
venance aiithentiqiie. 

Densité à l505 . . . . . de 0,SltiJ à 0,9278 
Acides libres (olkiqiie) . . . de 0,4 à 4,s p .  100 
Indice de saponification de 18.9 à 19 , l3  - 

lndice d'iode . . . . . d e  82>4 a Y0,4 
Substances non saponiriables. d e  0,72 à 0,98 p .  j00 

Aiiciine trace d'acide arachidique n'a éte trouvée dans ces 
hniles. 

Lorsqu'on agite les huiles avec Az0311 (D = 2,375),  elles ne 
donnent aucune coloration immédiate, inais, a u  bout d'une heure, 
une huilc donne une  coloration vert-brunâtre ; une autre  déve- 
loppe une coloration noire-verd$tre ; la majeure partie des autres 
huiles ne donnent que  des teintes brunâtres. I I .  Ç. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Donage de l'amide picriqiie. - MM. BUSCH et G. BLCME 
(Zeits.  f. angew. Chemie, 1908, p .  334). - Les auteurs appli- 
quent a u  dosage de  l'acide picrique la propriété d u  picrate de 
nitron d'être insoluble, d'être très stable et  facilement cristalli- 
sable ; la formule de ce picrate de nitron est 

Le précipité apparaît encore dans une solution ne contenant 
que I j Z O .  000 d'acide picrique ; la solution, qui  est encore jaune 
ii cette concentration, est complètement décolorée après filtra- 
tion d u  pri:cipitP,. 

L a  solotion à analyser ne  doit pas  contenir plus de 1 gr. 
d'acide picrique p a r  litre ; 150 cc. de  la sululion sont acidifiés 
par  1 A 2 cc. de  SO?H2 dilué et  chaufrés jiisqu'à commencement 
d'ébullition ; on y o u t e  lentement 10cc. d'acétate de  nitron (solu- 
tion B 10 p. 100 d e  nitron dans  l'acide acétique & 5 p. ,100); on 
laisse refroidir il la teiripérature ordinaire ; on sépare le préci- 
pite, d e  prkférence avec u n  creuset de  Neuhauer ; on lave ii l'eau 
froide (50 à 100 cc.), e t  l'on sèche i 1100 pendant u n e  heure. 

229 
Le poids trouvé, multiplié par  - , donne l'acide picrique. 

54 1 
Le dosage est encore exact lorsqu'on opère en présence d'une 

plus grande quantité de SO'IIt, lorsqu'on refroidit brusquement 
et qu 'on filtre aussitôt,  e t  loruqu'on opère en prksence d'autres 
phénols nitrés supérieurs. . 

Iles picrates de pyridine et  de quinoline peuvent Cgalernmt 
être analyses par  ce procédé ; on peut opérer en prEsence d'une 
certaine quantité d'alcool. 

11 faut éviter. la présence des acides bromhydrique, iodhydri- 
que, chlorique, perchlorique, nitreux, nitrique et chrornique. 

E. S. 
P 

BIBLIOGRAPHIE 
Ca~iniiierciul organie analysis. par A .  ALLEN. 30 édition, 

tome II, 3e  partie. (Blakiston's son et Cie ,  1012, Walnut street, à Phi- 
ladelphie, et J .  et A .  Churchill. 7,  Great Malborough street, à Lon- 
dres). Prix : 25 francs. - Ce voliime complkle la 3' <dition d u  grand 
Traité d'analyse or,qnnique commerciale. Les huit volumes de ce 
r~rnarquable ouvrage constituent le travail le plus clair, le plus  exact 
et le mieux documente que nom connaissions sur la matière. 

On g trouve, en effet, la description, l'étude chimique et les metho- 
des analytiques concernant tous les produits organiques utilises par 
l'industrie, la médecine et la pharmacie. 

La 3' partie du tome 11, qui vient de parailre, comprend les acides 
aromatiques, les résines et les huiles essentielles. 

Les progrès considérables qui ont eté faits dans l'étude des resines 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et des huiles essentielles ont nécessité, pour ces substances, un  déve- 
loppement dix fois plus grand que  dans les précédentes éditions. 

Nons croyons utile de faire connaître A nos lecteurs le sommaire des 
niitres volumes de ce Traite.  
Tome 1. - Alcools et leurs dérivis ; acides végétaux ; amidons et  iso- 

milrcs ; sucres, etc.  
Tome II. - I r e  partie. Huiles e t  graisses ; glycérine, dynamite 

et poudres sans fumée, etc. 
ZC part ie .  - Hydrocarhiires, huiles minerales, benzine, phé- 

nols, créosotes, etc. 
3e partie. - Ci-dessus decritc. 

Tome 111. - I r e  pal-tie. - Tannins ; matières colorantes ; encres. 
partie.  - Amines, hydrnzincs, bases du goudron, alcaloï- 
des ; thé,  car& opiiirri, ctc. 

3" partie. - Alcaloïdes ; principes amers  ; prodnits ani- 
maux ; cyanogène et dérives. 

Tome IV. -Matières protéiques et albuminoides. 

A l i m e n t s  et l eur  Fatlsificatinn, par H .  Ur. WILEY. Un 
volume de 625 pages in-go, avec 12  planches en couleurs et 86 figures 
(Illaltiston's son et C ie ,  1012, M'alniitt Street, & Philadelphie, et  Chnr- 
chill, 7 ,  Great 3lalborough street, kLondres). Prix : 20 francs. - Cet 
ouvrage est une étude detaillée et  approfondie des matibres alinien- 
laires animales et vegbtales. Il est divise en dix partics : 

1. - Viandes diverses ; préparation et conservation. 
II. - Volailles, miifs et gibier. 

III. - Poissons, mollusques, crustacés. 
IV. - Lait et produits divers. 
V .  - Céréales (blé, orge, riz, mais, etc.) 

VI. - Legumes, fruits, condiments. 
VII .  - Hiiiles e l  graisses végétales. 

V I I I .  - Champignons. 
IX .  - Sucres, sirops, confitures. 
X .  - Alimentation des enfants e t  des malades. 

Cri appendice de  plus de 100 pages comprend les lois, règlements et 
circulaires concernant. les rnatiéres alimentaires aux Etats-Cnis. 

Les descriptions des diverses matieres alimentaires sont d'une très 
grande clarté. Des planches en  couleurs et de nombreuses gravures 
I'acilitent l'étude des divers produits. 

A .  I ~ O M E R G U E .  

L ins  et spir i ioeux eonsiùt-~CN ail pnint ale vue de 
In loi sur l e s  f r~uder i ;  emnpasition, ~ n a l y s r s ,  FalsiB- 
C R ~ ~ O I I S ,  par le docteur C u .  HLAIIEZ, professeur de chimie h la 
1;aculte de médecine e l  de pharmacie de Bordeaux, directeur du Labo- 
ratoire d'analyse spécial ( A .  Waloine, éditeur, 25, rue de 1'Ecole-de- 
ll&decine, Paris!. Prix : 4 francs.  - Le nouvel niivrage que nous 
devons à la plume autorisée de M .  Ic docteur Ch. Blarez est un traité 
complet, quoique condensé, dans lequel il étudie le vin et les spiri- 
Luein principalement au point de  vue de l a  reclierche des fraudes ; en 
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homme éclairé par une longue pratique, il ne  se borne pas un sim- 
ple expose des procPdés analytiques ; il fournit de  nombreux com- 
mentaires, des observations et  des remarques personnelles ; dans quel- 
ques chapitres du plus grand intérêt, il dit ce qu'est le vin, comment 
on  le prépare, comment on  le soigne, quelles sont ses principales 
maladies e t  leurs conséquences au  point de  vue de la rerherche des 
falsifications. 

De l a  prerniére puge A la dernière, cet ouvrage est  empreint d'un 
cachet d'originalité qui contribuera un succés des plus justifies. non 
seulement parce qu'il arrive au  moment opportun, c'est-à-dire au 
moment  de l'application de l a  loi sur Ics fraudes en cc qui concerne 
les vins et  les spiritueux, mais encore parce qu'il s'adresse, en mèine 
temps qu'aux experts et  aux chimistes, aux magistrats, aux avocats, 
aux viticulteurs, aux négociants e t  mEme aux coiisommateurs~ 

Le diamant artiûeiel, par H .  DE GRAFFIGNY. 1 vol. de 
88 pages (J. Houseet, éditeur, 1, rue Casimir-Delavigne, Paris, Vle). 
Prix : 4 fi-. $5. - Cet opuscule résuine toute la question et ouvre des 
aperçus fort curieux et  peu connus sur ces gemmcs auxquelles on atta. 
che une  si grande valeur. 

Lc Diamant artiFc%el contient l'explication de  tnus les procedés 
auxquels les savants ont eu recours jusqu'ici pour essayer de repro- 
duire ce genre de cristaux, et  cette plaquette constitue le travail le 
plus concret, en  meme temps que le plus exact, qui ait été publie sur ce 
sujet. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

A r r è t é  fixant Ica iiiétliorlen que doivent employer 
les laboratoiren officiels poor l'analyse des vin#! 
alcools, eaux-de-vie et liqueurs. - Conformément l'ar- 
rêté en date du 18 janvier 1907, pris par le ministre de l'Agriculture 
et le ministre du Commerce et de l'Industrie, les laboratoires admis  B 
procéder Ii L'examen des échantillons prélevés ne  pourront employer, 
pour l'analyse des vins ordinaires, alcools, eaux-de-vie et liqueurs, 
que les méthodes décrites ci-après : 

VINS ORDINAIRES. 

Extrait sec à 100°. - On verse 20 cc. de vin, mesurtk au moyen 
d'une pipette jaugee, dans  une capsule d e  platine de  forme cylindri- 
drique et  B fond plat ( 1 ) ,  mesurant 55 millim. de diamétre sur 25 mil- 
hm.  de hauteur (2) ; on place la capsule sur un bain-marie dont le 

(1) Cette recoiniuandation éiant iinportantc, on aura soin, lors du net- 
toyage des capsules. de frotler le fond en l'appuyant sur une surface 
plane et résistante. 

(2) On peut utiliser dcs capsules d'un autre diarnbtrc, a condition qu'elles 
soient de mérne fwme et que le volume du vin employé soit tel que la 
hauteur du liquide   oit sensiblement pareille (8 à 10 millimétres). 
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couvercle est bien horizontal et pcrcé d'ouvertures circulaires mesu- 
rant 50 millirn. dc diamklre (4). Les capsules sont posées de manière 
tt obturer les ouvertures. On a soin de  fermer au  moyen d'un couver- 
cle les ouvertures non utilisées. L'échappement de vapeur se fait soit 
par le joint du couvercle, si celui-ci n'est que pose sur l e  bain-marie, 
soit au moyen d'un petit tuyau de dégagemenl étroit et  long fixe au  
centre du couvercle, si celui-ci est joint au  corps du bain-marie. La 
distance entre le couvercle e t  le niveau de l'eau du bain-marie doit 
étre de 5 ti 6 centiinktres. 

Le bain-marie est porté B l'ébullition quand on y pose l a  capsule, 
et  l'ébullition est maintenue pendant six heures consécutives ; au bout 
de ce temps, on retire la capsule ; on en essuie soigneusement le fond ; 
on la laisse refroidir dans un exsiccateur et on la pèse. 

ALCOOLS, EAUX DE-VIE ET LIQUEURS. 

Dosage des impur-etes par fonctions. - Les deux prcmiers para- 
graphes des instructions données pour le dosage des impuretés par 
fonctions ( Jou rna l  ofFeiel du 18 fëvrier 1907 et  Annales d e  chimie  
analytique, 4907, p. 117) sont modifiees de la façon suivante : 

Ces dosages s'effectuent sur les alcools amenés à 500 ou les eaux-de- 
vie distillées et a n ~ e n é e s  égalemcnt 50°;  o n  SC sert  dans  ce but du 
liquide provenant de la distillation et  ayant servi à déterminer le 
degre alcoolique réel ; si le degré alcoolique de  ce liquide est supérieur 
B $O0, on le dilue avec de l'eau ; si, au contraire, il est  inférieur A SOO, 
on y ajoute de l'alcool pur A 93' en quantité d é t e r m i d e ,  il faut, dans 
ce dernier cas, tenir coinptc ultérieuremcnt de  l a  proportion d'alcool 
ajoute, en faisant subir, aux résultats obtenus suivant le mode opera- 
toire décrit ci-après, la correction suivante : 

E, étant le résultat obtenu ; 
V, le volunle final de 100 cc.  de distillatum additionnés d'alcool & 

9 5 0  jusqu'à marquer 500, indique dans  le tableau ci-aprés (non repro- 
duit ci-dessous) ; 

T, le titre alcoolique réel du distillatum analysé. 
Exemple : Une cau-dc.vic u un titre alcoolique réel de  30° ; on en 

distille 275 cc., et l'on recueille %Occ. de distillatum, qui marque 33u ; 
en se reportant au  tableau, on voit qu'il faut ajouter, 2 100 cc. de ce 
distillatum, 36 cc. d'alcool 950, et que le volume final ubtenu eut de 
1 3 4 ~ 2 . 3 .  

Par consequcnt, tous les nombres obtenus en employant les coeffi- 
cients ou les tables de  la  présente méthode doivent étre multipliés par 

134.3 - pour l'eau-de-vie considérée. 
2 X 33 
Erra tum re la t i f  au titre alcoolique. - Si le titre alcoolique est 

(1) Ou d'un diarri8tre infkrieur d'environ 5 inilliinktres h celui des cap- 
sules, si celles-ci n'ont pas la dimension iudiquCe plus haut. 
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infèr ieur  A Yb3, on  distille 273 cc. ;  ori e n  recueille 230 cc.  e t  l'on retran- 
che  1/10 du chiffre t rouvé.  Au lieu d e  1/10, i l  f a u t  l i re  1/11 

.Ii~imèle aclimettant le liiboimutoire inuuioipal de 
Grenoblc ti proceder aux analyscs de huinsoiis, de 
denréen alimentaires et de produits agricoles. - 
P a r  a r ré té  du m i n i s t r e  d e  l 'Agriculture e n  d a t e  d u  18 avril 19118, le 
l abora to i re  municipal  d e  Grenoble es t  a d m i s  à procéder  aux linalpes 
des boissons, des  denrées  alimentaires e t  d e s  p rodu i t s  agricoles. 

Le ressort  d e  ce laboratoire  c o m p r e n d  les départernei i ts  de 1'1sPre et 
des Hautes-Alpes. 

Erratum 
D a n s  l 'article i n t i l d é  : Critique de la mi thode  de dosage cle l'mi. 

d i té  z ~ ~ i n a i m  de N .  Joulie, q u i  a paru  d a n s  le n u m é r o  du I Y  avril 
dernier ,  page  ,148, 8. l igne,  a u  lieu d e  : CI D ~ U L L C O I L ~  plus pf~zlosnp/ii- 
qxe  )I, l i re  : beaucoz~p plus  p /~ys io log iyue  D. 

D E M A N D E S  ET OFFRES D'EMPLOIS. 
S o u s  inforrrions nos lecteurs qu'en qnaliié d e  secrétaire génkral du S p  

dicat des cliirnistes, nous nous eliargcoiis, lorsque Ics deniandes et les 
offres le pêrinetleiit, de procurer des ciiiiiiislcs aux iricluslriels qui en on1 
besoin et  des places aux cliiriiisies qui  sont 2 la rechcrclie d'un eniploi. 
Les irisertioris que  nous faisons dans Ics Annules  surit alisoluriieiil gra- 
cuites. S'adresser ii JI. Crinon,  45 ,  rue  Tiirrrine, Paris 30. 

S u r  l a  deinandc d e  JI. le secrétaire d e  l'Association des anciens i l C i e s  
de l 'Institut d e  chimie appliquée, nous infornions les  induslriels qu'ils 
peuvent aussi deinantler des chimistes e n  s'adressant lui,  3, rue àliche- 
lel, Paris  (Ge). 

L'Association ariiicale des anciens élèves de l'Institut national agron3 
inique est k iiiSme chaque année d'offrir MM. les industriels, chi- 
mistes, e tc . ,  le concours de plusieurs ingériicurs agronomes. 

l'ri4re d'adresser les  deniaridos au si@ social de l'Association, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 5 ~ .  

CHIMISTE diplam6 de I'Irisiilut chimique de Xancv, trbs au courant 
dos arialyses miitallurpiques, désiro s i tui t ion.  Adresser les 

offres a M. E. Gand, 2, rue de Cronstadt, Paris XVe. 

SACCIZARIMETRE Laurerit à lu- O N  D E M A N D E  D'OCCASION iriiert , \  , jaune . ; ÇOLOHIA~fEÏ ' I IE  L a w  
rent  ou Dubosc ; O L E O R E F R . ~ C T O ~ L  T R E .  - Adresser les olfres & 
hl.  REVOL, chimiste, 19, rue de l'klbtel-de-Ville, i Lyon. 
ON D É S ~ R E  V E N D R E  a de bonnes coridiiions: l,, I microscope 

Verick grarirl rnoilCIi: ri", avec otijectifs 1 ,  
3, 3,  8 et i l 12  irnrriersion liiiile. Oculaires 1, 2. 3, 9 et  12. Mi&in+trc 
oculaire et objectif. Ctiairibre claire Molessez; 20 1 niicrotome ; 3 U  l appareil 
dc pholomicro~~tiotograI,hic pctit ruodLlc Vir ick:  4" 1 EncyclopC~lic 
FrCmy ; 5" Trait6 de chimie gCn6rale de Schutxerriberger. - S',idresjer 
à N. Geschwi~id, 7 6 ,  buu1evai.d Gariliitldi, Aniieris. 

Le Gérant : C.  CRINOK. -- 
LAVAL. - ~MI~RIIEHIE L. B A R H E O ~  ET P. 
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TRAVAUX 

Par MM. T .  WARYSSKI e t  B.  h l u i v ~ s r .  

Les essais que nous avons ctTvct,ués nous o n t  nic~nt,iil: qii'oii 
peut doser l'acide vanadique par  rkduction au  iiioj-en d'une solii- 
tion titrée de chlorure stanncux. 

Dans ces coriditions, le peritoxÿrle de  vanadiuiii se ri!duit qiii~ii- 
titativement e n  tétroxyde, conforinÇinent à. 1'Equ. CI 1. ion : 

SnC1" f W5 f 2HCl = SnClL + VL04 + l lyO. 

11 faut opérer en milieu acide, soit chlorhydrique, soit sulfii- 
rique. La réduction marche aussi bien k froid qu'il cli;iud ( ( 3 1 1  

milieu chlorhydrique; il est préfbrable d'opérer à. froid, r u  I'ac- 
tioii réductrice de  l'acide chloihydriqrie sur  le  peiitoxgde tlc 
vnnndiurri). 

Coinrne indicateur, on s'est servi d 'une solution aqueuse ( le  
mulylidnte d'ammoniaque, qui donne une coloration bleue intenso 
avec des traces de chlorure s tanneux.  On a procéd; par la 
méthode d u  toucheau. 

lies solutions d e  chlorure stiinneux doivent avoir  une conceri- 
tration de 2 à 3 p.  100. 

Les chifires suivants donnent une idée du d c g é  de prBcision 
de In rnkthode : 

1. - Essnis en milieu c h l o h j d ~ i y u e .  

Dans 10 expériences avec SnC1" 3 p. 100. 
V20' théorique : 0,08411. 
V305 trouvé : 0,0834 k 0,08303. 
I>ans 10 expériences avec SnCIP A 2 p. 100. 
V 2 0 j  tht.orique : 0,0848. 
VPO"rouvé : 0,084G3. 

II. - Essais eu  milieu su1furique. 

Dans 10 expériences avec solution de  SnC12 2 p.  100. 
V 2 0 j  th6orique : 0,0848. 
YzOj  trouva : 0,084G3. 
Ide prockdé nous paraît  donc suffisamment précis pour Ptrr~ 

susceptible d'application pratique. II a l'avantage d'étre trias 
rapide et commode. 

JUIN 1908. 
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I)oange airnultriné dii fer et du vaiiadiiiiii 
pur vuie v o l u i i i ~ t r l q u e  (i), 
Par M M .  T. \ V A ~ Y N ~ K I  et  A. RIDIVANI.  

Kous avons fait dcs essais cn vue de déterinirier s'il i tait  pos- 
sible de doscr siiriultariérnent par  \-oie voluinétrique le fer et le 
vanadiuiii. 

Kous avons procérié comme suit : 
in Sui. une  première prise, nous avons dosi: le  fer et le vana- 

diiiin enseiiible au  moyen de la solut,ion l i t r k  de chlorure slan- 
neux (le fer se trouvait h l'état ferrique, le vanadium à I'ktat 
d'acide van:idique) ; 

20 Sur une  deuxi61rie prise, rious üvoris dislillé la solutioii en 
p r k e n c e  d'un cscès d'IlC1 (iikthode d c  lluriscn et Jlohr) ; le 
chlore dégagé étnil reçu dans u n e  solution d'iodure de potassiuni 
et dosé nu iiioym d 'une solution titrée d'hyposulfite de  sodium. 

Voici Ics résultals de nos expt'iriericc:~ : 

1. - Ije'termi)intio~t du fer e t  du. r ~ a ~ ~ u d i u n a .  

Rous avons eiriployé : 
iU U ~ i e  solutioii d e  ehloruix ferrique coriLeri;irit Ogr.00736 de 

fer p a r  ce. 
Le titre a été obtenu par p e s k  directe d u  f i l  de clavecin i 

!19,3 p. 100 de fer. 
3 (:ne solution devanadate  d ' ; iminoniaqi ieconi~~~iant~ Ogr.021!)0 

de  V 2 0 "  piir cc. 
Le titre a. 816 ohtenu par pesée directe du  pentoxybe de vnnii- 

tliuiii dans  iirie solution diluée d'ammoniiique. 
30 lTnc solution de  chlorure staririeiix dont  le  titre a Et6 dMer- 

iiiiiié. de  mani5i.e que  I cc. de  SnCI' corresponde 2 cc. 83 d'unt! 
solution d'iode. 

Titre de l a  soliition d'iode : 0,0061 33. 
4 0  Une soliition d'hyposulfite d e  sodium, dont  I c c  correspond 

il ,lcc.058 de la solution d'iode. 
Le titre d e  In solution d'iode est la inoyenrie des determina- 

tions par  pesée directe e t . p a r  la ini thode a u  bichromate. 
Essuis : IO expérierices. 
Nous avons pris : IO cc. de  I;i solution d e  VC)SAzII', 15 cc. de 

In solution de  FeCla, 5cc. de  IICl k I , l 9  et i 5 c c .  d'eau. 
Kous avons employé 13cc. 2 à g3cc. 3 de SnCI2. 

(1) Ce travail a 61.6 ~ x é c u t é  au  ~ a b o r ü t o i r e  de cliiinie analytique dc 
l'l 'nirersité de Genbve. 
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$1 l'on elTecLue les c.nlciils en transforindiit 1 ~ r C l ~  r n  V90' cor- 
respondmt, on A : V'OJ c:1Ic111é 0,2994 ; Y202 trouvé 0,2978 i~ 
0,3000. 

Essols : 6 expérieuces. 
s o u s  avoris pr is  : IOcc. de  lii sol~ilioii de V03Azll', 13 cc. d e  

la solutiiiri de FeCLht  91) cc. de  IlCl il i,l!I. 
Kous avons eiiiployé 14cc.l a 16cc.3 de N a M P  ; V'OS calçiilé 

U 1195; VSO' troiiv? 0,1179 i 0,11!13. 
Des résultats des expériences ci-dessus nous croyons pouvoir 

conchre que le dosage voluiiiClric~uesiiiiult;iiié d u  fer ct d u  vaiia- 
tliuiii est possil~le par  le procédé indiqué ci-dessus. 

Pour essayer la valeur de cette inétiiode, noiis I'avoiis appli- 
 LI^ i~ dt:s (:i<s que 1)eitt [)rkwnicr I l i  ppi-iitiqiit., iiotniiiiiieiil H 
I'aualyse ( 2 )  d'uii alliage de ferrovaiiadiuin. 

1. - A ' ~ ~ a l y s e  yuali lative. 

TivuvC : c;irboiie, silice, phosphore, aluininiii~n, fer, vana- 
rliuiii. 

II. - Awhjse qzianlitatiw. 

On a cKectué deuv arinlyses p;rrnllèles. 
On a pro(:édtl coiniric suit : 
Lne prise de  3 ?i 4 9 .  de I'ülliiijie, finement pulvérisé, a 6th 

triii tk par  l'eau régale et plusieurs fois p x  AzOJII-I concentri: ; le 
résidu îi été repris p;ir l'eau chaude acitluléc par  AzO"1 et filtre 
p u r  s~ ;p i~re r  la silicc; le filtratuin, adtlitioniié à plusieurs repri- 
ses d'eau oxyç.t!née, a été évaporé h siccité, repris par  SOIIP et  
i v i i p o r h u  h î~ in  de sal)le, afin d'tlliininer AZOV{. Cette dernii.re 
op6ralior. a été rEpétée deux  fois. 

Le ri;isiclii a été dissous à cliiiud dans une solution trEs diluée 
d e  SOCIIy et porlée 1i. 500 cc. Urie prise de 10Occ. a é1é utilisée 
pour 13 détermination de  l'acide vanadique. Le fer a été dosé par  
la différence des deux t1i:t~erminations ; d'iine part ,  fer e t  vana- 
dium enseinble, et,  d'autre par t ,  vanadium seul. Le fer e t  le vana- 
dium ont été dosés a u  chlorure stanneux s u r  des prises de 30 cc. 

L e  pliospliore îi été d6teririirié sur  une prise de 50 cc. par pré- 
cipitation avec ln liqueur nitroinolybdique, transforination cri 

(i) Cette analyse a étC e f fec luée  avec la collaboration de  Y. Graislieif. 
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pliusphate airiinoni:ico-inagnksieri e t  calcination à l 'état d c  pyro- 
phosphate.  

Ide carhone a kté dos6 .siIr ilne prise d'environ lg r .50  par la 
mbthode classique à l'acide chroiniqiie. Afin de  faciliter l'oxyrla- 
lion du carbone, la substance a été préalnblement al t ; iqi ik  p a r  
u n e  solution h 10 p. 100 de sulfate de cuivre dans  le nic!me I N -  
lori oii l 'on a eBectut! l'oxydation par  le mklaiige chroiiiiquc. 

On n'a pas dos6 directement l 'aluniiniu~ri.  
Yoici les résultats dc 1':inalyse : 

l'risc 1 
- 

Silice . . . .  2,72 
Pliospliore. . . . . .  i JÏ 

. . . . . .  Carbone 4,09 
\'anadiurri. . . . . .  4,47 
Ber. . X O ; M  
Aluiiiiniurn par difierence. 0,99 

Total. . 100,OO 

I,e rtiifTre donné pour le carhone reprksente ln iiioyenne d e  
deux d61wriiinations iridkpendsntes, qui nous ont  donné reçpec- 
tivement 4,01 et  4 , 1 7 .  

Coinnie on le voit, les rbsultats des deux analyses scint 
concordants, ce qui semble indiqner que  la méthode staririonié- 
lrique indiquée par  nous pour 1;i dCterrriirialiori d u  fer et d u  
vnnadiui i~ donne des résultats tout  à fait sntisfaisarits. 

Cette in6thotle a l'avantage d'i.ti,c, d'une exbrution rapide el 
facile, tout en étant  ti+s prkcise. 

UnIlon-résewc. puur liquides nscp l lq i i es ,  

l'ai JI. Louis GALCHEII ,  

l'rofeçseur agrégé à I'Ecoli: superieure d e  pliarriiacic! 
de Montpellier. 

11 est nécessaire d'avoir, dans tout l d ~ o r a t o i r e  debactériologie, 
des  flacons perinctti~nt de conserver cles liquides aseptiques 
(bouillon, lait, tournesol, etc.) pour s'en servir au f u r  et mesure 
des besoins. Ces fl:icons rie sont. pas rnoins ntilesdiins les Inlwra- 
toires de chiiriie, oii bon nombre de réactifs deviennent rapide- 
inerit I:L proie (!(:j ~ i l i ~ r o u ~ . g i i ~ ~ i s r n e s  et doivent t'tre. pour cetle 
raison, fréqucninient renoiiveltk. 

L'ancien ballon (le Chaiiiher1;mtl cst quelquefois einployé h cet 
usage, m lis on sait combien il est encombrant, avec son long 
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tube horizontal, et peu commode à stériliser, sur tout  dans les 
petits autoclaves. 

Quelques bactériologistes se servent tout simplement de pis- 
settes, dont le tube 
effilé est fermé h la 
lampe et le tube su- 
pCrieiir miini d'un 
tarnpon de coton. 
Les liquides ainsi 
conservés ne peu- 

vent demeurer 
longtemps stériles. 

L'aii. qui rentre 
après chaque éinis- 
sion, par. le tube 
abducteur, entraîne 
avec lui des germes 
divers, et il est trés 
fréquent de voir se 
développer, tout 

autour de ce tubt:, 
iles moisissures, 

Penicilliunz nu aii- 
tres, qui s'étalent à 
la surface d u  li- 
quide, en cercles de 
 lusen en plusgrands. . - 

II n'y a plus alors qu'a jeter le liquidc airisi alt4ré. 
.Je ine sers avec s v a n t t i g ,  depuis plusieurs annkes, d'uil appn-  

mil const.ixit siir mes indication$, dans l,cquel, giAce B un dis- 
.positif spécial, l'air ne peut rentrer avoir et6 filtré s u r  
u n  tarnpori de  co ton l (~ 'es t ,  en somme, une pissette entièrement 

'c'ri verre, sans bouchon, dont toutes les parties sont soudées 
entrcellcs. Lc col C (fig. 1), q u i  est coriique, sert à remplir le 
flacon et e s t  assez large pour permeltre le dégagement de l 'a i r  
pendant Ir remplissage et  faciliter le lavage ; le ballon une fois 
rempli, on le ferme avec u n  tarnpon de coton, au-dessus duquel 
on place u n  hoiichon muni  d'un petit tube lorsqri'on veut s'en 
servir coiiirne d'unc pissette. 

Le dispositif spécial consiste surtout en une ampoule .k, qui 
est placée s u r  le tube abducteur et reinplie d'ouate et il travers 
laquelle s'efreçt,ue la filtration de l 'air rentrant après chaque 
inlission de liquide. 
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- 214 - 
Dans une pissette ordinaire, dès que la pression cesse des'exer- 

cer A l 'intérieur, le liquideencore coriteriu diiris .le tutle abducteur 
est refoulé par  In pression ntmosptiérique dan? le sens D A I  D,  et 
l'air, chargh de germes, rentre dans l'appai-cil. Ici, grâce à l ' a m  
poule A, c'est par  ce point que I'air rentre  après avoir 6th filtré, 

Fig. 2. 

et  le liquide se trouve 
partagé eri deux co- 

lonnes, l 'une qui 
achève de s'écouler 
dans  le sens A 13, 
l 'autre qui rentre dans 
le  ballon dans le sens 
-4 D. 

Au lieu de  fermer 
à la lampe I'eatrkmitr': 
R ,  il est préféral~le de 
se servir de la pnrnf- 
fine. On &vite ainsi dt: 
raccourcir le tuhe en 
e n  brisant ensuite la 
pointe k chaque op& 
ration nouvelle. A p r k  
l'avoir flambée, on 
approche de lw pointe 
encore chaude u n  bloc 
d e  paraffine, e t  l'on 
obtient u n  petit boii- 
chon qu'il est facile 
d e  faire fondre en 
flam hant l'appareil 
avan t  de  s'en servir. 

L'expérience j o u r n a l i h  m'a montri: que l'asepsie n'avait rien k 
craindre de  cette pratique. 

A défaut de  l'appareil ci-dessus, u n  dispositif a n d o g u e  peut 
&tre realisE, coirirne on  le \-oit daris 1 ; ~  f igure 2, cri soudiint une 
ampoule au  tube ahductcur d'un flacon de  Wolf. piir excmplc. I I  
est indispensnl)lr, tmitefnis, d e  donner iinect~i-tnine hauteur  In 
partie .i E,  située au-dessous de  l'ainpoiile, afin de periilettrc, 
sans gue le coton soit inouillé, l'ascension d e  la petite colonne d e  
liquide qui se produit cjuan~l la pression s'excwe dans le flwoii. 
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Dosase rapide d o  niekcl e n  présence de tous ics  
éUnicnts des grompen IV,  V e t  VI ,  et partiealière- 
ment d m  oehrlt, d a  fer, d o  zinc, do muiigaoèrie, de 
l'aluniiuiom, du clireinc, de  l'uranium. tia niagné- 
mium et des alcalinn-terreux. 

Par M. hl . -EMM. Pozzr-Esco~. 

J'üi indiqu6,dans ce Recueil, à diffkrentes reprises, comment 
on doit appliquer l a  précipitation d u  nickel L l'état de rriolybdate 
double au  dosage de ce métal en présence de  divers autres  élé- 
ments; dans  la présente note, je tiens à préciser certains points 
et & montrer quelle est l a  gériéralité de  cette nouvelle méthode 
d'analyse. 

Le cas excessivement complexe que  je prends ici comme 
exemple rie se présentera jamais dans  la prat ique;  je l'ai réalis6 
artificiellerrierit au  laboratoire, afin de mettre en Cviderice l a  
valeur du  procédé. 

1)ans la pratique courante, le cas correspondant à celui-ci sera 
celui des analyses de minerais et particulièrement des minerais 
néo-calédoniens. Ceux-ci renferment, en efTet,. gCnCralement., & 
chté du  cobalt e t  du  nickel, des 6lérrients précipitables p a r  I'hydro- 
gène sulfuré, d u  fer, de I'aluminiurn, de  la magnésie et  de l a  
chaux .  C'est la u n  cas trbs simple, avec lequel riotre procédé 
donne immédiatement un résultat t rés  exact.  

On opère comme suit : la solution qui renferme le nickel est 
neutralisée jusqu'5 très légère acidité e t  concentrée a un  très 
faible volume, puis  additionnée d'un tr6s g rand  excEs d'une 
solution saturée k l'ébullition de rnolybdate d'arnrnonium ; or1 
ajoute u n  peu d e  chlorure d'ammonium, de  rnanibre à avoir une 
solutiou sursaturée de sels arrirrioniacaux; on  agite pendant une 
ou deux minutes le mélange, q ~ i i  doit avoir une  température de  
60 k 7 0 0 ,  et l'on porte la fiole sous u n  robinet d'eau froide ou 
dans une terrine pleine d'eau, où on la laisse pendant quelques 
minutes se refroidir cornplbternent ; o n  précipite ainsi intégrale- 
rrierit le nickel et,  avec lui, presque tout le fer et l 'alu~riiriiu~ri, avec 
une grande partie du  chrome, des alcalino-terreux et u n  peu dc 
mnnganke,  d'uranium et de zinc ; restent en solution tout le 
cobalt et la majorité des autres éléments, particulièrement tout 
le magnesium; on filtre et on lave le filtre avec une solution 
saturée et froide de  chlorure d'ammonium ; on jette le filtre dans 
une capsule de porcelaine renfermant de l'eau bouillante, e t  l'on 
ajoute un  excès d'ammoniaque ; on fait  houillir pendant quel- 
ques minutes; tout  le nickel entre en solution ; le  fer, le  chrome, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



le inanganése, qui s'était prkcipités par entraînement, et l'itluiiii- 
riiurn se précipitent I'ktat d'hydrates, sans entraîner de quantités 
appréciables d'oxyde de  nickel, si I'on a soin d'opérer en solution 
diluée et fortement ammoniacale ; on filtre ; si I'on craint que le 
précipité ne retienne une trace de  nickel, on le dissout dans 
quelques gouttes d'acide, et on le précipite de nouveau par un 
excès d'ammoniaque, ajoutant les eaux de lavages aux premières. 
S'il y a du nickel, le liquide filtré passe franchement bleu. On 
met celte solution dans une capsule de porcelairie; on ajoute uri 
grand excès de potasse. et l'on fait bouillir vivement pour chas- 
ser cornplèteinerit I'amrnoniaque ; on ajoute un peu rle hroriie, 
qui transforme l'oxyde vert de nickel en oxyde noir plus facile à 
filtrer ; on separe l'oxyde par filtration, et on le lave ; l'oxyde de 
nickel est redissous à l'aide d'une goutte d'acide, et l'on dose le 
nickel par électrolyse. 

Un tel dosase demande un  temps relativement très court, qui 
ne saurait étre comparé avec celai que demande l'ancienne 
méthode de, I'i+séniiis, et les résultats obtenus sont s~tisfaisarits, 
ainsi que le iiiontrent les essais suivants : 

Premier essai : 

10 cc. de  solution type de nickel renferinant Si pur.  Ogr.1342 
On a ajouté 0,300 de CoCI2, 0,250 de Fe2C13, 0,250 

de 3IriCI2, 0,050 de Cr"S04)3, 0,330 de Al2 (S04)3  
0.250 de ZnC12. 

Le dosage a donné Ni . . . . .  Ogr.1327 
. . . . . . .  Erreur. Ogr.002 5 

fleuxième essai : 

Même quantité de  nickel pur . Ogr.1342 
Ori a ajoulQ : 0,500 CuCIz, 0,500 Fe'CI', 0,230 A ~ ~ C I J  

0,250 MgCl" 0,250 BaC12. 
On dose, et l'on trouve Ni pur . .  Oer.2347 

Erreur. . Ogr.0005 

Troisième essai : 

Méme quantité de nickel pur . . . . . . .  Ogr.1342 
On a ajouté : 0,500 CoCI2, 0,250 Fe2CI3, 0,220 CrlCIJ, 

0,500 ~111CIy, 0,500 ZnC12, 0,230 CaCIP, 0,250 
ElnCIg. 

On dose, et l'on trouve Ki pur . . .  0gr,1332 
. . . . . . .  Erreur. Ogr.OO1O 

Ces exeriiples ~rioritrerit que la methode présente une exacti- 
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tude plus que suffisante pour la pratique, surtout si l'on consi- 
dére l a  rapidit6 avec laquelle ces dosages sont  en'ectuis. 

Si l'on dose le  nickel 6lectrolytiquernent ou colorirnétrique- 
ment, l'ensemble des manipulations peut se faire dans  u n  creuset 
de Gooch ou sur  des filtres & plis, et il demande 20 minutes au  
plus. L'évaporation d e  la solution ammoniacale demande une 
demi-heure, mais elle n'exige aucune surveillance, pas plus q u c  
le dosage électrolytique. 

Damage niiiipie e t  rapide du iiickel e n  pféwenee 
de quuutit&s indéterunin&crr de eoh~ l t ,  

Par M. M.-Klav. Pazzi-Esco-r. 

Ln m&ttiode suivante, calquke s u r  la méthode de dosage dite ?I 
l'hématocrite, employée en chimie biologique, permet de déter- 
miner avec rapidité et précision le  nickel, soit seul, soit en pré- 
sence de quantités quelconques d e  cobalt ; le dosage ne denmude 
pas plus de 5 minutes. 

Le principe est le suivant  : mesurer le volume occupe d a n s  un 
tube gradue par  le prkcipité de molybdate double de nickel et 
d'ümmoriium et  comparer ce volume au  volume occupé dans les 
rn&mes conditioris (égale compression, égal tassement du préci- 
pité) par  le molybdatc double 'donné par  un  poids connu de  
nickel. 

On opère comme suit : 
La solution d e  nickel et de cobalt t i trer est additionnée d'un 

excès convenable de niolyhdate d'ammonium en solutiori saturee 
et chaude, d e  manikre à faire un volume connu de solution ; on 
rriélarige rapidement, et l'on préléve, avarit prÉcipitatiori, un 
volurne connu (20 k 30 cc.) ; on peut encore ne  pas diluer et opcirer 
directement s u r  In solution primit,ive ; on  introduit la solution 
dans un tube spécial (décrit plus loin), qui peut être introduit 
lui-iriSrrie dans le tube d'un centrifugeur analogue à. ceux qui  ser- 
verit aux  s6diirieritatioris; sirriultariérrient, on introduil, dans u n  
autre tube, qu'on place ensuite dans le même centrifu, rneur, un  
volunie connu de  solut.ion satiir6e de  rnolybdate tl'nmmoniiirn, 
additionnée d'un poids connu de nickel. Préalablement, les deux 
tubes et leur contenu sont chauffés, puis refroidis, de manicre 
ii faciliter la formation du  molybdate double insoluble. 

L'un d e  ces tubes est marqué E (essai) et l 'autre C (contrôle). 
Ces deux tuiles étant en place, on  centrifuge. Le molyhdate de  
nickel, insoluble,'est entrainé sous l'action de  la force centrifuge 
dans la partie graduée et calibrée du tube, e t  les hauteurs occu- 
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pées par  le précipité dans chacun des tuhes, hauteurs  qui sont 
données par  une simple lecture, peuvent Stre corisidérées coiriirie 

A rigoureusement proportionnelles; u n  calcul s im- 
ple permet d c  déterminer avec un(: grande prE- 
cision le pourcentage d e  nickel cherché, si  faible 

.~ 

que soit la quantité de nickel en présence et si  
élevée que soit celle de cobalt. 

Avec un  centrifugeur électrique, une centri- 
fugation de  2 ou 3 minutes est suffisante ; de telle 
sorte qu'en 3. minutes environ, l'analyse peut 

8 
6tre terminCe. Il  faut noter, d'autre part ,  qu'on 
peut analyser des solutions de nickel tres con- 
centrées ou très diluées ; le tout est d'opérer s u r  
u n  volurrie de  liquide de  la  capacité du tulie. 

Les tubes spéciaux erriployés pour  ce dosage 
C (fig. ci-contre). sont des tubes e n  verre épais e t  

cylindriques, de 14 à 18 rnillim. d e  diamètre en- 
viron, terminés & la partie inférieure BC p a r  u n  Ctranglernent 
cylindrique de 25 30 millim. de  longueur (En vente chez  
RIM. Poulenc frères). 

Hecherche de petites qnootitkn d'oxyde de  carbone 
d a m *  l'air, 

Par MM. J. OGIER et E .  KOHX-ABREST.  

Suite et fin (1). 

De toutes les réattions applicables à la recherche de  petites 
quantités d'oxyde de carbone dans l'air, la meilleure nous 
paraî t  étre l'absorption d u  p z  par  une solution d e  sang et 
l'observation des caractères spectroscopiques de l'hémoglobine 
oxycarbonée. 

On sait que, si  l'on fait passer dans une solution sanguine, 
plus  ou moins dil116e, d e  l'air contenant de l 'oxydc de carbone, 
le gaz  déplace l'oxy$ne du  sang et  se  comhine à I'h6rrioglobine. 
Le spectre d'absorption de la solution sanguine oxycarbonée est 
2 peu près pareil à celui dc la solution sanguine normale, c'est- 
à-dire formé de deux bandes obscures entre D et  E,  celle de 
gauche plus étroite que l'autre. Er1 rcperant ces bandes à l'aide 
d'un rriicrorri&tre. on aperçoit qu'elles sont un  peu plus déviëes 
à droite que celle du  sang oxygéné norrnal ; cependant la diffé- 
rence est petite e t  il est difficile de la distingner. Vais le caractère 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1908, p .  Iti9. 
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essentiel du  sang oxycarbonk est la persistance des deux bandes 
lorsqu'on ajoute à. la solution certains agents réducteurs, tels que 
le sulfhydrate d 'ammoniaque.  Dans les rnEmes conditions, avec 
le sang oxygéné, les bandes disparaissent e t  font place à une 
bande unique occupant l'espace entre les deux bandes primitives 
et un  peu plus pale que celles-ci. 

L'obscrvation spectroscopique peut être faite s u r  une quantité 
de sang extrêmement faihle, par  exemple sur  u n  demi-centimé- 
tre cube, et même moins, de solution sanguine à 4 p. 100. La 
dose d'oxyde de carbone nécessaire pour fournir  les caractkrcs 
spectroscopiques du  sang oxycarboné dans un  pareil voluine d e  
solution est des plus faibles ; nu point de vue qualitatif, la sen- 
sibilité de la rriéthode est extrérrie. 

Ile plus, cette ohservation speclroscopique, lorsque le résultat 
est positif, apporte In certitude absolue de la présence de l'oxyde 
de carbone, certitude que  les autres méthodes ne fournissent pas  
a u  i n h e  degrC. 

Pour la recherche qualitative, il suffit d'agiter un  assez s r a n d  
volume d'air avec une minime quantité de  solution sanguine, 
puis d'exaininer cette solution au spectroscope, e t  de voir si les 
bandes persistent après addition de  sulfhydrate d'ammoniaque ; 
on peut encore déplacer lentement le gaz et le faire passer bulle 
A bulle dans u n  flacon laveur ou tout autre  appareil analogue 
contenant u n  peu de solution sanguine. 

Mais, si la proportion d'oxyde d e  casboue est très failde, l a  
réaction ne se produit que si l'on a eu soin d'éliminer préalnble- 
ment l'oxygène. L'absorption de l'oxyde de carbone par  le sang  
ne se fait plus, ou ne se fait  qu'iucomplèternent, Iorsqu'il est en 
trop faible proportion p a r  rapport  A l'oxygène (1), et l'on sait  
q u e d u  sang oxycarboné perd peu à peu son oxyde de carbone 
lorsqu'on y fait passer lentement une quantité suffisante d'oxy- 
gène ou d'air. Aussi l 'absorption préalable de  l'oxygène est-elle 
psmque toujours nécessaire. 

Le meilleur absorbant de I'oxygime, pour  ce genre d'expériences, 
est l'hydrosulfite de soude. On obtient rapidement une solution 
d'hydrosulfite en versant dans u n  flacon rempli de tournure d e  
zinc d u  Iriisulfite de  soude comiriercial étendu d'un à deux volu- 
mes d'eau ; on bouche ensuite bien herm6tiquement. Le liquide 

[ i )  Par exemple. nous avons constaté que, si l'on agite vigoureusement 
dans un flacon 50 cc. de solution sanguine & 1 p. l a 0  en prfsence de 200 cc. 
d'air contenant 7 dix-rnillikrnes d'oxyde de carbone. soit Occ.14, la reac- 
tion spectrale n'apparait plus. Elle peut htre obtenue si I'oaygbne a été 
préalablement Bliminé. 
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peut étre employé au  bout d'une demi-heure environ. 11 faut, 
dans-les manipulations, éviter autant que possible le contact de 
l'air. Le principal incorivkriient de ce r6actif est qu'il se conserve 
peu de temps. On peut cependant l'utiliser au  moins pendant 
vingt-quatre heures (1). 

Kous avons essayé d'appliquer la reaction de  l'oxyde de car- 
bone sur le sang & In recherche quantitative des traces de ce gaz 
dans l'air : dans ce but, nous nous sommes proposé de détermi- 
ner le volume d'air nkcessaire pour produire nettement la riac- 
tion spectroscopique de l'oxyde de carbone daris une quarilitb 
donnée de solution sanguine. Ce procédk est complètement 
empirique; il n 'apas In prétention de fournir des chiffres exacts 

Fig.  2 .  - Appareil pour la recherche de l'oxyde dc carbono. 

e n  valeur absolue ; mais nous croyons qu'il permet d'apprécier 
assez facilement de trés faibles traces d'oxyde de carhone et  
qu'il peut rendre de hons services dans l'analyse des atmosphè- 
res suspectes. 

L'appareil se compose esseritiellerrierit (fig. 2) : 

( i )  L'hydrosulfite dc soude est maintenant devenu un produit indus- 
triel, qu'on peut trouver dans le coninierce k l'état de poudre blanche 
(il est employé en sucrerie comme agent décolorant). Lo produit sec se  
conserve assez bien ; il suffit de le dissoudre dans cinq fois son poids 
d'eau pour obt,enir immédiatement une solution capahle d'absorber 
dix-huit fois son volume d'osygénc. Nous n'osons toutefois recommander 
I'eniploi de cet hydrosulfite solide; l'un tics produits que nous avuris eu 
entre les mains donnait de bons rt.su1tats ; mais d'autres dégageaient de 
l'acide sulfureux, qu i  exert;aib sur les solutions sanguirit:~ une actiun 
décolorante. 
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i0 D'une fontaine k mercure de 4 litres, avec tul>ulure à robinet 
(comme nous le verrons plus loin, le  mercure peut étre parfois 
reinplack par d c  l'eau) ; 

20 D'un flacon de  4 litres B, muni  de  trois robinets, dont  deux. 
e ,  f, à la partie supérieure. Le robinet infkricur r est surtout des- 
tint à écouler le niercure lorsqu'on peut vider le flacon ; celui-ci 
porte une graduation grossière ; 

3" D'un tuhe d e  Winklc r  C ,  portant au  bas u n  trCs pe t i t  robinet. 
servant à prélever des échantillons de  la  solution sanguine con- 
tenue dans le tuhe .  Le tube de  Winkler constitue un  excellent 
appareil pour l'absorption des par  barbotage;  celui dont 
nous nous servons a trois spires, et le tube qui fornlc ces spires 
est d'un diamètre intérieur de 9 rriillimétres; il importe d e  ne 
pas trop s'kcixter de ces dimensions ; cependant, d a n s  certains 
cas, il y a avantage B cmployer un  t,ul)e plus étroit ; 

U D D ' n e  très petite cuve deverre ,  dont les faces paralléles sont 
distantes de  Z centimètre. L'exa- 
men spectroscopique dans  utle 
telle cuve se  fait  ais6rnent sur  u n  
(Irin-centimètre cube de  liquide 
ou marne moins ; 

5 O  D'un spectroscope quelcon- 
q u e ;  les petits spectroscopes de 
poche, à vision directe, convien- 
nent fort bien (fig. 3). 

Les réactifs nécessaires sont : 
1" Ctie solutiori aqueuse de sdng 

Flgn. 3 .  
défibriné k l p. 100; nous em- 
ployons le plus souvent le sang d'un cntmye tu6 au  moment de  
l'expérience ; 

20 Une solution concentrée d'hgdrosulfite de soude ; 
30 Du sulfhydrate d'ammoniaque. 
Voici n1:~iritenant la marche d'une expérience : 
Pour introduire le gaz dans le flacon U ,  on fait le vide dans 

celui-ci, et on le transporte dans l'atmosphère à analyser ; il 
suffit alors d'ouvrir un  des robinets pour que le rerilplissage 
s'effectue. L'introduction d u  gaz peut encore se faire par  rem- 
plissage d u  flacon avec de l'eau et écoulement de  celle-ci s u r  le 
lieu du  préléverrient. 

L'hydrosulfite est prkparé dans  un  flacon à large ouverture 
contenant du zinc et du bisulfite d e  soude, et bien fermé par  un  
boiichon de  caoutchouc ; ce flacon porte une petite tubulure inféi  
ricure h robinet ; on rejoint p a r  un  caoutchouc ce robinet a u  
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robinet e du flacon B ; on fait ensuite écouler I'hydrosulfite en 
quantité suffisante pour que tout l'oxygène puisse être absorbe; 
le volume de réactif nécessaire est d'environ 200 cc. Ide flacon 
ayant été bien agité, on relie par un caoutchouc à vide le robi- 
net e au robinet y de la fontaine à mercure. Le robinet f est relié 
au  tube de Winkler. Celui-ci contient, en général, Z5cc. de la 
solution sanguine 1 p. iOO ; on règle ensuite I'écoulernent du 
mercure par les robinets y et e, de façon que le gaz passe trés 
lentement dans le tube de Winkler (Nous reviendrons sur la 
vitesse du degagement). 

La mesure du volume gazeux necessaire pour que le sang pré- 
sente les caractères spectraux de 1'hi:moglobine oxycarbonée 
fournit ainsi un moyen de connaître approxirnativernent la pro- 
portion d'oxyde de carbone existant dans l'air examinC. 

Voici quelques expériences préliminaires faites en vue devéri- 
fier l'exactitude et la sensibilité de la méthode, l'influence de la 
vitesse du courant, les quantités de sang employer, etc. 

On a préparé, dans les flacons de 4 litres à. robinets, dont it 
est question plus haut, des mélanges d'air et d'oxyde de carbone 
en proportions diverses. Le volume de solution sanguine à 1/10@ 
introduit dans le tube de Winkler était de 25 cc. Le tableau ci- 
dessous indique les proportions d'oxyde de carbone dans l'air, 
le volurne du gaz (privé d 'oxyghe) qu'il est nécessaire de faire 
passer pour obtenir nettement la réaction speclrale d u  sang oxy- 
carbon6, le volume d'air correspondant, enfin la durée de dépla- 
cement du gaz : 

Volume d'air 

correspondant. 

Proportion de CO 

dans l'air. 

Durée 

du déplacement. 

Vulume gdzeux 
dkplacé pour obtenii 

la reaclion 
spectroecopique. 

100 cc .  
200 - 
440 - 

1 . 0 t 0  - 
2.200 - 
3 , 2 0 0  - 

125 c c .  
YS0 - 
550 - 

1.310 - 
2.730 - 
4 . 0 0 0  - 

il minutes 
22 - 
45 - 
Y0 - 

210 - 
240 - 

Ainsi, lorsqu'il sera nécessaire de faire passer 3.200 cc. d'air 
privé d'oxygène, on en conclura que le gaz examiné renferme 
environ 2/20.000 d'oxyde de carbone. Il est clair qu'on pourrait 
apprécier des doses encore plus petites d'oxyde de carbone, si 
l'on employait de plus grarids volurnes de gaz, par exemple, 
deux flacons de 4 litres successivement. II peut y avoir avantage 
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aussi, dans certains cas, à opérer avec une moindre quan- 
tité de sang et dans un tube de Winkler de plus petites dimen- 
sions. 

La vitesse du dégagement des gaz dans ces expériences est 
ininirne, soit environ 200 cc. en 13 minutes. On peut, d'ailleurs, 
dans de certaines limites, augmenter ou diminuer un peu cette 
vitesse, sans modifier les résultats d'une manière appréciable. 
Mais elle ne doit jamais etre excessive : ainsi, dans une série 
d'expériences où le dégagement était de 100 cc. en 4 minutes 
50 secondes, il a fallu, avec le gaz iL I p .  100, employer près de 
400 cc. (au lieu de 125 cc. à la vitesse précédemment indiquke), 
pour obtenir la réaction spectrale; avec le gaz à Z p. 4.000, il n 
fallu 1 ,000 cc. (au lieu de 550). 

Il y a lieu d'insister aussi sur la nécessité de faire arriver le 
gaz dans la solution sanguine par bulles trés petites ; c'est-&-dire 
que la petite tubulure intérieure a u  bas du tube de Winkler doit 
se Lerniiner par  un orifice très fin. C'est grâce à celte précaution 
que le tube de \T7inkler devient un excellent appareil d'absorp- 
tion; les petites bulles restent longtemps isolCes les unes des 
autres, montent lentement dans les spires et, en se réunissant, 
déterminent la formation de cloisons liquides entre lesquelles le 
gaz emprisonné subit l'action absorbante d u  réactif. 

Nous nous servons généralement du mercure pour déplacer le 
g a z ;  mais on peut aussi effectuer le déplacement avec I'eau. 
Daris ce cas, la méthode est d'une application plus facile ; 
elle nous a paru seulement un peu moins sensible. II convient, 
lorsqu'on déplace avec l'eau, de faire arriver celle-ci jusqu'au 
fond du flacon U, afin d'éviter une agitation inutile de  l'air cn 
prCserice de I'eau. 

Voici une s k i e  d'observations faites de cette manière : 

Proporlion 
d'oxyde de carbone 

Il est facile de concevoir, dans le cas où l'on emploierait l'eau 
pour déplacer le gaz, un appareil portatif, permettant de recon- 

Volume gazeux Volume d'air l l Durée 
déplacé. carrespoudent .  du dégagemenl .  

i i4000 
1/9000 
i 1 i fioon 
i /20000 

(Avec 1/20.000 lc rCsultat es t  négatif.) 

41 minutes  
90 - 

180 - 
230 - 

410 c c .  
1.030 - 
e .  eoo - 
3.200 - 

512 cc.  
1.315 - 
e.xno - 
4.000 - 
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naitre et  de doser sur  place les traces d'oxyde de carbone daris 
l 'air.  

1,es indications fournies par  u n  appareil de ce genre nous 
semhlent devoir rendre de réels services. 

Daris tous les cas, les méthodes basées sur  l'emploi d u  sang et 
l 'examen spectroscopique d e  ce sang après  fixation de  l'oxyde de 
carhone ont un  avantage précieux que  n'offrent pas  au  nii'me 
degré les autres procédks : c'est qu'un peut élre assiiré que les 
ritactions observites sont réellcment dues h l'oxyde de carbone et 
qii'nucun gaz hydrocarhoné ne peut les produire. 

L'aaidc citrique e t  les  v ins  uatarcls ( l ) ,  

Par .\I . H .  ASTIIIJC, 
de la Station ccnologique du Gard. 

Coinrne l'annonçait 41. A. Hubert dans cc Recueil (2), j'ai eu 
récenirrierit l'occasion de rechercher l'acide citrique dans des vins 
natiirels que j'avais préparés moi-mSme, soit au laboratoire avec 
des raisins apportes de  dilfhrcntes localités divers états de 
maturité,  soit A la propriété avec toutes les garanties possibles 
de  bonne foi e t  d'authenticité. 

J'ai utilisé, pour cette recherche, la rnéthode s i  commode et si 
rapidc de M. Dcnigès. Les résultats ont i t é  tels qu'ils se sont tout 
d'abord retourri&, dans rriori espril, curilre cette rriéthode. J 'ü i  
donc repris tous mes essais aprFs avoir étudié l'action des coiri- 
posiints d u  vin s u r  les réactifs quJiitiliscM. Uenigés pour eflectiier 
la ri:action. J'ai ainsi examiné, a u x  dilutions convenables, 30 eorn- 
posis organiques rencontrés dans les vins, ou susceptibles de s ' ~  
trouver d'après les auteurs. J'ai rnéme essayé d'autres corps, 
dont  les fonctions oxygénées me  paraisaaient pouvoir se cornpor- 
ler  d'une f a ~ o i i  analogue certairis corriposaiils d u  vin peridant 
l'oxydation mariganique. J e  n'ai obtenu, avec quelques-uns de 
ces composés, les plus rates  ou les plus douteux encore dans les 
vins. que des traces de précipitation auxquelles il est recom- 
i n i ~ n d é  de  ne pas s'arréter, quoiqu'on les ai t  attribuées k l'acidi: 
citrique des vins naturels jeunes. 

On peut donc dire que  la r iact ion Denigès, telle qu'elle est 
prescrite par  I'arrété ministériel d u  18 janvier 190i, est &en rgel- 
lement .yécifîque de l'acide citrique. 

(1) Résurri6 d'une conirnunication faite a u  Congres des chimistes di: 
sucrerie et distillerie, section d'cenologie. 

(2) Annales de chimie analytique, 1908, p. 139. 
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Cette vérification laissait entière mes premiEres constatations. 
Pour  l'édification de nies collègues en ceriologie, je vais les résu- 
mer ici. 

J 'ai appliqué la réaction Denigés : 1 0  d'ahordà 27 échantillons 
d e  vins préparés au  laboratoire en ballons de  20 h la l i t res ,  avec 
9 A 20 k g s  de raisins chaque fois, pour  servir de  témoins dans 
diverses expériences ; 2 O  à 2 vins préparés 5 la Station de  Jlorit- 
pellier en 1005 dans  les mémes conditions et par  niasses qu in-  
tuples, avec des raisins t r i s  mûrs ; 3 0  à 9 échantillons de vins 
faits sous m a  direction au vignoble, p a r  foudres entiers ; 4 0  à 
9 produits de la dernière récolte, prtllevEs par  moi  officiellerrient 
et à l'improviste dans les foudres des producteurs. En négligeant 
ces derniers, j'ai donc examiné 28 vins, dont l'authenticité était 
indiscutable, appartenant à trois récoltes différentes (1905-06-07). 
conservés depuis en bouteilles (sauf un), dont  plusieurs préparés 
après stérilisation par  la chaleur au  moyen de levures pures, et 
d'autres stérilisés en bouteilles dks le décuvage. Sur  ce n o m h e ,  
10 échantillons (soit plus  d u  tiers) ont accnsé la présence non 
douteuse de l'acide citrique, sans avoir eu le moindre c o n t x t  
avec ce corps, et cela A dose telle, pour 9 d'entre eux, que j'au- 
mis  assuréirient conclu à une addition. Inversement, j 'ai con~ti i lé  
que ce corps, ajouté à dessein dans O de  ces vins avant  et aprEs 
préparation, avait d i sparu  au  moment de l'observation dans 
7 échantillons ; il ne persistait que dans deux vins obtenus avec 

des levures pures aprés stérilisation. 
Quant a u x  9 vins prélevés au hasard  à la propriété, 2 d'entre 

eux contenaient aussi de  l'acide citrique en dehors de toute intcr- 
verition des propriétaires, ceux-ci étant absolu~rieril dignes de foi. 
Enfin, je citerai le cas de  12 foudres, représentant toute u n e  cave 
de 2.000 hectolitres de vins ,  à lavér i t é  un peu verts pour les 8/10 
environ, où tous les échantillons se présentaient comme forte- 
ment citratks par la nature ; c'est d'ailleurs ce cas qui  m'a amen& 
k faire cette petite étude. Depuis, j'ai souvent relevé, ainsi que 
d'autres chirriistes, des réactions positives de temps en temps 
d a n s  des vins  qu ' in  m'a affirmé n'avoir pas étc': addilioriiiés 
d'acide citrique e t  qui  n'ont pas  toujours une verdeur exagérée ; 
d'aprks les constatations ci-dessus, je m i s  porté à accorder dksor- 
mais u n  certain crédit k ces affirmations, dont j'aur, '11s ' a u  
contraire douté il y a 6 mois. 

En conséquence, la réaction Denigès étant netternerit spécifique 
de l'acide citrique, dés que le trouble blanc est bien accusé, je 
conclus de  ce petit travail que beaucoup de  vins naturels, issus 
de vendange mûre, peuvent contenir de l'acide citrique sans en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avoir  jamais reçu aucune addition. Des considérations d'ordre 
rnicrobiologique, découlant de  nies essais en milieux stérilisés 
ou non, me portent à croire qu'il s'agit lk d'un reliquat d'une fer- 
mentation spéciale de l'acide citrique que  contiendraient à peu 
prEs tous les raisins ; ce reliquat peut être plus  ou moins impor- 
t,ant selon les conditions de  la  vinification, mais  plus on piirifie 
la fermentaLion alcoolique. plus on aseptise en vue de la conser- 
vation des vins, et plus on augmente le nombre de  ceux qui 
paraissent aujourd'hui citratés naturellement, parce que les 
levures pures semblent être, pa rmi  les hOtes habituels des  cuvées, 
lcs rriicroorganismes les moiris deslructeurs d'acide citrique. Au 
reste, j'ai constate que cette fermentation spéciale peut se pour- 
suivre dans  le vin, en dehors de 13. cuve, pour  le plus grand bien 
des  produits trop verts. De nouveaux essais,à la campagne pro- 
chaine, me perrncttrorit de  voir ce qu'il y a d'exact dans cette 
théorie, très vraisemblable dans l'état actuel de nos connaissances 
e t  pnrfaiternent en rapport  avec mes constatations. 

En attendant, j 'avais proposé au rCcent Congrfs d'œriologie- 
d'éniettre le  vœu su ivan t :  que  l'acide citrique soit désormais 
assirnilé ii l'acide tartrique p a r  les r&~lr.ini:nts s u r  les vins et  qu'il 
soit traité comme lui, c'est-à-dire qu'on laisse a u x  experts et aux 
chimistes le  soin d'apprécier son origine, et, s'il y a lieu, le motif 
d e  son additiori,au cas où cemotif toniberait sous le coup de I'ar- 
tiele 21 du rbglcincnt du 3 septembre 1907, la constitution gént- 
rale du vin pouvant, k mon avis, indiquer si la presence et la 
dose de l'un ou l 'autre  de  ces constituants couvre une intention 
honnSte ou malhorinbte du  manipulateur responsahle. 

I)epuis, la Comiriission supérieure des fraudes n cru devoir 
indiquer aux  chimistes officiels qu'ils dewien t  tolBrer la présence 
d a n s  les vins  d'une proportion d'acide citrique allant jusqu'h 
Ogr. 50 par  litre. 

L'aciclc citriqac namaiiinl des v i n s ,  

Par M. G. D ~ u r c i s .  ' 

Dans un article sur  « l'acide citrique dnns les vins n ,  inséré dans 
les Annales de chimie ancilytipue du  15 avril 1908, p. 239,  
JI. '1. Hubert, s 'appuyant s u r  ses propres rcchcrches et sur 
celles de  BI. Astruc, directeur de la station cenologique du  Gard, 
dorine corrirrie riouvcau le fait  que l'acide citrique est un des 
k l h i c n t s  constitutifs du  vin. Or il y a dix a n s  que j'ai indiqué ce 
fait, non signalé avan t  cette époque. 
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En effet, dans l a  note que j'ai publiée en 1898 dans le Bullet in 
de la Snciélé de pharmacie de Bonieaux sous le titre : u Noi~celle 
rr'nction Ires sensible de E'acidç citvique. Rechercht de cet acide dans 
les sucs oegitaux,  le vin,  Le lait ,  etc. )) se trouve écrite la phrase  
suivante : 

« Les vins normaux,  ainsi traitciis, rie donnent qu'un louche 
u extrêrnerrit:nt faible, e t  encore pas  tmijours irniri6diat ; ce lou- 
a che est dû  a u x  traces d'acide citrique ( 5  5 6 centigrammes 
c par  litre, en moyenne) que renferment tous les vins, fait non 
(( encore si,qnnle. 1) 

La m h e  phrase  se retrouve textuellement dans mon mémoire 
iriiitul6 : Sur d e  nou~el les  classes ide ccim6inai.solzs merczirico-oryani- 
ques et szir leurs applications, inséré en novcriitire 1899 dans les 
A1ina1e.s de chimie et da physique. 

Les vins que j'avais examinés b cette époque, tous authenti- 
ques, étaient des  yins nouveaux. L)epuis, j 'ai constaté que cer- 
tains de ces vins, vieillis, avaient perdu leur acide citrique. Les 
exph-icnces de 11.1. Semichon sur  l n  disparition de  l'acide citrique 
sous l'influence des tiactkries fournit, comme l'accepte d'ailleurs 
JI. Hubert, l'explication de  cette observation. 

Curactérisution et dosuse de I'csseoec d'absinthc 
dans  I e s  liqueur*, 

Par M. X. ROCQUES. 

La caractérisation de l'essence d'absinthe dans certaines 
liqueurs apéritives et le dosage de cette essence son t  des  opéra- 
tions que les chimistes sont appelhs h effectuer en vertu de cer- 
ttiines dispositions législatives ou administratives. C'est ainsi. 
que, par  eseiiiple, en Uelgique, la loi du 29 décembre 1906 a 
interdit la fabrication et la vente des liqueurs renfermant del'ab- 
sirithe, et. en France,  le décret d u  ministre des Finances du  
12 décembre 1907 fixe B Z gr. p a r  litre I:t quantite rnaximü d'es- 
sencc d'absinthe que peuvent renfermer les absinthes et simi- 
laires. 

II est donc intéressant d'examiner coninient e t  d a n s  quelle 
niesiire les chimistes peiirerit caracth-iseret doser l'essence d'ab- 
sinthe existant dans  des liqueurs plus ou iiioins complexes. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, c'est la réaction de 
Legal qu i  donne les meilleures indications pour  la caractérisa- 
tion de l'essence d'absinthe. $1. Cuniasse ( I )  a montré qu'elle 

( 1 )  Annales de chimiear~nlyfique. 1907, p. 133. 
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présente une sensibiliti suffisante pour  effwtuer cette caracté- 
risation. 

Mnllicureusement cette r6act.ion est, cornnie on le sait ,  une 
réaction génkrale s 'appliquant a u x  corps renfermant les fonc- 
tions aldéhyde ou acétone Elle rnet en h i d e n c e  la présence de la 
thu!yone, corps k fonction acétoriique, qui  existe dans  l'esserico 
d'absinthe dans une proportion variable, pouvant atteindre 
5 0 p .  100. 

Cornine les plantes aromatiques ou les essences erriployées 
à l n  fii1iricat.ion des liqiieiirs renferment des corps nombreux 
présentant les fonctions aldkkiyde ou acétone, il était intéressant 
de voir dans quelle mesure ces autres plantes ou essences peu- 
vent  gener la caractérisation de l'essence d'absinthe et  de recher- 
cher cominerit on pourrait  d iminer  cette cause d'erreur. 

Dans ce but,  nous avons eflectué des exp6riences s u r  des alcoo- 
lats de diverses plantes, ainsi que s u r  diverses essences et cons- 
tituants des essences. Nous avons ensuite cherchi: k amkliorer Ic 
procédé POLI' l 'appliquer à la caract6risation de l'essence d'ab- 
s inthe dans les liqueurs cornplexes. 
Réaction de Legal .  - Pour appliquer la réaction de  L e p l  aux 

huiles essenticlles, celles-ci doivent étre dissoutrts d a n s  l'alcool ; 
on peut opérer s u r  la solutiori clans l'alcool concentré, mais i l  
vau t  rriieux que le deçr6 de la solution alcoolique ne d6paçse 
pas 60°. 

Yoici la manièredont  nous opérons : dans  un petit flacon d'Er- 
lenrneyer, on place IOcc. de la solution alcoolique à examiner : 
on ajoute I cc. de  solut io~i  fraîclienient p r é p a r k  de nitropriis- 
siatc de soude h !Op. 100 et 1 j2cc .  de  lessive de  soude; on 
agite; o n  laisse en contiict pendant une  derni-minute, puis- on 
ajoute 2 cc. d'acide acétique cristallisable; on agite et l'on observe 
imniédiittemcnt la coloration rouge citractéristique, qu i  est assez 
fugace. 

Après l'addition de la soude, on observe, avec certaines essen- 
ces qui ne  donnent pas la réactiiiri de  Legal (anis, badiane), uri 

trouble et  une  coloration jaunhtre .  Avec les essences donnant la 
réaction de T,esal, la coloration rouge apparaî t  déja en liqueur 
alcaline. 

Avec certaines essences (anis), on observe, après  l'addition 
d'acide acétique, une IégCre teinte verte. 

Réaction de Legal appliquie a divers alcoolats. - Nous avons 
prkpare divers alcoolats en prenant  100gr. de  plante, I litre 
d'alcool a 9Y et 1 litre d'eau. 
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Xous avons distille et recueilli 1 litre d'alcooli~t ( 2 ) .  Voici les 
rblictions données p a r  ces alcoolats, eri erriplogant la rriéttiode 
$extraction que nous indiquerons plus loin : 

T'unaisie. - 10 cc. d'alcool;it (soit 1 gr. de plante) donnent très 
nettement la réaction. 

1 cc. d'alcoolat (soit Ogr. 1 de  plantr.), éknrlu B 10cc. avec de  
l'alcool à CO0, donne encore la réaction. 

Grande absinthe. - 20cc. d'alcoolat (soit Z s r .  de plante) 
donnent la réaction nettenierit. 

La réaction est  encore sensible avec l'alcoolat dilué au quart  
( O p .  25 de plante). 

Petite absinthe. - Avec 200 cc. d'alcoolat (soit 20 gr.dc plante), 
Ii:;.i:re colnratinn brune .  

Armoise. - Hien avec 200 cc. (20gr. de plante). 
,Mélisse citronnée. - Avec 100cc. d'alcoolat (soit 10gr .  de 

plante), on ohtierit une  légère réaction rouge. 
fiysope. - Avec 23Occ. d'alcoolat (soit S3gr. de  plante), on 

oblient une coloration rouge très nette. 
Fenouil, anis.  - Rien avec 230 cc. (soit 25 gr .  de  plante). 
Camomille. - Avec 200 cc. d'alcoolat (soit 20 gr. de plante), 

trace de coloration rose. 
G'chGpy. - Rien avec 2OOcc. d'alcoolat; un autre  essai avec 

50 gr. d e  pl;irite ri's rien donn6. 
Luvnnde. - Avec 200 cc. d'alcoolat, trace de coloration rose. 
Menlhe. - Rien avec 200 cc. d'alcoolat. 
Sauge.  - Rien avec 200 cc. d'alcoolat ; avec une quantité d'al- 

[ l )  titre d'indication, voici l'indice d'iode de ces alcoolats : 

cc. d'iodeNIi0 
par  litre d'alcoolat. - 

Grandeabs in the .  . . .  IT 
Petite absinthe . . . .  3 7 
Ariis. . . . . . .  230 
Armoise . . . . . .  17 
Curuiri . . . . . . .  26 
Fenouil.  . .  . . .  223 
Gendpy . . . . . . .  17 
IIysope. . . . . . .  5 8 
Lavande . . . . .  232 
Mdlisse . . . . . . .  34 
Tanaisie . . . . . .  9 .ï 
Menthe. . . . . . .  9 i 
Tliyiri . . . . . . .  75 
Bois de Sassafras . . .  93 
Mdi!ot blanc . . . . .  40 
Marjolaine. . . . . .  126 
Origan . . . . . . .  5 1 
Achillée musquéc . . .  40 
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coolat correspondant à 50gr .  de plante, on  a une trés Ikgére colo- 
ration rouge.  

ilchillée musyzcée. - Avec 200cc. d'alcoolat (soit 2 0 g r .  de  
plante), trace de coloration rose. 

Marjolaine, t h y m .  mélilot, origan, sassafras. - Bien avec 
200cc. d'alcoolat (soit 20 gr .  de  plante). 

Angdique  (racine ou semences), citronnelle. - Très légère colo- 
ration brune avec 20gr .  de plante. 

Santa l .  - Très légère coloration rouge-brun avec ZOgr. de 
santal .  

Applicatio~i de la réaction de Leyal  a diverses essences. - 
Essences d'anis et de badiane. - Solution alcoolique à. 20gr .  
p a r  litre; après  l'dddition de  la  soude, i l  se développe une colo- 
ration jaune ; l'addition d'acide ac6tique fait  virer au  vert, 
mais on n'observe aucune coloration rouge. 

Essence de cami.  - 10cc. d e  solution alcoolique 20 g r .  par  
litre (soit O g r .  2 d'essence) do~i~ ie r i t  une colorütion rouge foncé ; 
10cc. dc solution alcoolique à 2 p. 1.000 (soit Ogr. 02 d'essence) 
donnent une coloration rouge nette. 

10cc. de solutiori alcoolique A 1 p. 2.000 (soit Oçr. 01 d'essence) 
donnent u n e  réaction rouge visible. Enfin, 10cc. de solution 
alcoolique 3 0 , J p .  2.000 (soit O gr .  005 d'essence) ne donnent pas 
de coloration. 

Essences de canelle de Ceylan et de canelle de Chine. - IOcc. 
de solution :1 ?Op. 1 .O00 ne donnent pas d e  réaction. 

Bssences de coriandre et d'orange. - 10cc. de  solution :L 

2 0 p . l  000 donnent une  Iégére coloration rouge. 
Assence de citron. - IO cc. de solution à 20 p. 2 ,000 donnent 

une coloration rouge assez foncée. 
En étendant cette solution au  1/10 et  opérant s u r  IOcc. (soit 

0,02 d'essence), on ohtierit une Iégére coloration rouge. 
Essence de fenouil. - 20 cc. de solution à 2 0 p .  2 .O00 donnent 

une  Iégére coloration rouge. 
Essence de menthe. - 10 cc. de  solution 2 20  p. 1 .O00 qe don- 

nent pas  de  coloration. 
Application de. la réaction de Legal à divers constituants des 

essences. - Thuyone. - La réaction est nette avec Ogr. Q02 de  
thuyone dissoute dans 10cc. d'alcool; elle est douteuse avec 
Ogr. 001. 

Citral. - Avec Ogr.002 de  citral dissous dans IOcc. d'al- 
cool, on a une coloration rougè n:etté, mais  diffkrente de celle que 
donne la thuyone. La rkaction es t  dou.teuseavec Ogri 001. 

Carvol. - Avec O gr. 020 de carvol dissous dan$ 10cc. d'al- 
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cool, on a une réaction rouge-orangi: La réaction cst encore nette 
avec Ogr. 010 de carvol ; elle est à peine visihle avecOgr. 005. 

Anéthol. - Pas de réaction avec la solution à 20p. 1.000. 
Aldéhyde anisique. - 10cc. de solution à 20p. 1.000 donnent, 

après l'addition de la soude, une coloration rouge, puis jaune. 
En ajoutant l'acide acétique, on observe une coloration vcrt- 
clair. 

Acide anisiqzle. - l'as de  réaction. 
Acide cuminiyue. - Avec 10cc. de solution k 3 0 p .  1.000, 

réaction vert clair. 
Aldéhyde cuminique. - Avec IOcc. de solution alcoolique à 

t2gr.5 p .  1 .O00 (soit 0,125 d'aldéhyde), 1égEre coloration rouge 
sale. 

4ldéhyde cinnamiqîce. - Avec 10 cc. de solution à 25 gr. 
p. 1.000, coulcur indécise. rouge-marron sale, peu intense. 

Cette coloration est encore visible avec la solution à Sgr .  
p. 1 .O00 . 

Akùihyde benzoïque. - Solution A 50 gr. par litre : pas de réac- 
tion rouge ; la liqueur devient jaune aprés addition de la soude. 

Voici également les réactions quedonnent l'aldéhyde éthylique 
et I'acéto~ie : 

Aldéhyde éthylique. - 10 cc. de solution B l gr.p. 1.000 (soit 
O gr. 010 d'aldéhyde) donnent une coloration analogue à celle de 
la thuyone et très fugace. 

1,a solution à 0 gr. 5 p .  1.000 donne la réaction. 
La solution ti Ogr.2 p. 1.000 (soit 0,002 d'aldéhyde) donne 

une rkaction à peine visible. 
Arélone. - Avec l'acétone, la réaction est intense et très nette 

La coloration obtenue est d'un beau rouge ; elle est encore visible 
avec 10 cc. de solution à O gr. 05p. 1 .O00 (soit 0,0005 d'acétone). 

La rénction est plus sensible et plus nette lorsqu'on opére sur 
les solutions alcooliques à 30-600 que sur les solutions à 9S0. 

En résumé, les principaux constituants des essences donnant 
la rbaction de Legal sont la thuyone, le citral et le carvol. Les 
colorations que donnent ces trois corps prbsentent certai~ies 
différences. Voici, par exemple, comment se comportent les 
solutions à 2 p .  1.000. 

Thuyone. - Belle coloration rouge-groseille, disparaissant 
assez rapidement. 

Cilral. - Couleur plus intense, mais rouge-orangé ; bien moins 
fugace que celle de la thuyone. , . 

Caruoi. - Coloration bien plus faible, se rapprqchant assez de  
. . celle de la thuyone; peu fugace. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le citral, qui  peut se rencontrer frSqiiemment dans  les liqueurs, 
peut être d i m i n é  e n  méme temps que leu autres  corps k fonction 
aldéliydique en opérant  l a  condensation au  moyen du phospha t t  
d'aniline. La  thsyone  se retrouve intégialem.nt, aprEs ln con- 
densation, ainsi que  le montre l'expérience suivante : 

0 gr. 250 de  thuyone, dissoute dans  i00cc.  d'alcool B 300, sont 
additionnés de 1cc. d'aniline et de 2 cc. d'acide phosphorique 
sirupeux ; on  chauffe pendant trois quar t s  d'heure au réfrigérant 
ascendant, à une  douce ébullition, puis  on laisse refroidir;  on 
distille, de manière à recueillir environ 90cc.; on complète le 
volume d u  distillatum k 100cc. Celui-ci, essayé comparativement 
avec une solution alcoolique de thuyone de méme concentration, 
donne une réaction colorée identique. 

On obtient des  résultats analogues e n  opérant avec une soju- 
tion ;dcoolique de carvol. 

Examen des absinthes et liqueurs. - Voici comment nous 
opkrons la recherclic de l'essence d'ahsinthe dans  ces liqueurs : 
200cc. de  liqueur d'absinthe, additiorinus de 2Occ. d'eau, sont 
distillés en prksence de  quelques grains  de ponce ; on  recueille 
200 cc. de distillaturn, qu'on additionne de  1 cc. d'aniline pure 
et  d e  1 cc. d'acide phosphorique s i rupeux;  on chauffe pendant 
une heure  au  réfrig6rarit ascendant;  on laisse refroidir ; on 
ajoute %)cc. d ' c m ;  on distille e t  l'on recueille 200 cc.; le liquide 
distillé, placé dans  une boule à décantalion de  1 litre, est addi- 
tionné de 120 cc. d'éther à 6a0 ; on asi te ,  puis  on ajoute 400cc. 
d 'eau;  lorsqiie la couche kt,hi:.rke (dont le volume est  de SOcc. 
environ) est separSe, o n  enlkve la couehe inférieure; on verse 
la couche ethérie dans u n  vase de  verre à fond plat de  7 centim. 
d e  diamélre s u r  5 ceritirii. de  hau teur ;  on ajoute 10cc. d'alcool 
ci 9S0, et l'on abandonne jusqu'au lendemain a la  ternpératurc 
ordinaire; le résidu, dont le volume est  de 5 cc. environ (i), est 
repris p a r  un peu d'alcool, e t  l'on essaie la rtiaction de  Legal sur  
ce liquide. 

En opérant ainsi avec 20Occ. d'alcool h 500, renfermant 
0 s r  005 de  thuyone, on retrouve inlégralelnent celle-ci dans le 
liquide obtenu finalement. 

Cette méthode est donc susceptible d e  donner des indications 
assez précises pour la recherche de la thuyone  dans les apéritifs 
e t  l iqueurs. . 

(1) On obtient ce résultat en opérant i une  température rnoyanno ; il 
suffirait d'augmenterun peu le volume d'alcool ajout6 àl'éther si le volume 
final était trop réduit. 
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REVUE DES PUBLICATIONS 

R'oovciiu procédc do dosage do aoiiïrr: t h n ~  I c u  
metlkreri orpuulqoew - M. 1. BAY (Comptes rendus de 
l'Acadirnie des sciences du  Zi fkvrier 2908). - I,e dosage di1 mi- 

fre dans les matiéres organiques s'effectue ordinairement par  le 
prockdé Cüriiis, qui consiste i attaquer la matière organique en 
tube scellé et B haute  tenipératiire par  Az03H fumant et i doser 
SO'H2 formé. Ce procédk est très exact,  mais la manipul il t '  ion 
des tubes scellés est délicate et parfois dangereuse. De plus, 
l'opération est  assez longue. C'est pourquoi nous proposons u n  
autre prochié plus facile, plus rapide et  cependant exact. 

La matière organique est hriilée dans u n  tube baïonnette, 
pareil à ceux qiii servent en analyse éIPrnentnire, en présence 
du c;irbonate de soude sec et de l a  rriagnksie calcinke, e t  la coiri- 
bustion est achevée, cornme à l 'ordinaire, dans l'oxygéne. Le 
soufre se combine aux  sels de soude e t  de  magnésie donner 
des wlfates. P o u r  plus de sûreté, on adapte au tube A combiis- 
tion un tube de Liebig, contenant rle l a s o u d e  bromée, afin de 
retenir les dcrnièrcs traces de produits sulfurés qui auraient pu 
Cchapper B la magnésie et au  carbonate de soude. 

AprPs la combustion, le tube à analyse et le tube de Liebig 
sont vitlés dans  une c a ~ s u l e :  on dissout la matière dans HCI 
étendu ; on  fait  bouillir pour chasser le brome ; on filtre et, dans 
la liqueur limpide, on précipite p a r  le chlorure de baryurn 
S04112 form6. 

Le tube A combustion est rempli de la façon suivante : au fond, 
un tortillon de  fibres d'amiante de 3 centimetres d e  longueur;  
puis. sur  10 centimktres environ, u n  mélange de  carbonate dc 
soude et de  rriagn6sie A poids kgaux;  ensuite, sur  10 centimètres. 
la matière h analyser ( s i  elle est solide), mP,langEe avec le carbo- 
nate de soude et In magnksil: ; si la matière à analyser est 
liquide, on la  met dans une petite ampoule en verre  mince, 
comme on fait  pour  l'analyse élémentaire; 1i la suite, 20 centim. 
d u  mélange B poids égaux-de carbonate de  soude et de  magnésie : 
puis 20 centim. de  magnésie;  enfin, un  tortillon de fibres 
d'amiante. 

Le carbonate de  soude et  la magnésie sont préalablement des- 
séchés, et une  operation à blanc fait  connaître la quantite de 
soufre contenue dans les réactifs, quantité qu'il faut  retrancher 
di1 rksultat. 

Nous avons effectué des dosases comparatifs p a r  notre pro-  
cCdé e t  par  l e  procédé Carius sur  les corps suivants : mercaptan 
méthylique, sulfocyanüte d'éthyle, sulfure d'éthyle, sulfocyanate 
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d'allyle, sulfure d'allyle, acide a-thiophénique, tkiiophène, e t  
nous avoris coiisigné les résultats dans le tableau y ui suit : ' 

Substances. 
- 

Mercaptan melhylique. 
Sulfocyanate d'éthyle. 
Sulfure d'eihgle . . 
SiilFocyanate d'allyle . 
Siilfiire d'allyle . . . 
Acide K-thiophéoique . 
Thiophène . . . . 

Soufre p. 100,  
Formules. prochde Carius - -7 

C"HsSH 51,tiil 
C3HdSCAz 36,80 
(C2H5)2S 35,B 

CSH$3CAz 32.31 
(I;3HS)PS 28,07 

C'H'S - COOII %5,76 
C'H'S 38,09 

Ti trnge drrr auluLionrr d'hypusullile de soude. - 
RI. DEI~IiAIVCE (Bulletin depharmaciedu SUI~-IYSL de m a r s  1908). 
- Ori titre ordiriairerrierit les solulio~is d'hyposulfite de  soude à 
l'aide d'une solution d'iode; en 2903, MM. lmbert,  Lavit et 
Debono ont proposé une autre methode consistant 5 traiter la 
solution p a r  u n  excès de nitrate d'argent; il se  forme de l'hypo- 
sulfite d'argent, qui  est instable et se  transforme en sulfure d'ar- 
gent ,  qu'on pEse. 

RI. Defrance propose une niéthode qui  utilise la réaction de 
MM. lnihr,rt, 1,avit e t  Dehorio, mais, a u  licu de peser le sulfure 
d'argent, il titre l'excès de  nitrate d'argent,  soit par la méthode 
Charperiticr-Volhard, soit pa r  la rriétliode cyario-aigeritiinétrique 
de Denigès. 

Méthode Charpentiev-Volliard. - On prend 5 à 20 cc. de la 
solution d'hyposulfite de  soude 2 t i trer (10 cc. si  cette solutiori 
renferme environ 24gr.80 d'hyposulfite dc soude) ; on ajoute une 
quant i té  connue et  en excès de  nitrate d'argerit; on chauffe en 
agi tant  jusqu'S ce que le précipité de sulfure d'argent soit bien 
aggloméri: et q u e  le  liquide surnageant soit limpide ; aprés  
refroidissernerit, on  ajoute 150 cc. d'eau, 5 cc. d'une solution 
d'alun de fer saturée froid r t  q .  s .  d3XzO"Ii pour décolorer à 
peu près exactement: on verse de la solution de  sulfocyanure 
d'ammonium correspondant k l a  solution d e  nitrate d 'argent ;  on 
s 'arréte lorsqu'on obtient la coloration rosée habituelle, que le 
précipité noir de sulfure d'argent n'einpéche pas de  saisir si  l'on 
a soin d e  laisser déposer pendant quelques secondes avant 
d'ajouter une nouvelle quantité de sulfocyanure. De la quantiti: 
de siilfocynniire employé, on dkdiiit facilement l'excks de nitrate 
d'argent e t  par  suite le poids d'hyposulfite de soude. 

Er1 faisant des essais s u r  des solutions contenant des quantités 
connues d'hyposulfite de  soude, M .  Uefrarice a obtenu des résul- 
tats se rapprochant  sensiblerrient d e  ces quantités. 

20 M é h o d e  cyano-aryentimétrique de Denigès. - On prend 
d e  5, à 20 cc. de  solution d'hyposulfite d e  soude, comme précé- 
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demrrient; on verse uri volurrie co~iriu et en excès de riilrate 
d'argent; on chautre; après refroidissement, on ajoute 100 cc. 
d'eau, un  nombre de cc. de solution d e  cyanure de  potassium 
correspondant au  volume de nitrate d'argent employé, 20 cc. 
d'ammoniaque, 10 gouttes de solutiori d'iodure d e  potassium a 
20 p.  100 et  q.  S. dc solution de nitrate d'arsent pour  obtenir le 
trouble caractéristique. I k  la quantité de nitrate d'argent 
employé, on d6duit facileinrmt le  poids cl'hyposulfite de soude. 

Avec cette méthode, hl. Defrarice a obtenu des résultats aussi 
satisfaisants qu'avec la niéthode Ck1arperitii:r-Volliar11, mais il 
préfkre cette dernière, parce qu'elle est plus rapide. 

Dosage du aucre do k i t .  - M. G. &KIN (Journul de 
pharmacie et  de chimie du 1" mars  2908). -Dans u n  vase cylin- 
drique de I5Occ. environ, on introduit 92cc. d'une liqueur 
aqueuse renfermant 3 millièmes d'acétate mercurique et  2 mil- 
lièmes d'acide acetique cristallisable ; on ajoute 10 cc. de lait ; on 
agite et  l'on filtrc; le filtratum est agité, pendant quelques 
instants, avec un  excks de poudre de zinc et filtré nouveau ; le 
liquide filtré est alors placi: dans une burette de Mohr et versé  
peu à peu dans u n  flacon d'Erlenmeyer contenant IOcc. d e  
liqueur cupropotassique, 5 cc. d e  lessive de potasse et 50 cc. d'eau 
distillée, qu'on mairitient constanlrnent en kbullition: on verse du  
liquide jusqn'a ce que la réduction soit complète. 

Si la liqueur cupropotassique a été titrée de façon à corres- 
pondre. pour 10cc . ,  à Ogr.05 de  glucose ou à Ogr.0635 de lactose 
anhydre, e t  qu'il ait  fallu ernploycr nec.  de liquide filtré, la 
quantite de lactose anhydre contenue dans  un litre de lait sera 
donnée par  la formule : 

.î: = 0,0635 X 100 X ,100 635 -- - 
n n 

O n  sait qu'à 1'6rriission, le lait présente une réaction acide et  
qu'il faut, en moyenne, 165 cc. d'une liqueur alcaline N/IO p o u r  
satur,er un  litre de lait ,  ce qui  représente igr.483 d'acide lactique 
libre, correspondant a 1gr.4369 de  lactose anhydre.  I c c .  dc 
liqueur alcaline X/ I0  6quivalant à Ogr.009 d'acide lactique ou k 
Ogr.0088 de  lactose anhydre .  Il est donc indispensable de doser 
l'acidité d u  lait et d'ajouter, s'il y a lieu, a u  lactose anhydre,  
détermini: dans  I'opCration ci-dessus, celui q u i  correspond h la 
quantitt': d'acide lactique trouvée, diminuée de  2 g r . 4 8 3 .  Exern- 
ple : soit un  lait ayan t  une acidité correspondant, pa r  litre, ;'i 

,190 cc. de pot,nsse décinormale ; la quantitk de  lactose anhydre  h 
ajouter au dosage sera  donnée par  la forrriulc : 
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iilonuge dea inntlères alboiiilnoïdem deniai le lail de 
fa-iimiiic. - Ri. ET. HARIiAL (Lyon midical du  15 mars  2908). 
- M. Barra1 propose de  recourir,  pour  le dosage dcs albumi- 
noïdes dans le lait de  femme, aux  deux méthodes suivantes, qui 
sont des variantes de la méthode officielle. 

l ~ i l l e t h o d ~  au  formnl. - Cette mét,hade consiste à verser 
dans le tuhe d'un centrifugeur, préalablement taré  avec un agi- 
tateur, 25 cc.  d'alcool & 6 Y ,  contenant p a r  litre 2 cc. d'acide acé- 
t,icpc et 20 cc .  d e  fo rn~ol  ; on chauffe au bain-marie vers 75-80~1: 
a n  verse dans le  tube 10 cc. de lait mesuré avec une pipette, en 
t'tvitant d'agiter ; on met le tube dans l'eau froide ; au  bout 
d'une derni-heure, on centrifuge pendant  une  minute ;  on 
rend le liquide horriogbne e n  retournant le tube quatre  ou 
cinq fois ; aprks un  repos d'un quar t  d 'heure,  on centrifuge de 
noiiveaii pendant 10 minntes ; on d4canf.e le liquide limpide dans 
u n  Iiallon jauaé de 100cc. 

Or1 lave deux fois p a r  cenLrifugation le coagulum allaché au 
fond du tube, en le délayant chaque fois avec u n  agitateur dans 
25 cc. d'alcool à 50-550;  on décante chaque fois les liquides 
dans le ballon de 100cc., qu'on remplit  au trait  pour  faire 
le dosage du lactose, en ayant  soin de  faire une correction pour 
le formol. 

Au lieu de  doser le lactose dans les liquides réunis, ce qui 
nécessiterait la correction ci. dessiis indiqiike, il est plus simple 
d e  doser directement le lactose p a r  la liqueur de  Fehling dans le 
lait étendu à 10 fois son volurrie primitif. Pour  ce dosage, il suffit 
d e  3 cc. de  lait dilue B 30 cc. 

Si l'on veut utiliser le liquide alcoolique, on détermine une 
fois pour toutes quel est le pouvoir réducteur, sur  la liqueur de 
Fehling, d'une solution obtenue en diluant 25cc. d c  l'alcool ii 650 
f'ormolk e t  acidulé. 

1.e coagulurn est ensuite lavé par  centrifugation, d'ahord avec 
un mhlange d'i._t,hi:r à 6 Y  (SOcc.) et d'alcool à. 95O (20cc.).  
1111is deux fois avec l'éther k 6 Y  ; on distilleles liqueurs éthkro- 
;~lcooliyues dans un liaIlon t i r é  ; on  sèche à 2050 ,  et l'on pèse le 
l ~ e u r r e .  

Avec l'agitateur, on divise le coagulum des matihres albumi- 
noïdes; on laisse kvaporer 1'6ther pendant  quelques instants; 
on dessèche ii 138" ; on pCse le tube et  l 'agitateur après refroidis- 
sement .  L'augmentation de  poids, multipliée p a r  101, donne le 
poids des rnatitres albuminoïdcs. 

Comme l a  cashine entraîne toiijniirs une petite quantitk de 
sels minéraux, on fait la correction en déterniinant le poids 
d e s  cendres, en incinérant u n  poids connu du  coagulum des 
inatiéres alburninoïdes. Cette correction est trEs faible-; on  peut 
1s faire approximativement en multipliant p a r  0,97 le poids 
obtenu. 
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Les résultats que donne cct,t,e rriéthotle concordmt assez hitm 
avec les chifl'res qu'on obtient en calculant les albuminoïtles 
d'aprés l'azote total. 

1 I I  I I I  IV 
Albuniinoides par  le I'ormol. . 13,11 17,% 23.37 17,64 

- par l'azote total . 13,<38 17,78 %,82 18,31 

Si l'on ne posséde pas de  ceritifugeur. on peut faire le dosage 
des albuniinoïdes et  l'analyse complkte du lait pa r  la niéthode 
oflicielle, h la condition d'eiriployer I'acool formolé indiqué ci- 
aessiis. 

2 0  Méthode ci l'ulcuol mithylique. - Avec cette rriétliode, on 
verse goutte w u l l e  1 0  cc. d e  lait dans 25 cc. d'alcool riiéthyli- P que contenant 20 p. 100 d'eau et additionné d'une goutte d'acide 
acé t iquq  or1 lave deux  fois avec l'alcool rriéthylique contenant 
environ 40 p .  100 d'eau. 

On peut aussi,  lorsqu'on ne peut pas se servir d'un centrifu- 
geur, opérer par  la méthode officielle, en remplaçant l'alcool 
ordinaire à G e 0  par  l'alcool méthylique à 80 p. 100, acidulk d'une 
goutte d'acide acétique. 

Donnge dc I'ncéloue dana l'nriiic. - RI. KCHEllAN 
(A~ch iues  médicales &Angers du  30 juillet 19021, - Pour  doser 
l'acétone dans l'urine, on emploie ordinairement un  procédé con- 
sistant B distiller l'urine, à ajouter au distillatuin d c  l'iode et d c  
la soude et  ii peser I'iodoforrnc formé aprbs l'avoir Jissous dans  
l'éther e t  a p r h  avoir évaporé la solution éthérée. Ce procédé 
n'est pas toujours exact, attendu que l'urine peut renfermer, 
en m i m e  temps que  l'acétone. de I'alcool, q u i  donne aussi 
lieu k l a  forrriatiori d'iodoforme dans les ~ r i h n e s  conditiotis ; 
d'autre part,  l'éther employé pour dissoudre l'iodoforme a 
aussi la propriété de  donner de l'iodoforme avez I'iode et la 
soude. 

31. Echeman propose lc  proc6dé suivant : on distille l'urine 
au dixiérne, c'est-à-dire de manikre obtenir u n  distillaturn dont 
le volumeest igal  a u  dixième du volume de  l'urine distillée; on 
prend ZOcc. de ce distillatiirn, qu'on additionne de  4 goiit- 
tes de solution de  nitroprussiate d e  soude à 10 p .  200, 2 gouttes 
de lessive de soude et 4. gouttes d'acide acétique, et l'on ajoute de 
l'eau distillée pour  compléter 20 cc. 

D'autre par t ,  on  prend Icc .  de solution titrée d'acétone 
Ogr.50 p. 1 .O00 ; on  ajoute 20 cc environ d'eau distillée et les 
niérnes qiiantitks de solution de nitroprussiate d e  soude, de  les- 
sive de soude et  d'acide acétique que précédemment, et l'on corn 
plkte aussi SOcc. 

On examine ensuite les deux liquides au colorimètre, e t  l'on 
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note les hauteurs correspondantes à chacun d'eux. Soient 11 et H '  
ces hauteurs; on peut btahlir la relation 

H 0,s -- - -. H 

II' , d'où 3: = 0,s  X - 
x II' 

En tenant compte de  la dilution de la solution d'acétone et du 
rapport entre les quantités de distillatum et d'urine mise en 
expérience. on obtient le r6sultat final 

Deuxiéme procédé. - On prépare une solution de nitroprus- 
siate de soude & 10 p. 100 et une solution d'acétone & 5 p. 1 ,000 ; 
on prend IOcc. dr, cette solution d'acétone (correspondant à 
Qgr.05 d'acktone), qu'on additionne de 5 cc. de solution de nitro- 
prussiate de soude, de 50 gouttes de soude caustique, de 5 cc. 
d'acide acétique et de quantité suffisante d'eau polir faire 500 cc.; 
or1 prend 12 tubes jaugés, dans lesquels on introduit 50, 40, 30, 
25, 20, 2 5 ,  10, 8, 6, 4 ,  2 et 1 cc. de ce liquide ; un note sur cha- 
cun de ces tubes la quantité d'acétone qu'il renferme et l'on com- 
pléte le volume de 30 cc. dans chaque tube. 

D'autre part ,  on prend 1Occ. du distillatum provenant de ln 
distillation au dixiEme de l'urine à analyser ; on ajoute à cedistil- 
latum, dans le méme ordre, les mêmes éléments que dans l'ope - 

ration prkcédente ; on amène le volume à 50 cc. dans un tube 
semblable aux tubes ci-dessus mentionnés, et l'on compare la 
coloratiou avec celle du  liquide coutenu dans ces tubes. 

Troisién~eprocédt;. - Ce procédé est peut-Ctre un peu moins 
exact,, mais il est plus simple. Dans un tube gradué d'une con- 
tenance de 50cc. environ, on place successivement 5cc .  de 
solution d'acétone k O,50 p .  1 ,000, 2 cc. de solution de nitro- 
prussiate de potasse & 10 p .  100, 20 gouttes de lessive de soude, 
1 cc. d'acide acétique et quantité suffisante d'eau pour faire 
exactement IOcc. 

Dans u n  tube identique, on prend 5 cc. du distillaturn prove- 
nant de  la distillation au dixi&rrie de l'urine à analyser, et l'on 
ajoute, dans le mEme ordre, les mêmes cléments que dans la 
précédente opération. 

On compare alors la coloration des deux tubes, et, dans le tube 
qui contient le liquide le plus coloré, on ajoute la quantité d'eau 
nécessaire pour arriver à i'égalité de teinte dans les deux tubes ; 
la qiiantit.6 d'eau ajoutée étant dkterrninke avec soin, on peut Fta- 
H i r  la relation suivante : 

Appelant x la quantité d'acktone contenue dans les 5 cc. de 
distillatum, n la quantitC d'eau en cc. qu'il a fallu ajouter, on a ,  
en admettant, ce qui est le plus fréquent, que ce soit la solution 
d'acétone qu'il ait fallu diluer : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



x - 1 O 21) X 0,00025 
- ; d'où x = 

0,00025 iU + n i O + n  

Rapportant au litre, on a : 

REVUE DES PUBLICATIONS ~TRANGÈRES 

Modillcation apportix ii I'rrppareil de Victor M e y e r  
pour la  déterniinritlon des densités d e  vapeor.  - 
M. T.  S. PATTERSON (Chernicul News, 2908, p. 73). - Lü 
figure ci-contre représente cette modification, qui, dans beau- 
coup de cas, peut presenter de sérieux avantages. 

La partie supérieure de l'appareil de Meyer porte une partie 
élargie E, et, A la partie inférieure de 
ce renflement, est disposé un hou- A 
chon F, dont l'épaisseur doit être 
d'environ 1/2 centimétre ; ce bouchon 
parte un t.roii percé excentriquement, 
dont le diamétre est d'environ Z/S cen- 
Lirnètre ; la figure représente en II ,  la  
coupe de ce bouchon. La partie supé- 
rieure de E est fermée par un bou- 
chon de caoutchouc D, qui porte un  
trou percé obliquement dans lequel 
est place un tube B C de 112 centi- 
métre de diarnétre ; ce tube est fermé G-- - -  

par lin petit houclion de caoiit.choucA. H--.-= 
Pour déterminer une densité de va- 

peur avec cet appareil, on comrrierice 
par chasser l'air complEtement par 
chauffage du ballon inférieur ; le bou- 
chon A est enlevé, et le petit tube 
d'Hoffmann G, contenant une quantité 
pesée de substance, est introduit dans 
le tube B C, et le bouchon A est remis en place. Pour faire au 
moiricnt opportun, tomber dans le ballon le petit tube, il 
suffit d'incliner le tube I l  C de manière convenable, de façon A. 
amener la partie inférieure du  petit tiihe dans l'ouverture d u  hou- 
chon F : I'dasticité du bouchon en caoutchouc D ~ e r m e t  de faire 
cette marieuvre avec la plus graude facilité el sans perdre aucune 
trace de substance. 
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Un avantage de  ce dispositif est que le petit tube est toujours 
maintenu dans une position verticale et qu'aucune perte de sull- 
stiince ne peut avoir lieu jiisqu'ii ce que celle-ci nit iitkeint la par- 
tie chaiifïée de l'appareil. 15. C. 

Reclierche du s u l f i t e  de  sonde e n  préseaicc dia 
r i u l f a t e  ale nout lc  et de I ' h y p o n u l l i t e  de souide. - 
9111. F R A N K  E. WESTON et C .  W. JEFFREYS (Chernical ~Veiüs,  
1908, p. 85). - La méthode usuclle pour rechercher la présence 
d e  ces trois sels, lorsqu'ils se trouvent enserribie, n'est pas corn- 
plètement satisfaisarite, car si & leur solution on ajoute du chlo- 
rure de hiiryurn, on n'obtient pas sedernent un p rk ip i t é  de s u -  
fate de baryte et de  sulfite de baryte, mais aussi un précipité 
d'liyposulfite de baryte, dont la proportion au;.~nente suivarit 
la quantité d'hyposulfite de soude. De ce fait, aprés filtration du 
mélange des t rok  précipités et lavage de celui-ci, si on le met en 
digestion avec HCI dilué, puis si l'on filtre et si I'on ajoute au fil- 
trntum de I'eau de chlore, le précipiti: de sulfate de baryte qui sc 
forme n'est pas sirriplerilent dû à la présence du sulfite de baryum, 
mais aussi à l'hyposulfite de baryum. 

Les auteurs ont trouvé un mode d'essai qui permet de dhcéier 
avec certitude la présence du sulfate de soude dnns un mklange 
contenarit aussi d i  sulfite d e  soude et de l'hyposulfite de soude; cet 
essai peut s'appliquer également en présence de sulfite et d'hypo- 
sulfite des autres alcalis. 

Cette méthode est basée sur les faits suivants : 
a )  Insolubilité dans I'eau d u  sulfate de plornb, du sulfite de 

ploriib et de l'hyposullite de plomb ; 
h) Solubilité dans une solution d'hyposulfite de soude, du sul- 

fate de plorrih et de l'hyposulfite de plnnib, et insoluhilit15 dnns 
la iri$riie solution du sulfite de  ploirih. 

L'essai doit être fait de la façon suivante : 
h 3 cc. d'une solution contenant O gr. 050 à Og. 100 du niélange 

des trois sels, on ajoute une solution de nitrate ou d'acétate de 
plomb jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de précipité. Celui-ci 
est blüric (1) et il est constitué par du sulfate, du sulfite et de 
l'hyposulfite de plomb ; on ajoute à ce précipité 5 ticc. d'une 
solution d'hyposulfite de soude contenant son poids moléculaire 
e n  grammes de sel par litre, et on l'agite ; on filtre et on lave le 
sullile de plorrib resté sur le filtre avec de I'eau jusqu'à, élirriina- 
tion cornplfite de toute trace d'hyposulfite de soude ; or1 ajoute 
ensuite sur le filtre 3 à 4 cc. de SO"HZ dilué. et  I'on recueille le 
filtraturn dans un tube à essai. L'acide sulflreux contenu dans 

il) Le niélarige des trois prkci11it6s est lavk par décanlalion aprés l ' avoi r  
laissé dkposer. 
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cc dernier peut étre décelk par  sa  propriété de  decolorer u n e  
solution de permanganate de potasse. H. C. 

i%uuvelleu n i k t h o d e ~  pour la recherche, le tlasuqc 
et lm s&puratiun du nickel. - hl. II. WEBER (Zeils. /. 
analyl. Chemie, 2908, p. 162). - L. Tschugayeff a reeomm;incl6 
1'-diméthylglyoxime comme réactif extrêmement sensible e t  
caractéristique du  pickel. La liqueur à essayer est additiorinke 
d'un grand-excès d'ammoniaque, de façon à former, avec le 
cohalt qui peut  se trouver prksent, des combinaisons amrnonia- 
cales complexes; on ajoute u n  axcbs de dirnéthylglynxime, et I'on 
chauffe l'&bullition pendant peu de temps;  en présence de 
fortes quantités d e  nickel, il se forme un  précipité rouge-écar- 
late ; les petites quantités de nickel sont décelées par  une mousse 
rouge. S'il y a seulement des traces de nickel, on obtient, pa r  le 
refroidissement, u n  p r k i p i t é  rose, qui  est rendu plus Visible 
après qu'on a filtré e t  lavé avec un peu d'eau. Comrne contrble, 
on peut dissoudre ce prkcipité desséché dans un  mélange bouil- 
lant d'alcool e t  de  chloroforme, évaporer la solution et identifier 
les petitcs aiguilles de nickel-dimCthylglyoxime par  l'examen 
rnicyoscopique. De cette manière, on peut déceler encore distinc- 
terrient O rnilligr.1 de  nickel e n  présence de  500 riiilligr. de  
cobalt. Daris urie solution de nickel p u r  ou contenant seulement 
10 fois son poids de cobalt, une dilution de 1 : 400.000 donne 
encore des résultats positifs. 

La diméthylglyoxime est aussi un rkactif sensible pour le 
cobalt. Si le  nickel cst accompagné de cobalt, on sépare le pre- 
mier du  second p a r  filtration, e t  le filtratum se colore en rouge 
pale après un long repos. Par  addition d'eau saturée d'hydro- 
#ne siilfur6, d e  siilfiire d'ammonium oii de  siilfure de sodium, 
le mélange prend,  a u  bout d e  peu d e  temps, une coloration 
d'abord bleu-violacé, puis rouge foncé. La solution de  cobalt 
essayée ne doit pas  contenir plus de I milligr. de cobalt pour  
1Occ. 

M. O. Rrunck emploie la dirnéthylglyoxime pour le dosage du  
nickel et s a  séparation d'avec les autres métaux pr6cipitables 
par le sulfhydrate d'arnriloniaquc. Si I'on ajoute ë. une solution 
neutre d'un sel d e  nickel une solution alcoolique de dirnéthyl- 
gloxime ; si I'on neutralise l'acide mis en liberté avec I'am- 
moriiaque et si  l'on filtre, on ne trouve pas de  nickel dans le filtra- 
tum. IJn E g e r  excès de réactif suffit pour  la prkcipitation coni- 
plète; le volume d e  l'alcool ne doit pas dépasser la rnoitiéi du  
volurrie de liquide traiter.  Le précipité est séché i 110-220" 
pendant trois quarts  d 'heure;  sa formule est CRII1~Az~O41L'i. et  il 
contient S0,31 p.  200 de nickel. 

L a  séparation du  nickel e t  du  zinc se fait  de la maniere la plus 
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simple au  moyen de la diméthjlglyoxinie, soit en liqueur arriirio- 
niacale, soit en liqueur acétique. On opère de la mEme façon que 
pour la séparation du nickel et du cobalt. En liqueur acétique, il 
n'est pas nécessaire d'ajouter un  excBs notable de réactif; c'est 
pourquoi on préfère cette manière d'opkrer. Dans le filtratum 
acétique du précipité de nickel, on peut precipiter le zinc soit par 
l'hydrogène sulfuré, soit volumétriquement. 

La sripnration di1 manganhse d'a.vec la nickel se fait aussi bien 
que  celle du zinc el se pratique d'une manière seiiiblable. La 
précipitation se fait en liqueur acétique après addition d'acCtate 
d e  soiide. 

La séparation du nickel et du  fer par la diméthylglyoxirne 
peut s'opérer de deux manières. Dans la premibre méttiode, on 
engage le fer, qui se trouve à l'état d'ion ferrique, dans un sel 
complexe, et l'on empéche ainsi sa précipitation par I'ammo- 
niaqiie. On ajoute k la solution de l'acide tartrique (1 gr. est suf- 
fisant) ; on dilue k 200-300 cc. ; on chauffe et l'on prkcipite par 
l'oxirne et AzH" la première en léger excès seulement. 

Dans la deuxiéme méthode, on évite I'erriploi de  l'acide tar- 
trique, et l'on précipite en liqueur acétique en l'ahsenee conl- 
plète d'ions fcrriqucs. On réduit Ic sel ferrique par chauffage dc 
la solution avec I'acide sulfureux; on ajoute de la lessive de 
potasse jusqu'it apparition d'un Eger précipité, qu'on redissout 
avec qtielqiies gouttes ri'llC1 ; a p r k  une autre additinn de 5 cc. 
d'acide sulfureux, on dilue avec de l'eau chaude B 200-300 cc. ; 
on ajoute l'oxirne en léger excès, puis de la liqueur d'acétate 
d e  soude, jusqu'à apparition d'un précipité persistant; on ajoute 
encore 2 gr. d'acétate e t  l'on filtre. 

On peut égalcmcnt séparcr le nickel de I'üluininiiirn par la 
diméthylglyoxirne, en liqueur animoniacale et en prksence de 
l'acide tartrique. 

La sbparation du nickel et du  chrome réussit en présence de 
l'acide l&rique el des sels aiiirnoniacaux. 

N. B. 

bosage voiunittriquc du zinc. - MM. NISSE'TSON et 
KETTENHEIL (Complesrendus du Vle  Congrés chimie appliquée, 
1906). - Les auteurs décrivent la méthode de dosage volurnétri- 
que  du zinc de Schaûner, telle qu'elle est pratiquke dims prr:s- 
que toute I'Allernagne. 

Ogr. 5 ou 1 gr. de matière, si elle coutient moins de 3Up. 200 
d e  zinc, sont attaqués par IlCl k l'ébullition, jusqu'à disparition 
de HZS, puis évaporés avec 3 cc. de S 0 4 H 2  et 7 cc. d'Az0311 jus- 
qu'k apparition de fumées blanches ; après rcfroidisseirient, on 
ajoute 50cc. d'eau bouillante ; s'il g a du cuivre, on précipite 
par l'hyposulfite de soude (7 cc. d'une solution au 1/10), et, s'il y 
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a du cadmium, par H2S ; on fait ensuite bouillir aprbs filtration, 
afin de chasser 11% ou l'acide sulfureux ; on peroxyde par l'eau 
de h o m e  ou le peroxyde de  sodium ou l'eau oxygénée, et I'on 
prCcipite le fer et le manganiise par l'ammoniaque ; le prkcipité, 
lavé à deux reprises successives, est redissous par IICl bouillant, 
rkoxgdé s'il y a lieu, puis reprécipité par l'ammoniaque ; le 
liquide filtré est etendu k 500 cc., abandonné a u  repos pendant 
une nuit, puis titre & l'aide d'une solution de sulfure de sodium 
kOgr. par  litre. 

Pour une prise d'essai de Ogr. 5, 1 cc. de laliqueur de sulfure 
de sodium correspond à environ 2 p. 200 de zinc. 

Le titrage du sulfure se fait en pesant environ O gr.20 à O gr.25 
de zinc chimiquement pur,  dissous dans 12cc. d'fICl et 3 cc. 
d'AzOTi ; on dilue, puis on ajoute 20 cc. d'ammoniaque, et on 
laisse en contact penjant  une nuit, après avoir fait un volume de 
500 cc. 

En Allemagne, on fait un titrage type au commencement et a 
la fin d'une série d'analyses, contrairement :iu procéde belge ct 
français, consistant à titrer simultanément le type et les mine- 
rais, & l'aide de deux ou plusieurs burettes. 

On emploie en  Allemagne un papier a u  plomb nomm6 papier 
Polka. Pour le titrage, on fait tomber sur ce papier glacé une 
goutte de la liqueur, puis on compte jusqu'à 20 (20 secondes) ; 
on fait alors lornber une deuxième goutte, qu'on enléve aussitût, 
et I'on voit si la premiére goutte a laissé une marque brunBtre. 

P. T. 

Recherche tle l'ozone. du peroxyde d'azote et di1 
peroxyde tl'hydrogènc d n n v  un  inélangc da gaz. - 
MN. E. H.  KEISER et L.  Mc. MAS'I'EH. (Americ .  chem.. Journal, 
1908, p. 96). - L'ozone peut être recherché en présence de per- 
oxyde d';iznt.e et de pernxyde d'hydrogéne en faisant passer le 
mklnnge gazeux dans une solution diluée de permanganate de 
potasse, puis dans une solution corite~iarit de l'iodure de potas- 
sium et de l'amidon. Le peroxyde d'hydrogène et le peroxyde 
d'azote sont instantanément rkduits par  le permanganate, lequel 
n'a aucune action sur l'ozone. 

Pour rechercher le peroxyde d'azote, le mélange gazeux est 
envoyé dans un  tube contenant du peroxyde dc  manganèse, qui 
décompose l'ozone et le peroxyde d'hydrogène, mais laisse le 
peroxyde d'azote intact ; ce gaz peut être identifié par son action 
sur le permanganate de potasse ou par la formation de nitrite 
de soude lorsqu'on le reçoit. dans une solut,ion d'hydrate de 
soude pur. 

Le peroxyde d'hydrogène peut être rechcrché par la formation 
de bleu de Prusse dans une solution co~itenarit du ferricyanure 
de potassium et  du chlorure ferrique ; ni l'ozone, ni le peroxyde 
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d'azote ne donnent cette réaction, qu i  pcut cependant dtre obte- 
nue lorsque la solution est exposee à l 'air pendant  quelques 
heures .  

E n  mettant  à profit ces réactions, les auteurs montrent que le 
peroxyde d'hydrogène et  le peroxyde d'azote se forment lorsqu'on 
brûle d e  l'hydrogérie dans l'air. Gne décharge électrique sileri- 
cieuçe à 2.160 volts produit dans l'air seulement de  l'ozone. 

L'action d e  SO4Hi concentre s u r  le hioxyde de  baryum donne 
seulement de  l'ozone, à moins que du  nitrate de  baryum ne s'y 
trouve comme impurcté ; dans cc cas, il se  produit aussi du pcr- 
oxyde d'azote. 

t e  phosphore humide. s 'oxydant lentement à l'air, donne d e  
l'ozone e t  du peroxyde d'azote, mais pas de peroxyde d'hydro- 
$ne. 

De l'air qui traverse u n  a rc  électrique contient les trois gaz. 
II. C. 

Dosage de I'aeicle phanpliex-lqoe. - MM. COBLESTZ 
e t  OTTO MAY (Amcrican Journal of pharmacy, 1908, p. 151). - 
L a  meilleure methode d e  dosage de  l'ncide phospkiorique est celle 
de  Christenseo. Elle est basée s u r  l'action rkciproque d e  l'acide 
pliosphoriqiie s u r  li? hromate et I'indiire de  potassiiim : 

Dans u n  flacon à, l'émeri de 150cc.,  on introduit 5cc .de  la. 
solution d'acide phosphorique avec 2 gr .  d' iodure de potassium, 
5 cc. d 'une solution saturée de brorriate de potasse et 30 cc. d'eau. 
Le flacon, soigneuserrient bonchi:, est maintenu au bain-marie 
& tiliO pendant  10 minutes, e t  l'iode mis  en liberté est titré, après 
refroidissement, a l e c  une  solution dEcinormale d'hyposulfite de 
soude. O n  peut opérer à 1ü terripérature ordiriaire en  riai in le ria rit 
le contact pendant deux heures et demie k trois heures. 

A. 1). 

Empli~i de I'liytlrate e t  de I'nlcuolate de eliloral, 
ninrii que de l'liydrate de  bromal, podr les reclier- 
ches clilmlqucu, microncopiqoen et inicroeliiiiii- 
ques . - M .  SCIIAER (Apotheker Z e i t . ,  1907, p. 1043). - L'au- 
teur a dkjk appel6 I'altention sur  les proprietés dissolvantes de 
l'hydrate de chloral ; les rnbmes propriP,t,Cs se retrouvent dans 
I'alcoolnte de chloral e t  dans l'hydrate de hrornal. Les solutions 
aqueuses concentrées (70 à 80 p. 100) des hydrates de chlor:d et 
de bromal et des solutions alcooliaues d'alcoolate de chloral D e i i -  

vent dissoudre u n  grand nomhre de  corps : les gommes, les gom- 
mes-rksines, les essences, l 'amidon, etc. 

Ces rnémes solutions ayant cncorr  l a  propriété de pénétrcr les 
tissus vkgétaux, on peut s'en servir pour les recherches rnicros- 
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topiques; d'autre parl,  étüiit donrié leur pouvoir dissolvant B 
I'egard des glucosides et des alcaloïdes, elles peuvent &tre iitili- 
sées pour les recherches microchimiques. 

Indice tic réfrmetion d e  I'aleool. - M .  L.-W. 
ANDREWS (Journul of american chemicul SocGty, 1908, p. 353). 
- Les constantes de l'alcool ahsolii sont les suivantes : 

2s0 
Densité 0,78510 -t 0,00001 

4O 
Indice de  réfraction p, 1,33941 -+ 0,00001 k f 250. 
Réfractomètre Zeiss 8 P 3 0  * 0,02 à %Do. 

N D - i  
Pouvoir réfringent -- 

d 
- 0,43833. 

PD- 1 
p- - 0 ,  43779. 

r 1 
U, indice de réfraction par  rapport  k l 'a i r .  
[:ne table indique les indices de réfraction par  rapport à. l'air 

et les degrés a u  réfractométre des rriélariges d'eau e l  d'alcool de  
O à. 30 p. 100 d'eau. 

Le maximum d'indice d e  réfraction (2,363315 à 25") corres- 
pond & un hydrate  3C2H60,  2H3O renfermant 20,7 p .  100 d'eau 
et 79'3 d'alcool. A .  D. 

Détermination rapide de I'eao d m n s  les produits 

alimentairerr et aatren. - 31. W. T ~ I O R N E H  (Zeits. f .  
angew. Chemie, 1908, p. 148). - L'auteur déplace rapide- 
ment l'eau en mettant le produit analysé en s u s p ~ n s i o n  dnns du  
pétrole, faisant tiouillir celui-ci et rléterniinant le voluiiie d'eau 
distillée recueillie. II se  sert, pour cette opération, d'un ballon à 
distillatiori fractionnée de 150 cc.. dont  la tubulure latérale, diri- 
gée vers le hau t ,  envoie les vapeurs, par un  tuhe recourbé d e  
30 centirri. de  longueur et d e  5 niillim. de diarriètre, dans un  tuhe 
graduE placé dans une  éprouvette pleine d'eau froide ; on s'ar- 
range de manihrc que I ' c x t r h i t é  d u  tuhe de  distillation soit 
toujours à peu d e  distance du niveau du  distillatum dans le  tube 
mesureur, afin d'éviter les erreurs rksultant du  mouillage du  
tube. On met dans  le ballon 50cc.  de  ~ é t r o l e  et une ouantité 
di1 produit à analyser en rappnrt avec l'hiiniidité p r é s u m k  ; 
on chauRe doucerned  au  début, puis peu à peu plus forterrient ; 
la température monte B 150°-180°. Lorsqu'il n'y a plus de  gout- 
telettes d'eau dans le col d u  ballon ni dnns la  partie relevke d u  
tube abducteur, la distillation est terminée. Le volume du tiistil- 
latuin ne doit pas  dhpasser 15 à 18 cc. ; on laisse reposer pen- 
dant quclque terrips pour  que la séparation du pétrole et de  
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l'eau soit bien complète; on lit le volume au  2/20 de cc., et l'on 
force habituelleme~it la lecture de 1/10 de cc. pour tenir compte 
d'une petite quantite d'eau qui est toujours retenue ou perdue, 
ainsi que l'auteur l'a constaté. 

Lorsqu'on traite des substances susceptibles de mousser à 
l'ébullition, on ajoute au mélange un peu de tannin sec. 

La methode s'applique à l'analyse des beurres, des viandes, etc. 
Pour les produits sucrCs ou les fariries, les résultats sont trop 
forts, par suite de la décomposition qu'ils subissent à haute tern- 
pérature. E. S. 

Sepuration dia ~uechuronc ii I'ulde du aullntc de 
ciiaux. - M. KASSNEII. (Berichle pharmac. Gesellschaft, 1907, 
p .  343.) - L'auteur obtient un saccharate form6 de cristaux 
rnicroçcopiques en faisant agir sur le saccharose, en pr6sence de 
l'eau, de la chaux et du sulfate de chaux, & une température 
suffisamment basse. Le sulfate de chaux naturel peut btre utilisé, 
niais le résultat est meilleur avec le sulfate de chaux calciné. 
Les quantités h employer sont. les suivantes : 271 gr.3 de sucre 
de canne, 75 gr. de chaux, 70 gr. de sulfate de chaux calciné et 
3 kil.  300 d'eau ; au  bout de deux jours, après avoir agit6 fré- 
quemment, 60 p.  100 du sucre sont entrés dans une combi- 
naison insoluble, de laquelle on peut séparer le saccharose à 
l'aide de l'acide carbonique. 

Le rendement est meilleur (73 p. 100) si l'on n'ajoute la chaux 
qu'aprés avoir laissé pendant quelque temps le sucre en contact 
avec le sulf;ite de chaux. 11 est bon d'qjoiiter un e x c h  de 
chaux. 

L'auteur n'a pas réussi séparer le sucre du jus de Lietteraves 
par ce procédé. 

Recherche de l'acétone daus I'iiriiie. - M. LANGE 
(Zeils. f .  analyt. Chemie, 1907, p. 744). - Le procédé proposé par 
l'auteur est celui de Legal modifié ; on prend 15 cc. d'urine dans 
un tuhe; on ajoute 1/2 ou 1 cc. d'acide acétique et quelques 
gouttes d'une solution réce~ite de riitroprussiate de soude : on 
verse avec précaution quelques gouttes d'ammoniaque ; si l'urine 
contient de l'achtone, il se forme un anneau violet ?L la surface 
de séparation des liquides. L a  confusion avec la créatinine est 
impossible. 

Iléactlon pour deceler la prénenee de l'ergot de 
seigle dans la Pnrina. - M. VEHNAU (I'harmrrçeuticnl Jour- 
m l ,  1907, 11, p. 12). - Pour isoler la sclérérythrine, on traite 
10 gr. de farine par 20 cc. d'éther et 10 gouttes de S04W dilué ; 
au bout de 6 heures de contact, on filtre, et le ruarc est lavé 
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avec iOcc. d ' i t h e r ;  ln soliition kthiirée est additionnée de 
15 gonttes d'iine solution satui7Pe de bicarbonate d e  soude, qu i  
enlève la scl6ri;rythrine et se colore en violet-rouge. A .  D. 

Ileclici~clie d u  biearhounte tlc boude tluus le  lait .  
- J I .  F .  IWIII1.4RI LELLI(Arcb. di firm. sper., 1906, p. GE).- A 
10 cc. de lait, on a jou teun  égal volume d'eau et 10 centigr. d'as- 
pirine; on ch;iiiffe au bain-niarie H tiOO pendant 10 b 20 minutes ; 
si le l i~ i t  est noimal, In caskinc se rnssernble 1 ; ~  partie siiptb 
rieure du  tulle, et le liquide sous-jarcnt e5t limpide; en prbsence 
du l~icarlioriate de soude, le l iyuidc reste opaque oii lacttweril On 
filtre, et, düns le liquide fillrk, on ajoute 8 ù 10 gouttes de chlo- 
rure ferrique en solution a u  dixièirie; avec le lait pur, on n'ob- 
serve rien d 'anorm~il ,  tandis que le bicarbonate de soiicle donne 
u n  abondaut prbcipité jaune-rougeâtre. A .  D. 

Ibo~age de I'eiatiwit sec du h i t .  - M .  C:ECII. REVIS. 
(The ilnalyst ,  1907, p. 2 8 h . )  - Pour doser I'enseiiible des suhs- 
tances solides du lait, l 'auteur prend 2gr.50 d e  lait dans une 
c;~pçule plate de 7 ceri tiin. environ dc diairiètre ; il ajoute 1 cc. 
d'acétone, e t  il chaufHe perir1;int 12 minntes a u  bain-marie ; les 
matières alburninoïdes sont prkcipitkes, et, a p r k  qu'on a port6 
la capsule h l 'étuve, dans laquclle on fait circuler un courant 
d'air,  elles se Iransforinent en une  masse spongieuse, qui se 
tlessklie facilerrient en deux heiires. 

BIBLIOGRAPHIE 

Trait6 tl'cinfllyse eliiniiqiic indnsti~ielle, coiiiinier- 
clulc. ~grùcolc.  par G .  BOURREY, ingénieur chimiste au Labora- 
toire d'essais drs chemins de fer de I'Etat et E. MARQUET, chimiste au 
1,ahorafoire d'essais des chemins de fer de 1'Rtat. Pi-Cface de 
hlbl C. blalignon, L .  Lindet et L .  Guillet. Un volun~e de .1 .O00 pages 
( l ) o i n ,  fditeur, 8, place de l'odéon, Paris). - I'rix du vol. cartonné a 
l'anglaise : 20fr .  - I.es auteurs se sont proposé de faire un recueil 
coniplet des procédés d'analvse et  d'essai desiines A contrdler scienti- 
fiq~ieinent In vnleiir dcs matières preniiisres e l  d m  produits fahriqiiks. 

Ce contrble scientifique: comme le font remarquer MM. Maligoonet 
Liiidct düns l'introduclion de I'ouvragc, s'impose aujourd'hiii à l'io- 
dusi riel, au commerçant, :L l'agriciil leur, et le laboratoire est devenu 
l'auxiliaire indispensable de toute exploitation industrielle ou agri- 
cole. 

Les adrniniatrations officielles ou privées doivent etfectuer des essais 
de contrble pour se rendre compte de la qualit6 des marchandises, de 
la valeur des fournitures, de l'exécution des clauses imposées par les 
cahiers des charges. 
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Ces essais portent sur les combustibles, les eaux, les huiles de grais- 
sage, les corps éclairants, les métaux, les cordages, les tissus, les 
matériaux de construclion, les bnis, les papiers, enfin sur les inatiéres 
alimentaires. 

Les muliiples essais qu'on effectue dans  l a  pratique n e  sont pas 
exclusivement d u  domaine de la chimie ana l~ t iq i i e  ; les essais ph,vsi- 
ques e t  mécaniques peuvent fournir d'utiles renseignements, et c'est 
pour cette raison que les auteurs les ont & j u s t e  titre considCrèscomme 
inséparables de  l'analyse chimique proprement dite ; ils o n t  donné la 
descriplion dc procedes permettant,  au moyen d'appareils simples, 
d'effectuer d'utiles délerrriiriatioris relatives aux essais iriécariiques et 
physiques. Dans cet ordre d'idées, la métaliograpliie, méthode nou- 
velle d'investigation si précieuse en metallurgie, a reçu tout le déve- 
loppement que comportait un procédé ayant déjà rendu de grands ser 
vices dans I'industi ie. 

Dans l'expose des dinérentes méthodt:~, M M .  Bourrey et  hlarquel 
n'ont pas perdu de vue que les procédés en usage dans lcs liiboratoires 
industriels doivent etrc plus simples e t  plus rapides que ceux employ6s 
pour les recherches de  science pure. Ils on t  clierche avant tout à faire 
un livre technique, pouvant rendre d'utiles services dans les labora- 
toires pour l'examen des matiéres premières et  des produits industriels, 
agricoles e t  commerciaux les plus impnr tant ,~ .  

Ils se sont ad.joint plusieurs collaboraleurs, qui ont  traite, dans l'ou- 
vrage, les sujets pour lesquels leur spécialité les rendait plus particu- 
liéreinent cornptitents. De même, les inlroductions aux grandes divi- 
sions du livre ont é té  écrites par des savants dont les noms font 
autorité dans l'industrie minerale, l'agriculture, l a  métallurgie. 

De nombreuses refkrences bibliographiques permettent au lecteur de 
se reporter aux traités spéciaux pour rechercher l a  solution des ques- 
tions nouvelles qui peuvent se poser dans la pratique industrielle. 

Comme le disent justement les auteurs en tete de l'ouvrage : le 
Traité d'cr~mfyse chimique industrielle, cornmer.ciale et agricole, 
s'adresse z i  tous ceux qui, chimistes, industriels, experts, ingenieurs, 
agriculteurs, coinmerçants, ont besoin de pratiquer l'analyse chimique 
dans les laboratoires officiels ou prives pour se rendre compte de la 
valeur d'un produit, controler une fourniture, surveiller la marche 
d'une fabrication. 

I l e s  N'oiiveniiti.~ cliinilqaea pour 1 9 0 A ,  par C. Poui.~sc, 
docteur és scierices. 1 vol: de 350 pages, avec 900 figures (J. .B. Rail 
lière et  fils, Edileurs, i9 .  rue IIautefeuille, Paris). Prix : 4 fi.. - 
hl .  Poulenc conserve, dans son ouvrage, le mCine plan géneral  que les 
années précedenles. 

Dans le premier chapilre, sont  rangés les appareils de  physique s'ap- 
pliquaiit particiilierement a l a  chimie, comme, par  exemple, ceux 
qui sont  destin& à la d6teriniriatinn des densites, des hautes tcmpé- 
ratures, etc. Signalons en particulier de  nouveaux dispositifs pour 
déterminer les dcnsites des vapeurs, un nouveau microscope s'appli- 
quant spécialement à l a  micrographie stéreoscopique et  un spectro- 
graphe pouvant servir à la vision directe ou a l a  photographie des 
spectres. 
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bans  le second chapitre, se trouvent réunis tous Irs appareils de  
manipiilalion chimique proprement dite ct dont la disposition est de  
nature ;I faciliter les opérations longnes et iastidicuses. On p trouve 
décrits quelqiies nouveaux dispositif's de  chauffage, de nouvelles 
colonnes 2 distiller, une étuve en amiante destinne (i éviter la casse 
des ballons pendant une distillation fractionnée de liquides (i point 
d'6bullilion élevé, de nouveaux appareils ;I produire les gaz, de 
nouveaux siphons, de  nouvelles trompes a faire le vide e t  de nouveaux 
agitateurs. 

Le troisiéme chapitre comprend les appareilsd'electricite s'appliquant 
A la chimie. On y trouve un nouveau regulateur d'énergie electrique 
et de nouveaux disposilifs pour l'oxydation au moyen de  I'el~ctrolyse. 

Le quatriCrne chapitre comprend les appareils s'appliquant à I'ana- 
lyse. On y trouve de  nouvelles buretl.es et pipettes, de nouveaux 
appareils pour le dosage volumétrique de  I'hydroghne dans les subs- 
tances minérales, de nouveaux appareils applicables à l'analyse des 
gaz, un nouveau calorimktre pour gaz et liquides combustibles, un 
appareil pour la recherche du phosphore, un fusiométre pour l'analyse 
des colles et des gélatines, des appareils destinés au  dosage du soufre 
dans .les fers, fontes et  aciers, des appareils pour la recherche de 
l'arsenic, du cuivre du plomb et du zinc dans les vins, etc. 

Ilans le cinquième e t  dernier chapitre, sont classtis les appareils 
intéressant la bactériologie ; l 'auteur y decrit en particulier des dispo- 
sitifs pour le remplissage des ampoules destinées aux injections 
hypodermiques e t  des appareils h acide sulfureux liquide dont l'emploi 
rendra d'utiles services k l'industrie vinicole. 

Préc is  de chiiiiic aunlytiqiic, par G. I)ENIGES, professeur 
de chimie biologique B I'Universile de Bordeaux, 3" édilion ; 1 volume 
de 1075 pages (A. ,IIaloine, 23, rue de I'Ecole de medecine, Paris).- La 
:le edition de l'excellent ouvrage d e  R i .  1)eriigi.s est surtout cariictérisée 
par l'introduction de  l a  thkorie de la dissociation Clectrolyliqiie 
d'Arrhenius. L'auteur n'a pas, pour cela, modifié le plan d'exposition 
de son ouvrage ; il s'est borné à ajouter des paragraphes addilionnels, 
dont les principaux sont ceux qui traitent d e  la théorie générale de 
l'ionisat,ion e t  de I'applicalion d e  cette théorie (i I'alcalimétrie e t  ;I 
I'acidi métrie. 

L'évolution dc la vlc, qar  CHARLTON BASTIAN, traduit de 
l'anglais par H .  de  VAHJGNY. 1 vol. i n - 8  de la Bibliothèque scientifique 
internationale, avec gravures et planches hors texte (Félix Alcan, édit. 
108, boulevard Saint-Germain). Prix : 6 fr. - Dans ce volume 
M .  Charlton llastian, l'ancien antagoniste de Pasteur, essaye de  rcs- 
susciter les débats de  la génkration spontanee. Si la vie n 'a  pas étk 
créée du dehors, elle a d û  se crber d u  dedans e t  apparaitre ainsi. 
autrefois ; pourquoi ne continuerait-elle pas h faire de même aujour- 
d'hui? Ainsi raisonne M. Charll.on Bastian. II ne ye contente pas de 
raisonner ; il montre que, dans les solutions stérilisées, d e s  etres 
vivants apparaissent. E t  cette genèse de  la vie pourrait bien, d'aprés 
l'auteur anglais, avoir quelque chose à faire avec notre pathologie.. 
Toute la question, on le sent, est de savoir si la slérilisation a été 
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suffjsante. En tous cas, le livre dc M .  Rastian provoqiieradenouvelles 
expériences. 

Wlltres IR srhle non  su l~ i i i c i~ ; .~ ,  par Louis UAUDET, deputé 
d'Eure-el-Loir, serrétaire de l a  Coinmission d'liggiime publique (le la 
Chambre des diiputés. IJne brochure de 46 pages, avec 7 planches 
( H .  niinod et  i3. Pinat,  Editeurs, 49, quai des Grariris-Auguslins, Paris,  
V i e ) .  Prix : 1 Fr. 50. - Rien ne préoccupe davantage les IiygiSnistes 
que I'alirnentatinn des villes en  eau potable. Après avoir clierché dans 
l'adduction de sources la solution de ce probli,ine, on s'est aperçu 
qu'on ne peut pas toujours é t i e  assurd de leur pureté parfaite. Aussi 
s'est-on drcidé à essayer de parer arlificicl!ernerit A cet iiicorivt;riient 
par divers procedés de purificalion. 

M .  IIaudet a eu, depuis 15 ans, I'occnsion d'en expérimenter un 
grand nomtire, et scs fonctions l 'ont conduit à une solulion pratique 
dans le procedS de Iiltration par le sable non siibrnerg~! qu'a preconisc! 
RI. le docteur Rliquel. 

1.a siinplicite d'instnllation et de fonctionn~iiierit, le prix modtiré 
d'établisseriient et d'exploitation, l a  facilite d'étendre ou derestreindie 
l'iinportance des appareils, l'élasticité dont ils sont capahles et snrlout 
la sécurité absolue qu'ils donnent,  tout concourt à rendre ce procédé 
intéressant. 

Aussi, cet ouvrage ne  s'adresse 1-il pas seuleinenl aux ingknieurs et 
aux enlrepreoeiirs. rnais encore aux administrateurs rnunicipaiix e t  
departerrieritaux, aux hjgienistes et à tous ceux qui sont appeles ii 
étudier la question de l'alimentation en eau potable. 

N o n v c ~ i i  ninniiel d u  fnl~rlcaiit  d e  c o u l e i i r ~  (Laques, 
conleurs minérales. peintures préparees, peintures vernissées, aqua- 
relit:, pastels, encaiistiqiics, etc.). par Cir COFFIGXIER, irigknieur, 
directeur de  l'usine des couleurs c l  vcrnis u A s t r a l ~ ~ ( R .  ï'ignol, éditeur, 
33 b is ,  quai des Graiids-Augustins, Paris). Prix : ,10 I'r - Ilans cet 
onvrage, esseniirllenient pratique, l'auteur s'est attaclié à traiter avec 
détails les couleurs vtiritablernent cominerciales. La prciriière partie 
est consacree aux prockdés g~in&aux de fabrication. La seconde partic 
traite de la preparation de chaque conleur et  ne comporte aucune 
répetition, les opércitions communes ayant été traitées dés le premier 
chapitre. La  troisikrne partie a trait it l'emploi des couleurs, brogage: 
peinlures pieparées, verriissees, gouaches. pastcls, aquarelles, etc. 
Cet ouvrage, écrit par un spbcialiste. sur  un plan entièrement nou- 
veau, sera certainenieril accueilli avec la plus grande Saveur par 
tous ceux qui s'occupent de  l'industrie des colortints et des couleurs. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Pi-1% decliiiiiied6: IR Wocikté intliisti-iellecPe Hoiieii. 
- Ces prix seront distribues en avril ,1909 par la Société industrielle 
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de Knnen. Les rnernoires prksentes au  concours devront étre adres- 
sés à M. le président de  l a  Sociétk, 2 rue Ampère, ou place de la . Cathédrale, au plus tard le 30 septembre 1908. 

Voici le programme des prix relatifs a la chiiiiie : 
1. - Médaille d'or pour Urie Ftiitie theorique et pratique du vapo- 

risage et des cn~ileiirs vapeiir irripriiriPes sur tissu [le ctilori. 
I I .  - Midai l le  d'or pour une étude des préparations et  mordants 

propres a fixer les principales matikres colorantes solides sur la fibre 
decoton en impression ou en teinlure. 

111. - Me'daille d'or pour une  élude ininuiieuse des epaississants 
propres A l'impression des tissus de colon. 

1V. - Médaille d'or pour un bleu d'szurage résistant aux acides, 
aux alcalis, au chlore, à l'air c t  ti la Iiirnii.re e t  aussi vif que le bleu 
d'outremer, tout en n'etant pas ti'uri prix plus cilevé. 

V .  -- Médcrille d 'or  pour un mariuel Lrils pratique d'essais chirrii- 
ques, manuscrit ou irnprirrié, indiquant la meilleure méthode de  
dosage en rnatiére utile dc chacun des produits eniployes dans les 
industries de  la teinture et  de I'irripression. 

\II. - Médaille d'or pour un nouveau moyen de  fixer les couleurs 
artificielles pr~sentar i t ,  sur les niciyens actuelleirierit eiiipluyés, des 
avantages de  solidité, sans être d 'un prix trop élevé. 

VII. - Me'daille de vermeil  pour une substance fournissant un 
apprét inaltérable a l'huiriidite et  aussi écoriorriiqiie que les apprêts à 
la fécule. 

VIII. - M~idai l le  d'or pour une iri:tliére t:oliirante rouge aussi solide 
que l'alizarine et  se fixant snnr mordant  sur le coton. 

1X. - Midaille d ' o r  pour un rongeant pratique sur colorcuits soir- 
fré,s, offrant des avantages rde!s sur  les enlevages au chlorate. 
X. - Aiédaille d 'or  pour un jaune  franc et  viT se fixant comme 

l'alizarine et duoriarit des riilances aussi solides que cettr dernikre. 
X I .  - .l/t;rlni//e d'or pour un vert transparent v i f  et intense, rnatiére 

colorante unique,  pouvant s'appliquer snr tissu de colon associé aux 
couleurs & l'alizarine, et  aussi solide qiie ces dernieres. Le prix devra 
en permettre l'emploi industriel. 

XII. - AiIe'dail/e d'or polir l a  synthi:se de l'une des matikres colo- 
rantes naturelles employées dans l'industrie. 

XI11. - M(;dnillc d'or pour la decouverte et l'introduction d'un pro- 
cedé utile à la fabrication des toiles peintes ou à la teinlure.  

XIV. - Médnille d'or pour uric nouvelle application de l'électricité 
aux arts chimiques. 

X V .  -- Midrzille d'or pour une méthode de dusage rapide et exact 
du cobalt et du nickel dans le minerai de la Noiivclle-CalFdonie. (La 
Socidte met à l a  disposition des concurrents, sur leur demande, les 
6chantilluus de mirierai qui leur seraient nécessaires). 

XVI. - ,Ilédaillr: d 'argent  pour un repertoire ~i /phabé t i yue ,  
manuscrit ou imprime, cn langue française ou allemande, contenant 
tous les corps de la chimie minérale et de la cliiinie organique, e t  
indiquant la formule atomique, le poids moléculaire, les points d'Cbul- 
lition, de fiision e t  de  s~iblirrialion, l'état physique e l  la solubilité 
dans l'eau, l'alcool et l 'éther, e t  autres propriétes generalcs. Un prix 
en espéces pourra etre ajoute à lamcidaille, si le Cornite de rhirnie juge 
que le travail le merite. 
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XYII. - Me'rlctille d'ur pour un nouveau brilleur simple et pratique 
pour 1'6clairage et le chauffage par  l'alcool. 

XVIII. - .)i(Yai/lc rl'or pour l'application d'un procedé indusl r i~ l  
d'extraction du soufre des p p i t e s  de  fer ou de cuivre. 

XIX. - JlrClaille d'or. pour les systemes de lampes d'éclairage sim- 
ples et  pratiques, permettant de prniluiie et de  t~riller l'acetyléne saris 
odeur ou émanalions et  sans dangers.  

XX. - illitlrtille rl'or. pour une  nouve.le utilkation des sous-produits 
residuaires du raffinage des pétroles. 

X X I .  - >léduille d 'or  pour un enlevage Gcouoiiiique sur coloranis 
directs donnant des blancs au moins aussi beaux queceun qu'on ohLient 
avec l ' l iydrosulf i te-foi-malMyde sur rouge de paranitrariiliue, et  ne 
jaunissant pas B la longue comme ceux a base d'&tain. 

XXII. -- Médoille d 'or  pour un peil'cclionneinent iniporlarit dans 
la prkparation ou l'einploi des poudres irii'tailiques destinées à l'im- 
pression ou à l'imprimerie. 

XXIII.  - .Mérloilk rl'or pour un nouveau procede industriel produi- 
s an t  l'ozone prntiqucrncnt et economiquerrierit. 

XXIV. - Jîe'duille d or pour la fabrication des riilrites alcalins par 
I'6lectrolyse. 

X X V .  - Mr;rlrti//e d 'or  pour nue nouvelle application industrielle 
des gaz liquéfies et en parliculier de  l'air liquide ou pour un perfec- 
tionnement dans leurs modes de production. 

XXVI. - IMe'daill~ d ' o r  pour un nouveau perfeciionriement dans la 
production des températures extrêmes ou une nouvelle ripplication 
industrielle de ces leinp~raii ires.  

XXVII .  - N i d a i l l e  d'or pour un procédé de fatrication industrielle 
du caoutchouc par synthèse. 

XXVIII. - illédaille d'or pour un procede pour l'application des 
explosifs à la pioduction des forces motrices. 

DEMANDES ET OFFSES D'EMPLOIS. 
Kuus i~iforriioris nos lecteurs qu'en qualilc! de  secrklüire gPnéral du Syri- 

dicat des chimistes, nous nous cliargeons, lorsque les ileniarides et les 
oftres le perrnettcnt, de procurer des cliiniistcs aux industriels qui en ont 
Iiesoin el des places aux cliirnistes qui sont k la rccherclie d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales  sont absolurncnt gra- 
cuites. S'adresser k JI. Crinon, 45 ,  rue Turenne, Paris 3 0 .  

Sur la deinande de M. le seciétairc de l'Association des anciens éléves 
LI,: l'lnstilut de chmie  appliquée, nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressaril à lui, 3, rue Miche- 
let, Paris ( G e ) .  

L'Association amicale des anciens elèves do l'Institut national agrono. 
iriique eqt a inéme chaque année d'offrir & hlM. les industriels, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieurs ingénieurs agronomes. 

Priere d'adresser les deniandes au si@ social de l'Association, 16. rue 
Claude Bernard, Paris, 5'. 

Le Gerant : C. CRISOS. 
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TRAVAUX ORIGIIiAUX 

Origine et variations des   ni fat es dana la hière;  
Interprétation des résultaCo d'analyse, 

Par MM. MUNTZ et TRILLAT. 

Kécerririierit, certaines biéres, contenarit une proportion élevee 
de sulftitcs, ont Bté signalées comme anorninles par  les labova - 
toires officiels, e t  les fabricants ou détenteurs de ces bikres 
ont ét6 menacés de poursuites judiciaires. Ayant eu l'occasion 
d'examiner des bières anglaises qui présentitient à l'analyse cette 
particularité, nous nous sommes demaritlé si de sein!~l;il)les doses 
de sulfates ne pouvaicrit pas ètre noriiialement contenues dans 
cette boisson. Le cas s 'étant déjà  plusieurs fois prksenté a u x  
experts, nous avons pensE qu'il serait utile d'approfondir le  
sujet, en nous plaçiint spécialement au  point de v u e  expertise. 

La question se pose donc de la nianibre suivante : une  bihre 
qui contient plus  de 2 gr .  piIr l i tre de siilfnt,s de potasse peut-elle 
étre considérée cornnie normale ? 

Tout d'abord, il y a lieu de faire remarquer qu'actuelleiii~nt,  
il n'existe pas d e  loi réglementant l n  dose de  sulfate de potasse 
dans la bière. Pour  légitimer les poursuites, on a fiiit valoir 
comme argument  q u ' u n  excès d'acide sulfurique perrnettait de  
présuirier une addition d'acide sulfureux ou de bisulfite alcalin ; 
on a invoqué aussi la nocuit6 du sulfate de potasse. Mais, avant  
tout, la jurisprudence qui rkgleinente le plâtrage du vin a iilani- 
festerneiit exerck une irilluence s u r  I'interpr&talion de la présence 
des sulfates dans la bière. On s'est di t ,  comme nous avons pu le 
constater dans u n  rapport  d'expert, que ce qui n'était pas tolérC 
pour le vin ne devait pas l'etre pour la Iiikre, et que, si  Urie dose 
de plus de 2 g r .  dc sulfate de  potasse était considérée coiinne 
nuisible dans le vin, elle devait l'être dans la bière. 

Or, il n'existe aucune relation entre le plbtrage du  vin et la 
prCsence d'un excès de sulfate de potasse dans la bière, et l'on ne 
saurait  invoquer cette analogie. Xos lecteurs connaissent la p ra -  
tique du pltitrage des vins et les rkactions qui  déterminent la for- 
mation d e  sulfate de potasse. 

Les sulfates contenus normnleinent dans la bière proviennent 
en très grande partie de l'eau servant  au brassage ; viennent 
ensuite, pour une faible proportion, les sulfates entrant dans la 

JUILLET 1908. 
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constitiition d u  malt  e t  du  tioiiblon. Enfin, pour  étre pliis précis, 
on peut tenir compte des sulfates acquis a u  cours de  la f;ilirica- 
tion et provenant de  l'acide sulfureux fix6 a u  i m l t  pendant le 
touraillage, de  celui erriployé pour  la coriserv;itiori du  houblon, 
ainsi que  de  celui provenant de  l'antisepsie d u  matériel utilisC 
clans certaines brasseries. 

Dans cette évaluation, il faut tenir compte aussi  de la concen- 
tration des monts, ce qui  augmente notablernent, toute propor- 
tion du  liquide gardée, la dose des sulfates ; d'autre part ,  on 
peut examiner  l'influence d e  la coagulation d e  la  matière albu- 
minoïde et de la filtration qui  pourraient les dirriiriuer. 

Parmi les biEres dont  les cendres sont  les plus riches en sul- 
fates, on peut placer au  premier r a n g  les hiirres fabriquées A 
Burton-on-Trent, en Angleterre (storlt et pulc-nlc) .  

Les r6sulta.k siiivarits, provenant de l'analyse d'un rertnin 
noiribre d'6chantillons, montrerit que les poids des sulfates peu- 
vent parfois ètre assez élevés et  q u e  leur évüluntion en sulfate 
de potasse donne des chilïres serisiblernent supérieurs à 2 gr. 
p:ir litre. 

i lc ide sulfurique h a l u i  en s u l f a t e  de potasse cont~nzc dans qzrelques 
hièws  anglaises . 

- - -- - - 
Pale-ale. . . . 2,SO 2,54 2,4ü 3,14 2,7O 
Stout. . . . . 2,45 2,40 2,70 2,tO 2,40 

Pour  rechercher si ces doses de sulfate étaient normales, nous 
avons analysé toutes les matières prerriiéres servant  à la fabri- 
cation d ~ :  la bière. 

Nos analyses cint 6th eflectuées s u r  des kchantillons authenti- 
ques d'eaux des diverses sources d e  Burton-on-Trerit servant aii 
brassage ; il e n  a été de méme pour les malts. 

Enfin, a u  cours de la fribrication, d i re r s  pr8leveiiients ont été 
el'f'ectués, afin de constater les varialions de  poids des sulfates et 
de la potasse peridaat les optiratioris d u  brassage. 

Nous allons examiner successivement ces diverues phases. 
Sulfates procenant drs eaux. - La vallée de Burton est arroske 

par la riviére du Trent,  qui coule s u r  u n e  couche d'argile imper- 
m h h l e .  Au-dessous de cm argiles, s e  troiivent siiccessivement 
des couches d e  marne  avec gypse, a l ternant  avec des couches de 
pierre A sablon. Grâce a u x  nornbreuses fissures et fentes de la 
roche, ces diverses couches communiquent en t re  elles ; aussi la 
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coniposition des eaux des principaux puits ofl're-t-elle les inSmes 
caractéristiques. E n  voici l'analyse : 

SOURCES 

Shobnall 
-1- 

A B Brassrrie 
avant aprbs Shobnall Cairo Bass 

rliaiiffage chauffage de Burton 
- -- - - - 

D ~ g r é  hgdrotimé- 
trique total . . 920 76O 10.P 1100 950 

Résiduti1800. . 1.790 1.490 
Chaiir en Cao .  . 564 391 80 'i 50-4 465 
Sulfates exprimes 

en sulfate de 
potasse . . . 1.643 1.434 4.640 2.700 1.530 

klagnesie . . . 105 
Silice . . . . 
Nitrate de potasse. 18 23 
Chlorures en chlo- 

rure de sodium. 90 99 

Sid fdes  provenant du malt (1). - Les d6terrnin:rtioris des poids 
des siilfiites d;ins 14 échantillons d e  malt ont. dnnnC ilne moyenne 
de 0,095 p. 100 en SO" dans  le houblon, le poids moyen pro- 
venant d e  8 analyses a été de 0.71 p. 100. 
'1 titre d'exemple, l'analyse de la cendre d ' un  iii:ilt utilisé ii 

Rurton a donni  les résult,ats suivants : 

Silice . . . . . . 0,6102 p. 100 
Chaux. . . . . 0,1133 ' - 
Magnésie . . . . . 0,2441 - 
Acide phosphorique. . 0,8959 - 

Acide sulfurique. , 0,0259 - 
Potasse . . . . . 0,4066 - 

S u l f a t ~ s  provenant du houblon et de l'acide sulfureiix. - Le sou- 
fre trouvé dans les cendres d 'une bière & l 'état de  sulfate peut 
encore provenir, pour une  proportion trSs faible, mais cependant 
apprbcinhle, de l'acide sulfureux absorbé par  le  malt au cours 
di1 tournillnge, ou bien fixé au houblon ou  nu rnat6riel quand on  
emploie l'acide sulfureux pour la désinfection des nppsreils.  Le 
soufrage du houblon est trés fréquent ;  i l  est pratique, non-seu- 
lenient pour conserver ce produit ,  mais aussi pour faciliter sa 
vente, e n  en corrigeant certaines défectuosités de coloration. Le 

( 4 )  D'anc msnibre @nérale, il existe. selon les auteurs, des écarts eon- 
siderables dans l'évaluation des Bli?rnents mineraux des cendres de bibre. 
de malt et d'orge. 
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procédé consiste à soumettre le houblon directement aux  T 'd p eurs 
de  soufre en conibustion. 

Nous üvoris analysé divers écharitilloris de  houblon soufré, et 
nous. avons trouvé jusqu'k 5 à 6 gr. d'acide sulfureux f i x k  par 
kilogr. de honblori sec. L'apport d e  l'acide sulfureux par  le 
houblon est Bvidenirnent faible, mais  il s'ajoute à l 'acide sulfii- 
reux d ' i ~ ~ t r ~ ~  origines, et, finalerncnt,, on doit en tenir compte 
pour  1'6tablissenient du poids des sulfates. 

l n f l u m c e  de la concentration. - L'ensemble de  ces résultats 
demontre dé$, qu'après la concentration du  moût, concentra- 
tion q u i  est considérable pour certaines bières anglaises, la 
quaritil6 de sulfates évaliiCc en sulfate de  potasse peut atteindre 
et m h n e  dkpasser 2 g r  par litre de  bière, inéine en négligeant 
les sulfates provenant d u  malt et du houblon. 

E n  ef'f'et, une des bières de Burton, p a r  exemple, est fabriquée 
avec 1.330 partics d'eau, 220 parties de  malt  et. i t part,ies de 
tioiililon ; la concentration d u  moût  est d'environ I / 4 , .  En se 
tiiisi~nt sur  cm ctiill'res e t  en preniint corriirie type l'eau que nous 
avons an:rlysBe, on arrive, par  le calcul, à dbriiontrer que les 
proportions d e  sulfates i:vitliiées en suIfale de potasse dépassent 
2 g r .  

Miiis le point important de  la qucstion est de  coristatcr ce fait 
1)"- l'expkrience. En efkt ,  toulcs Irs causes d'appor.1 du soufre 
qne nous venons de signaler constituent bien, pur leur réunion, 
le I)il;in des siilfates. Iliiis il fiiut exariiiner les c;iiiscs qui p u -  
vent en déleriiiirier soit l 'augmentation, soit 1:i diminution au 
cours d e  la  fabrication. 

Tout d'abord, nous avons constiité que la  proportion des sul- 
fates, évaliiée avant  I'i.bullition, angrnentait après  lit concentra- 
tion d u  iiioiit, l'analyse 6t:mt etyectuée sur  le rnolit refroidi et 
filtré e t .  piir conséiquent, indemne de tout dépùt. 

Augnwitulion des szdfulrs dans les molits avant 
et opres concnttrtrtion . 

Acide siilSurique 
anhydre Chaux 

l'alc-ale avant concentration. 8!13 mgr. par lilre 220 mgr. par litre 
aprés  concerilralion. 1 131 - 310 - 

Slout avant concentration . - 802 - 210 - 
- aprtis coricenlrütiori . 1.050 - 460 - 
I ~ l f l u e ~ l c e  de /ri çoagi~l~ctm. et riil la pre'cipitut~on. - ('ette a u p i e n -  

tation des sulfiites, constat& par  l'analyse, n'est cependant pas 
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proportionnelle a u x  poids de matières minérales contenues dans 
les matiéres preiiiiéres. Cela tient ti I'entrainernent des matikres 
minérales sous l'influence de la coagulation de la matière albu- 
rriinnïde ou de r6actinns complexes qui s'exercent au  cours de 
I'ébullition,en donnant  lieu à la formation de sels insoluhles. Cet 
entraînement a évidemment une influence sur  les proportions 
relatives des sulfates restant dans la  biére; mais, avan t  tout,  il 
ne faut pas oublier que, dans la pratique, Ics moûts sont 
rriélangés. 

La coagulatioii de la matière albuminoïde di1 malt, ou plutOt 
son insolubilisation, s'opkre sous l'influence d e  la tcmp6ratrire 
et des tannins d u  houblon ; elle varie selon la nature de l'orge, I 

le touraillage du malt,  la qualité du  houblon et le riiode de bras- 
sage. Nous n'avons pas trouvé de documents qui nous aient ren- 
seignés s u r  la composition minérale dc ces dépôts, qu'on trouve 
mClang6s aux  dréches et  a u  fond des cuves. 

En dehors de I'entraînernent de la rnatikre minérale, il s'efïee- 
tue, & la suite de  1'6bullition du  moîit, des précipitations de  
sels insolubles, corrirne les phosphates.En effet, si l'on corripare 
les analyses minérales des matières premières de la biére avec 
celles des cendres, on peut constater, toutes proportions gard,ées, 
qu'il y a augmentation d u  poids de  la potasse par  rapport  à 
celui de la chaux el  de la  magnésie. Ce fait est altribuahle A la 
précipitaiion partielle des sels de ch:lus à l ' h t  d e  phosphate, 
qui reste dans le rCsidu des hrassins e t  dans le fond des cuves. 

Ce résultat concorde avec l'augmentation dii poids de la 
potasse que nous avons constaté en dosant cette matière dans un  
mèrne ~rioût  de pale-ale e l  de  stout avant  et ap14s coric~ritratiori. 

Avant concentration Apres concentration - - 
Pale-ale . . 800 mgr. par litre 1.120 mgr. par litre 
Stout . . . 950 - 1 .240  - 

Quelle que soit l'importarice de l 'entraînement de la iriatière 
minérale sous l'influence d e  la coagulation ou  de la précipitation, 
ce qu'il faut retenir,  c'est que les poids des sulfates, malgré les 
dépôts, e t  toutes proportions gardées, ont  augmenté à la suite d e  
la concentration d u  moht : on doit donc les retrouver en grande 
partie dans la biére fabriquee. 

S o l u b ~ l i s a t i o i ~  du s u l f d , ~  de chaux dans le moùt.  - Le sulfate de 
chaux ne se dhpose pas dans  un  moût qu i  en est sursaturé. La 
solubilité de  ce sel es t  d e  2gr.05 par  litre d'eau distillée k 00; 
elle passe p a r  un maximum de 2gr.54. k 3 9 ,  p o w  retomber à 
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~ ~ r . 0 5  à t O O O  ( 2 ) .  D& qu'une eau contient des substances étran- 
gkres e n  solution (niatiéres organiques ou matiEres minérales), 
cette solubilité peul mgmenter  dans des proportions parfois con- 
sidérables; c'est ainsi que  l'eau saturée de sel marin dissout 
environ quatre fois plus de sulfate d e  chaux que l'eau ordinaire ; 
de ~nhnie ,  le coefficient de  solubilité d u  sulfate de  chaux  varic 
notahlernerit lorsqu'une eau contient des substances pectiques ou 
gummeuses. 

I'our le démontrer, nous avons préparé un  moût  avec du malt 
touraillé h Uurton e l  de l'eau provenant de la source Shol)nall 
(13 parties d'eau pour 2 parties de  malt sec) ; une partie de ce 
inoOt a 616 additionnée d e  sulfate de  chaux  e t  chautrée pendant 
quatre heures ; on a dosé ensuite comparativement l'acide sulfu- 
rique e t  la chaux  dans le liquide refroidi el lillré, intlerriiie de 
tout dkpbt. 

Solubzlisalion du sulfate de chaux dans du moût de malt. 

Moiits Moiits Moûts 
non additionnés additionné., additiorinés 

d e de  de 
sulfate de chaux sulfate de  chaux sulfate de chau1 

- - - 
Cendres . . . . 2,65 par lit. 3,08 par lit. 5,02 par lit. 
Acide sulfuriqiie en 

sulfate lie chaux . 0,:Iü - 3,28 - 3,17 - 
Chaux exprimée en 

sulfate. . . . 0,54 - 3,40 - 3,36 - 

Le sulfate de chaux  se dissout donc h haute  dose dans le moût 
et. frit-il contenu en quantit.6 encore beaucoup plus considéralile 
dans l'eau de brassage, il ne doit pas se déposer dans la bière. 

Faisons observer que la disparition du  sulîate de chaux ne 
provient évidemment pas d une simple dissolution erectuée k 
la faveur des substances extraites du malt. Les résultats de 
l'analyse précédente démontrent,  pa r  la disproportionnalité des 
poids trouvés d'acide sulfurique e t  de  chaux,  qu'il doit s'elfec- 
tuer des corrihiiiaisous complexes entre les matières orgariiques 
d u  malt e t  le sulfate de chaux. 

Sans approloridir cette question, nous constalons qu'un riioût 
d e  b i h  peut étre fabriqué avec une  eau heaucoup plus chargée 
e n  sulfate de  chaux  que les eaux de  Burton, sans qu'il y ni t  
dépôt de ce sulfate au  cours des phases de  la fabrication de la 
biére. 

(1) POGGIALF~ U i c t .  de Würtz, p. 705. 
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Il est donc normal de retrouuer ces sd/&s, presqzce dnnr leur inté- 
grulité. duns les bières FibriqueCs nvec des eaux séiériiîe~tses, sans qu'i l  
soit n i c e s s a i ~ e  d ini?oque~ une uddilion d'ucide ~ u l f u r e u x .  

Polasse. - L e  principal apport  de  la potasse provient d u  malt ,  
comme l'indiquent les analyses ; dans  tous les cas que nous 
avons examinés, cette quant i té  de  potasse est suffisante pour 
saturer l'acide sulfurique contenu dans les cenclres de la  b i h e ,  
méme lorsque celle-ci a été fabriquée avec des  eaux t rès  char-  
@es en sulfates, comme c'est le  cas pour la biére dont l a  cendre 
n. donné l'analyse les résultats suivants : 

Composition des cendres de bières anglaises de Burton. 

Pale-ale Stout - - 
Acide sulfurique anhydre. 1.270 mgr. par lit. 673 mg. par lit. 
Ac. phosphorique anhydre. 620 - 1 187 - 
Chaux . . . . . .  373 - 143 - 
Potasse . . . . . .  1.044 - 1.238 - 
Soude . . . . . .  48 - 111 - 
Magnésie . . . . .  415 - 366 - 

Bien qu'on constate. conform6ment a ce qui a k té  dPjà expli- 
qué, l'augmentation d u  pourcentage de la potasse par  rapport  
aux autres éléments minéraux contenus dans  les malikres pre- 
rniéres, il ne s'ensuit pas  qu'on ait  le droit de traduire totalerrient 
en sulfate de potasse tout le  soufre trouvé dans  les cendres de la  
bière. En effet, ces cendres contiennent des bases éner,'q ues, 
coniirie la chaux et la magnésie, sans parler des bases orgnrii- 
qum ; elles renferment aussi une forte proportion d'aride phos- 
phorique; dans l'état actuel de la science, il est iniposçible de 
savoir conirnerit on doit cffectucr le partage des bases entre les 
acides. 

La traduction de l'acide sulfurique en sulfate de  potasse est  
donc une erreur d'interpr6tatior1, et, si nous insistons sur  ce 
point, c'est que,  devant les tribunaux, on a pris cctte dériomi- 
nation à la lettre et qu'on a poursuivi certaines biéres coinme 
contenant ce sel de potasse en invoquant sa riucuité. Rappeloris, 
à ce sujet, que la  toxicité des  sels de potasse est contestée et  que, 
en réalité, la bière ne contient pas plus d e  potasse que la majeure 
partie des aliments végétaux que nous consommons journelle- 
ment. 

Conc2usions. - E n  rCsurné, si l'on additionne, d'une part, le 
poids des sulfates fournis p a r  l'eau. par  le malt,  par  le houblon, 
par l'acide sulfureux d u  touraillage, du  soufrage du  houblon et  
d u  nettoyage des ftlts, on voit que le bilan représente la presque 
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. . 
4&tlit,é de ces apports ; la perte provenant des précipitations est 
Iitrgemerit coiiipensbe par  I'aiigmeriti~tion due h lit i:nnc:ent,rat.inri 
des moûts. 

De l'ensemble- de ces observations, on peut conclure que la 
yrbserice dans  la hière d'une quantité d e  sulfates supérieure à 
2 g r .  p a r  litre, quand on les évalue en sulfate de potasse, peut 
btre considérée comme normale et corrinie provenant uniquemerit 
des  matifires premières, cornrne c'est le cas pour les hibres que 
nous avons analysées. On ne peu t  donc pas I'att,rihiier B iiric 
addilion d'acide sulfureux ou de sulfiles, ni à une addition d'un 
sulfate quelconque. L'excks [le potasse qu'on trouve dans la cen- 
d re  de  toutes les bicreç ne justifie pas l'évaluation de l'acide S U I -  
furique e n  sulfate de  potasse; on rie peut donc pas fitire iriterve- 
nir la prktendue toxicit6 de ce sel. 

II nr faut pas oublier que c'est 5 la nature des eaux séléniteu- 
ses qu'est due la qualité d e  la bière de Burton : aussi ces mua 

sont-elles recherchées par  les brasseurs de  cette région. 
Elant donné qu'il n'existe pas de limite pour la composition 

des eaux iitilisées diins la brasserie, l 'expert qui  se tiorne à ana- 
lyser les cendres n'cst autorisé à corisitlirer une h è r e  comiiie 
falsifiée que s'il est document4 sur  la nature de l'eau employk,  
s u r  les varialions d c  sa  composition au  cours des saisons et sur 
le mode de t m s s a g c  utilisé. Dans le cils coritr,aire, la seule iridi- 
'cation sur  laquelle il peut se  baser est Ic dosage direct de l'acide 
siilfureiix lihre. 

Mais l a  dose d'acide sulfureux lihre tolérée dans  la bibre n'a 
pas  encore 6t,é fixée. C'cst. la r6glerncntation fut,ure de cet,te limite 
qu i  peririettra à l 'expert de  conclure d'une façon certaine. 

Recherche d e s  eompos~s  d o  fluor dans les vlna, 

Par M .  L. VANDAM. 

J'ai signalé (1) q u e  certains vins étaient additionnhs de coin- 
posés fluorés, e t  j 'ai décrit le procCdé qu i  paraissait  le nieilleur 
pour  les caractériser. 

Ce procédé, très sensihle. révt le  le fluor avec une précision 
remarquable, à tel point que des traces d e  ce corps donnent d6 j i  
des marques positives de leur présciice. 

Cornnie on admet  généralement que le  vin peut en contenir à 
l'état naturel, l a  difficulté est de  le  distinguer d'avec le fluor 
résultant d'une addition intentionnelle, faite en vue  de prbserver 

(1) Annales de chimie analytique, 1907, p.  i66 .  
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le vin de torite fermentation ou dBcornpnsition. Or, cette distinc- 
tion est facile, ainsi que je l'ai fait prévoir dans la note p rk i tée .  

Dans un  travail rkcent, s u r  Le fluor et les lirodiiits cenolo,qiyurs (i) ,  
le Dr P. Carles admet  que certains produits cr,nologiques, tels 
que décolorants, tannins et gélatines, employés dans la prépnra- 
tion des vins, peuvent iritrorluire une qu:iiitité telle de f l~ ior  que 
le vin pourrait étre suspecte de fraude. 

I I  faut d'abord tout riaturellerrient 6c:arLer les produits qiii oril 
Cté intenlionnell~t1~o11 additionnés d'un sel de fluor clans u n  but de  
coiiservation ou niitre; niais les autres, les naturels peu~ent - i l s ,  
ainsi que le LV Carles le prétend, amener une suspicion sur  le vin 
traité au point qu'un chimiste puisse se méprendre sur  1'ori:)ine 
de I'acilfe fluorhydrique trouvk ? 

Je nelc  crois pas  ; mes expériences personnelles me permettent 
de déclarer que cette erreur n'est piis possib!e. 

RI. Ciirles s'est abstenu, en effet, et c'est 1:t lacune regrettable 
de soli lraviiil, de  vérifier si ,  a u x  doses tiiibituelles oii ils soiit 
incorporés aux  vins, les dits produits peuvent abandonner une 
quantité de leur fluor naturel permettant d e  faire croire k une 
addition iritentioririelle. 

L'itiiteiir dit .  A propos d u  noir a.nimal, que les fluorures t.er- 
reux des os calcifiés s'accumulent dans le noir prépar6 pour 
l'cenologie, e t  i l  en déduit que ces fluorures peuvent passer dans 
le vin, se basant s u r  l'entraînement qu'il a constaté par  suite d u  
lavage à l'eau de 200 gr .  de  noir préparé. 

Or, il faut rerniirqiier iirirriédiaterrierit que ce produit est 
employé k 1 : ~  dose de  200 h 3130 gr .  par  hectolitre de viii, c'est-L- 
dire que 200 gr. coi-respnnilraient à un volurnc de 33 litres a u  
niinimum, tandis que la recherche di1 fluor doit se pratiquer s u r  
200 cc. Si l'auteur a retrouvE du fluor appréciable par  le lavage 
de 100gr. de noir, il est peu probable qu'il ait  pu caractériser 
autre chose que des traces infinitésiinalce, s'il avait traité la 
iluilntité de noir correspondant à 200 ce. de vin. 

C'est di1 reste cc que mes expériences ont  nettement démontr6: 
;ru lieu ilp. trnit,er des quantités reliltivement grandes de noir 
animal, j 'ai recherché le fluor extrait  des doses qui  sont prati- 
quement employées pour la décoloration des vins, c'est &-dire 
quej'ai introduit 3 gr. dans  un  litre d'eau contenant p .  100 d'a- 
cide acétiilue. Après digestion pendant un ou deux jours, j'ai 
prétevf: 300 cc. du liquide filtré, dans  lesquels j'ai recherché le 
fluor par  le procédé decrit. 

(11 Annales de chimie anal?gtique, 1 9 0 8 ,  p. 102. 
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J'ai ainsi traite plusieurs produits prépares pour l a  décolora- 
tion du vin,  ainsi que quelques rioirs.bruts ri'ayarit subi aucune 
prkparation préalable. 

Ilans tous ces essais, je n'ai ohtenu que quelques traces à peine 
perceptibles de fluor, traces qui ,jamais n'auraient pu donner lieu 
au moindre soupçon d'addition intentionnelle d'antiseptique. On 
ne parvenait,  eu efrel, A déceler la présence du  fluor, dans u n  ou 
deux échantillons, que  grâce h l a  buke répandue s u r  le verre par 
insumation, e t  ericore fallait-il rnettre heüiicoup d'nttentiori pour 
la découvrir ; d'autres échantillons n'ont absolument rien donné 
d'appréciable. 

d'ai poursuivi mes essais s u r  plusieurs tannins pour vins, 
recommandés à In dose d e  10 à 20 g r .  par  hectolitre, ce qui  ferait 
une qu:intité correspondant à 2 k 4 centigr. pour  200 cc. 

Est-il nécessaire de dire  que ,  dans  ces conditions, je n'ai pu 
retrouver la rrioiridre trace de f luor? 

J 'ai enfin examiné différentes gélatines ou colles naturelles, 
également destinées ?t la clarification d u  vin. 

Ces produits sont  employes & la dose d e  30 à 35 gr. par 
barrique, soit 2 2 3 cent.i;;r. pour les 200 c c .  nécessaires ,l I'expC- 
rience. 

E n  t rai tant  cette quant i té ,  aucune marque  ne  s'est non plus 
produite s u r  le  verre. 

Ccs essais rn'autoriserit à conclure que les produits œnologi- 
ques purs ,  utilisés pour l a  preparatiori des  vins ,  quoique pou- 
van t  contenir un peu d e  fluor, sont incnpablcs, a u x  doses où ils 
sont  ernployks, de laisser dissoudre dans le vin des quantités de 
fluor sufisantes  pour q u e  l'expert puisse étre indui t  en erreur 
snr  son origine. 11 va sans dire que  ces remarques s'appliqiient 
au procédk décrit d a n s  m a  présente note e t  avec les restrictions 
que j'ai faites quant  à l 'apparition de  l'inscription sur  le verre 
employé pour l'expérience. 

Dosage rapide du blehromate d e  potassiam 
daus les laits, 

Par M. GOÇERE. 

11 arr ive t rés  souvent, dans les expertises de laits,  qu'on ait à 
comparer un lait chromaté à u n  lai t  naturel, ou bien à comparer 
entre eux  deux laits additionnés de  bichromate dans des propor- 
tions différeiites. 

Il était donc utile de connaître une  méthode de dosage à la 
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fois simple et rapide, qui permit de dCt,erminer aisement la pro- 
portion de cet agent conservateur. 

Celle que je propose ici est beaucoup plus simple et  tout aussi 
précise que la rriélhode officielle ; elle consiste B utiliser la r&c- 
tion suivante, qui  est d 'un  usage courant en iodométrie : 

1 0  Cr207Kq + 6KI+  I4LIC1 =CrPC16 +8KC1+ 3Ela0 f 61 
20 2 Ç 2 0 5 a ' +  1% SS'06Na' + 2SaI. 

D'après ces deux équations, on voit que 394 gr. de bichroniate 
de potassium mettent cn liberté s ix fois 237 gr. d'iode, et que 
348 gr. d'hyposulfite de soude dissolvent 127 gr .  d'iode 1)our 
donner du tétrathionate de  soude. 

T,a rkaction se fait à froid; voici comment. on opkre : 
Les cendres de  10 cc. de  lait sont reprises p a r  20 k 25 cc. d'eau 

dans une capsule e n  porcelaine; on y ajoute 3 cc. environ d 'une 
solution à 1 0 p .  100 d'iodure de potassium e t  4 h 5 cc. d'acide 
chlorhydrique pur  ; l a  liqueur brunit immédiatement par  suite 
de  la mise en liberté d'iode; on y verse alors la solution titrée 
d'hyposulfite de soude contenue dans une burette graduée, jus- 
qu'à ce qu'on ne perçoive plus que la  colorat.ion hleue à peine 
sensible due au  sel d e  chrome qui s'est formé. La fin de la réac- 
tion (d6coloration progressive jusqu'à obtention d e  la teinte 
bleue exemple de jaune) est suffisarnrrieiit nette par  elle-mérrie, 
sans qu'il soit nécessaire d'indicateur 

11 est avantageux d'utiliser une solution d'hyposulfite d e  soude 
telle que 1 cc. de cette solution représente 1 rni l l iq .  de bichro- 
inat ,~ de potassium. 

Cette solution devra,  par  conséquent, renfermer 9gr.06 d'hy- 
posulfite pur  et cristallisé par  litre. 

Le titre de la solution d'hgposulfite de  soude s e  détermine 
d'ailleurs directement p a r  rapport  au  bichromate de potassium. 
II suffit, pour  cela, de peser 2 gr.  de bichromate de potassium 
pur et sec, de dissoudre de manière obtenir 500 cc. de liquide 
et de prélever 50 cc. de cette solution. soit Ogr 10 de bichromate 
de potassiiirri, qu'ori place daris une cnpsule de porcelaine avec 
200 à 300 cc. d'eau, 10 cc. d'iodure h 10 p. 100 et 300 cc. d'acide 
chlorhydrique p u r  : on verse alors comme précédemment la 
liqueur d'hyposulfite jusqu'h ce qu'on ne perçoive plus que In 
teinte bleue d u  sel de  chrome. 

Les quantités de  réactif indiquées précédeirirrient sont plus que 
suffisantes dans la majorité des cas et s'appliqueraient encore 
des laits contenant. 4 5 gr. de bichromate de potassium p a r  litre. 

La présence des sels minéraux contenus dans les cendres du  
lait ne  géne e n  rien la réaction. 
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Action da ci îrate d'ammoniaque sur le phosphute 
de chaux, 

Par M. A. BAHILLE (1). 

D'aprks un trks grand nonilire d'auteurs, la solution de citrate 
d'ammoniaque serait un  dissolvant d u  phosphate biciilcique et 
n'aurait  aucune action sur  le phosphate tricalcique : ce qui per- 
mettrait, dans  les analyses d'engrais, de distinguer et  d e  séparer 
l'un de l 'autre ces deux phosphates. 

C'est la une indication inexacte, comme nous allons le prouIrci.. 
Déjh en 2882 e t  1882, A. Grupe et  B. Tollens (2) constataient 

que : (( Si le phosphate bicalcique s e  dissout facilement dans 
1~ citrate d'ammoniaque, le phosphate tricalcique, qiioiqiie heau- 
coup moins soluble dans Ic m h e  réaclif, s'y dissout toutefois 
en petite quantité et que cette dissolution s'ef'fectue en vertu 
d 'nne double d6cornposition avec formation d e  citrate de  chaux 
et  de phosphate d'amrrioninque B. 

L'o1)jet de  cette note est de  compléter, par quelques expé- 
riences nouvclles, ces données peu reinarqu6es mEme e n  chimie 
agronomique. 

T A  solution de  citrate d'ammoniaque à employer doit être 
pr6püi.é~: en faisant tlissoudre 400 g r .  d'acide citrique dans 
500 cc.. d'ninnioninque liquide et  en cornplétant le volume d'un 
litre avec l'eau distillée. I I  faut avoir soin de bien neutraliser 
cette liqueur, car  son aclion dissolvante varie suivant qu'elle est 
acide, neutre ou alcaline; ainsi préparée, elle est amphotbrc. 
Nous e n  mettons un volurne déterminé en contact avec une qunn -  
ti té quelconque, en excis bien enteritlu, des divers cichantillonç 
de  phosphate hicalcique et de  p h o s p h a k  1.ric:nlriqne chirnique- 
ment  purs ,  préparés et  analysés par  nous (3). Après douze heu- 
res  de  digestion, nous a,joiitons à la liqueur filtree, qui est 
p:irf:~itenient limpide, un  excès de mixture ningn6sienne. Le 
précipité de phosphate arnmoninco-miignesien est recueilli, puis 
dissous dans l'acide azotique, pour  etre dosé ensuite par  la 
liqiieur tl'iirane. 

Nous trouvons ainsi que, dons 100 cc. de citrate neutre d'am- 

(1) Xote présentée à la Société de pharniacie dans s a  séance d u  i e '  avril 
1908. 

( 2 )  .\ction du citrate d'aiiiriioniaque sur les phosphates (Deutsche che- 
mi.eche Gesellschaft, t .  XII1 ~t XIV.  - Voir aussi : Citrates alcalins: leur 
action sur les  sels, par 1':. LEBAIGUE (Journal de pharmarie et de chimie), 
3' série, t X L V I ,  et Ed.  LASDIIIS : liecherches s u r  les citrates arnuionia- 
caua (Annales de  chimie et de ph!/sique. 1882). 

(31 Prbcaution ii&xssaire, le phosphate tricalcique d u  commerce renfer- 
mant presque toujours d u  phosphate bicalcique. 
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moniaque, on peut dissoudre en moyenne 4gr.10 de phosphate 
bicalcique k 4 rriolécuIes d'eau et  2gr.40 de pliosphüte tricalcique 
desséch6. 

La solubilité du phosphate hicalcique et d u  phosphate trical- 
c iquedans  le citrate d'aiiinmriiaqiie est, d'ailleurs, en  r,ipport 
avec le degré de coliésion et  l'état d'liydrat:itiori de ces deux sela. 

Le phosp1i:ite tricalcique r6cerriirierit p r é p r é  c:t ericore l 'état 
gélatineux est plus solublc qiic ccliii qui  a Ctk tlcsséclié & I'iiir 
ou ZI l'étuve. Soumis à la calcination, il devient tout à fait iriso- 
luble. De même le phosphate bicalcique 4 molécules d'eau est 
plus soluhle que celui qui m n t i m t  si~iilernent son eau de  ronsti- 
tion. Ce n ~ h e  sel calciné devient insoluble en se transforinant 
en pyrophosphate de chaux .  

Coriirrie véii[icatiori, nous avons efkctué ces dosages eri pesant 
le résidu laissi: p a r  un  voluinc déterminé de la solution ; ~ p i & s  
Fvaporï~tion et calcination. Les éléments du citrate daiiinionia- 
que disparaisscnt tolulement, e t  le résidu reprhsente, soit le pyro- 
phosphate de  :baux correspondiint a u  poids d u  phosphate 
hicalcique e n  solution, soit le poids du phosphate tricalcique 
dissous. Les résultats ainsi obtenus se confondent serisiblement 
avec ceux déjk ci tés;  ils permettent d'affiriiiei que,  coritraire- 
melit a u x  indicalions de plusieurs auteurs, le phosphate trical- 
cique précipité se dissout d a n s  le  citrate d'ammoniaque dans 
une proportion appréciable. 

Ce réactif ne peut donc pas servir A séparer ni à distinguer 
le phosphate biciilcique (phosphate r6tliogr:ldé) du  phosphate 
tricalcique. 

Voyons ce que devieririent ces soliitiniis. 
Iléactions dizirrses. - (A) Dissolvons, jusqu'à saturatioii, dn 

phosphate bicalcique pur  dans du  citrate neutre d'aiiinioniaque. 
En abandonniint k l 'air l ibre, après l'avoir filtrée, la solution 
ainsi ol~teriue, on voit s'y forriier, a u  bout d'un certnin tciiips, 
une helle cristallisatinn en t r h i i e s ,  hoiiiog6rie, donnant à I'ana- 
lyse les réactions de l'acide citrique et de I'aiiirnoniaque, puis, 
après calcinalion, celles de l'acide phosphorique et de la chaux.  

(B) Si nous rép~!toris la mérne exp$rience, inais en activarit 
116vaporation (en mettant la solutiori sous la cloche h acide sul- 
furique ou en la chauffant pendant quelques instants au bain-  
marie), nous coristatons que cette solution s(: tr;insforme eri un 
magma d'aspect porcelaink, corif'uzément rristallin, constitué par  
des ai;.uilles coinp:ic:tes et  horilogéries. Ce inagina cristallisé se 
redissout facilerrient dans très peu d'eau; il est soluble d:ins la 
glyckiine et  insoluble dans l'alcool e t  l'éther. 
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Si o n  le traite p a r  l'ammoniaque ou  p a r  le citrate d'ammo- 
niaque, on obtient une  solution qui,  h a p o r é e  à l'air, donne à 
nouveau des cristaux bien définis groupks en trémies. 

Pendant  la durée de la dessiccation au  bain marie, on perçoit 
une odeur ammoniacale ; le sel obtenu, pour cristalliser en aiguil- 
les, laisse donc échapper une certaine quantité d'ammoniaque. 
On peut expliquer ainsi le  passage d e  la forme cristalline en 
trémies k In forme e n  aiguilles. Il se produit là, sans doute, de 
véritables sels doubles cristallis6s (citrophosphates amrnonio- 
calciques), triammoriiques cri h et  biarnmoniques en H .  

(C)  E n  nous basant sur  la propriétti q u c  possède l'alcool de 
jouer l e  rûle de  (léshydratant dans les solutions salines, iiicttons 
dans u n  verre  de  montre quelques gouttes d'une solution de 
citrate d'arnrnoniaque saturke d e  phosphate hicalcique, puis un 
peu d'alcool ahsolu. Ce mélange, après  agitation avec une 
Ixiguette de verre, tiwierit opalescent e t  adhhre fortement au 
verre d e  montre. II prend une apparence gommeuse, qui fait 
place, l'alcool étant décanté, à une crjstnllisation en trhmies pnr- 
faiteirierit définie. Le sel double ainsi ohtenu est ég:ileinerit 
soluhle dans In glycéi8ine. Les inérnes expériences, f:iiles avec le 
phosphate tricalcique, donnent des résultnls identiques. 

Conclusions. - I x s  rbactiuns précédentes permettent d'établir 
que I'nclion d u  citrate d'~imtnoniaqnc, en présence dit phosphiiit: 
de chaux,  ne se borne pas i uri simple pouvoir diasolvant et 
qu'il doit se former, non une  double décorriposition, mais de 
véritables sels jcitrophosphates ammonio-calciques), en cristaux 
hoino;.ènes, qu'il serait intéressarit d'étudier. Notre but,  dans la 
seconde partie de  ce trav;iil, a 6té d'esquisser seuleuient le mode 
de formation et de  transformation d e  composés qui ,  faciles k 
isoler e t  soluhles dans l'eau, rnkrit,eraient d'$t,re expc+iment,ks en 
thérapeutique ( 2 ) .  

- 

Donsgr roloiii&triqoc d e  l'acide lartriqne total 
dans les Ilem, lem tertres et leci vins, 

Par M. XI.-EH. Pozzx-Esco~. 

Le dosage (le l'acide tar t r ique dans  lestar t res  e t  les lies s'effec- 
tue suivant u n  certain nombre de méthodes plus ou moins empi- 
riques, qu i  reviennent à isoler avec une enactilude relative le 
bitartrate de potasse, qui est peu soluble dans  l'alcool, e t  h déter- 
miner alcalimétriquement son poids ou son titre. 

(1) Résumé d'un nibnioire récorripens6 au concours du prix Rrassac de la 
Pharmacie centrale de France (année 1908). 
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'Quoique ces méthodes aient et6 I'ohjet de trPs intéressants triid 
vaux, dans u n  trés p o n t 1  nonihre de  pays, et pnrticulièreirierit 
de la part de  RI. Carles (l), ellcs ne rkponderit p : ~ s  a u  degr8 de 
précision qu'on est en droit d'cxiscr aiijourd'hui d m  procédt:s 
tl';~nalyse servarit a u x  lransaction.; comiiicrcii~les. Aussi donrieiil- 
cllcs lieu à de friqiioiits coriflits entre  acheteur et vendeur. 

La,difficulhi du probleirne résulte dr: ce que l'acide t;~i.rtique ne 
donne, à proprement parler, aucun coinposk ~nsoluble dans l'eau 
et qu'on est obligé d'opérer en milieu alcoolique et de  tenir compte 
de la solubilitC relative des produits qu'on dose dans ce solvarit. 
On a proposé, h cet elfet, rle précipiter l'acide tar t r ique B L'état de 
tartr.ille de calciiiiii.riiuis ce corriposé est relativement 1i'i.s soluble 
dans l'enu, qui,  S IY, en dissout plus de 2 gr. par  litre. Aussi le 
procbdé tlednsitge de l'acide tartrique B l'état de  tartrate cle cnl- 
ciuin, proposé p a r  Scheurer-Kestner et  repris dernièrement par  
31. Carles, q u i  utilise corrime rkactif précipitant l'acétate d e  cnl- 
cium, n'a-t-il pas rericontrk une  grande faveur, surtout 5 cause 
de la nécessité de  dessécher le tartrate à basse température, e t  
aujourd'tiui or1 dose toujours alcalirriétriquerrir:rit l'acide ta ifr ique 

l'état de bitartrnte de potasse. Ce proc6dé ne  doit être considéré 
que criiiinle.conventionnel, parce ciii'il cornporte Imite iirie stkie 
d'erreurs pour la correction desquelles on adopte, il est vrai, u n  
cerliiin nombre de coef'ticients correcteurs, mais chacun sait quel 
est le degré de confiance qu'on es1 en droit d'accorder en pra- 
tique à ces coefficients ; ces procédés demandent, d'autre par t ,  
lin temps relativement considérable (2 ) .  

J'ai et6 a1nené.h étudier la quesliori ; l a  méthode volumétrique 
que je propose donne des résultats exacls et peut Stre etrectuée en 
un  ternps trés court. 

Ce procédé est basé sur  les faits suivants : pour p rk ip i tc r  
totalerrierit l'acide tarlrique, il faut opérer en milieu t s s  forle- 
mcnt alcoolique ; or ,  dans ces conditions, la rnnjorilé des téactifs 
précipitants sont insolubles ou trés  peu solubles ; d'autre par t ,  
en rnbme ternps que l'acide tartrique, on précipite u n  grand 

(1) P .  CAHI.HS, Ires dérivés tartriques d u  v in ,  3. édition, Feret, éditeur, 
et Les derives tart?iques, Congrbs ~nternntional d c  chimie. Roine, 1906. 

( 2 )  Pour la i~iblicigr,rliliie, on i,orisullera Iiis irii!irioires suivants : 
ÇAHLES. Riturtrate de potasse elalon, (Anriales de chimie anaiytirjue, 

1907. p .  2 i h ) .  Dosnge iudu.strze1 de l'ucide t a ~ l r i q u e ,  ( ihid. ,  1896 ,  
pp. Il i:> e t  225) .  

MAGSIER DE LA SOUHI:B. (Annales de chimie analytique, 1902, p.. 2 4 6 ) .  
A .  HCREHT,  DOSUSC de l'acide tartrique total, (dnuales  de  chzmze analy- 

tique, 1 9 0 2 .  p.  168, et 1906,  p .  1). 
H .  LEY, Phavmaceutisclie Zeitung, 1904, P. 149.  
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riorribre de sels insolubles dans  l'alcool. 1)oric il fallait, pour  obte- 
n i r  un proc6dé avantageux : la  erriploger u n  réactif précipitant 
soluble dans l'alcool absolu. et, dans ce hut,  j'ai fixé mon choix 
s u r  un bromure alcalino-terreux ; 20 faire reposer le dosage, non 
s u r  les substances précipitées, rnais s u r  celles den ieurks  en solu- 
tion, en employant, pa r  exemple, u n  escés connu de  réactif pré .  
cipitant. Sels sont les principes mis très siinplenlent e n  applica- 
tion dans le piockdir suivant : 

On prend dans une capsule de porcelaine 5 g r .  de  lie ou 10gr .  
d e  tartre brut,  qu'on épuise à I1(.bullition avec une solution ren- 
fermant un excès de  carbonate de soude ou d e  potasse ; o n  amène 
le liquide B 1 . 0 0 0 ~ ~ .  ; on prt:.lève Z c c .  de  cette soliition, qu'on 
acidule nettement par  HCI, et l'on fait bouillir pendant urie ou 
deux niinutes, afin de chasser CO2, puis  on  alcalinise franckie- 
nient p a r  AzI13 ; on ajoute alors (IOcc. d'une solulion d e  bromure 
d e  baryurnXjZ0 dans l'alcool fort, et l'on ajoute 75 100cc. d'al- 
cool & 95O ; on agite ; on  filtre sur  un creuset de Gooch de  prkfk- 
rencc ; on  lave h l'alcool le prkcipité de türtrnte de  baryum ; ce 
précipité pourrait être transfornik en carbonate par  calcination et 
pesé. 

On ajoute un peu d'ammoniaque aii liquide filtr6 ; on le dilue 
l&$reriient, et l'on précipite p a r  un  léger excès d 'osda te  d ' a u -  
nioniiiin ; 1'oxnl;~tc di: b;trjiiin est lavt': par  dCcaritihon avec de 
l'eau ICg5rernent aninioniücale, en employant le moins de liquide 
de  lavage possible, car I'oxalate de baryum n'est pas absolument 
insoluble dans l'eau ; on  reçoit finalement l'oxalate de  baryuin 
s u r  le liltre. Le lavage terminé, on perce le filtre, et, l'aide d'une 
pissette e t  d'eau chaude acidulée p a r  SOhH", on fait tomber le pr& 
cipité dans u n  bccher ; on ajoute u n  excès de SObI12, et l'on dose 
l'acide oxaliyue à l'aide d'une solution d e  perrrianaanate de potasse 
3/10.  Soit nle nombre de  cc. d e  cette solution utilisés; 40 - n re- 
prksente le noinhre d e  cc. de soliition de  bromuredek~argurnY/IO 
utilisés pour prgcipiter l'acide tartrique. Laquant i t é  d'acide vrai 
existant dansla prised'cssai sera donc (40 - TL) X 0,0075 X 40.  

Comme il est -facile de  s'en rendre compte, cette méthode est 
plus rapide que celles utilisées jusqu'ici. 

Si la matière à analyser renferme des sulfates, des fluorures ou 
des acides donnant des sels d e  baryuni peu solubles, il suffit de 
les doser gravirri~lrique~rierilet de tenir compte d e  la  yuaiitité de 
baryum utilist5 pour les précipiter dans  le dosage ultérieur. Ce 
p r 0 ~ 6 d é  est applicable au dosage de  l'acide tartrique total dans 
les vins. A cet effet, on prklève 50 oii 100 cc. de  vin, qu'on aci- 
dule franchement à l'aide d'HCI, et, à l'aide d'une burette ou d'un 
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compte-gouttes, on laisse tomber une solution diluée de chlorure 
de hargurn tant  qu'il se produit u n  précipité ; le tnrtrcite d e  
baryum ne se précipite pas dans ces conditions ; on ajoute alors 
de l'ammoniaque, puis du bromure de baryum et  enfin un grand 
exces d'alcool; on poursuit ensuite l'analyse comme ci-dessus. 

Dans le cas du  vin ou de  lies, il est indispensable de précipiter 
le tanriiri avarit d 'ef ic tuer  le dosage de I'iiciJe tartrique, ciir il 
prbcipiternit une  partie du  haryum. Cette élimination se fait  très 
facilement en ajoutant  au liqiiirlt: à doser qnelqiiescc. d'nne solii- 
tion d'albumine ; on agi te;  on ajoute quelques gouttes d'acide 
acétique ; on porte 2 I'6bullition pendant une ou deux minutes, c,t 
l'on filtre. 

Présence de I'aelcle eyrrnbydriqae dnomdes I ~ o i i l m n n ,  

Directeur du Laboratoire niunicipal de Saint-SCbasticn. 

Sous nvoris été appelé ii examiner des bonbons dits corarncls 
des Alpes, qui &taient mis en vente à la foire de Saint-Sebastien et  
qui avaient occasionné des Lrouliles plus ou moins graves, pré- 
sentant les caractères d'une véritable intoxication : 'violents 
iiiniix de  ventrr: r:t, d'estornitc, accompagn6s, chez les enfant., de  
wiusées. 

Sous avons constaté q!:e ces bonbons renfermaient de  I'al- 
dtlihyde benzoïque et de la nitrobenzine. Nous avons aussi exil- 
miné les essences artificiellm qui avaient été saisies dans la 
fahrique d'oc1 provenaient ces bonhons, et nous y avons conslaté 
la présence de l'acide cyanhydrique. 

Kous avons pu retrouver ce toxique dans les bonhons eux- 
rnSmes, en ayan t  recours au  procédé de  M .  Guignard i l )  ; nous 
avons obtenu la réaction sur  le piipier picrosodique. 

Nous croyons utile de  faire coriuaître ces faits pour altirer s u t  
eux l'attention des hygiénistes. 

Reaberchc des acides librtm dans l e a  llqnldes 
or~riiiqnes, 

La liqueur d e  Fehling, à l'ébullition, est réduite par une quan- 
tité infime d'acide libre. 

C'est 1 i i  u n  moyen de  diagnose facile des acides libres dans les 
liquides orgiiniques. 

(1) Voir Annales d e  chimie analytique, 1906, p. 226. 
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Tpclinique : 5 cc. de liqueur de  Fehling sont chauffés k l'ébulli- 
lion diins u n  1iit)e ii essai ; on laisse refroidir, afin dc constater 
(lue l;i liqueur lie se icduit pas d'elle-rriCnie B cause d e  la prSsence 
des coiiiposés ciipro-fr:rriques pouvant exister à l'état d'iiiipii~~etés 
diins les 1~4actifs; ai cet essiLi cst négatif, oii porte de  nouveau à 
I'ébiillition, et on laisse tomber aoutt.e à goutte, & la surface du 
liquide bouilliint, la solution dans laquelle on recherche les acides 
libres (oipriicliie ou iriiriéraux). IAorsque le liquidc ex;liiiirié cori- 
t ient des acides libres, on voit appai.nître, au point de  contact, 
une zone trouble, et, par  le repos, i l  se prodiiit un précipité 
d'oxyde de cuivre anhydre.  

Une goutte de solution NI10 d'itcide lactique, formique, acé- 
tique, citrique, sulfurique, produit une rSduction bnergique dans 
5 cc. de  liqiicur d e  Fehling bouillante. 

La liqueur dans laquelle cette réduction est produite n'est pas 
modifiki, e t  la liqucur de Fehling ne cesse pas d'étre fortement 
alcaline. 

S o u s  avons employé, pour efl'ectuer l i i  réaction, 2 goutte de 
S O 1 l L I l ~ / 1 0  ; o r  1 cc. de cet acide NjZO (soit 30 gouttes) - 0gr .00 i9  de SOkll" et iirie goutte represerite Ogr.00016 de 
S0+J19 ; il suffit donc de la prksence d'un dixihme et  dcrrii de 
rriilligr. pour obtenir une réduction cn optii~liit su r  Ci cc. de 
liqueur de Fehling ; l a  sensibilité de la réaction est donc consi- 
d~rahlf!.  

Il y a la un moyen facile de rectierchcr les acides libres dans 
les liquides organiques, dans l 'urine par  exemple. I'our cela. on  
évapore 100 cc. d'urine au  bain-marie, jusqu'à consistance siru- 
peuse ; on reprend par  l'alcool é théré;  on évrtpore de nouveau ; 
ori reprerid par  l'alcool ; ori filtre ; on évapo1.e le filliatuin ; or1 
dissout Ic résidu dans  5 cc. d'eau ; on reconnaît la présence d'un 
acide libre en faisant tomber goutte à gouttk cette solution 
aqueuse dans la liqueur d e  Fehl ing bouillante. 

REVUE DES PUBLICATIONS 

SÇpiirntioii du elilaii-mire e l  de l'iarrlure rl'aimgeiit. - 
\1. II. B.IC131GSl- (CUI>,, les rerztlus de 1I.I C I L I I ~ I I L L ~  dos S C ~ H I I C ~ S  du 
7 f i e r  J O  1. -- llas[~i. ii public eri l S i l  - (%ei / s .  f .  I ~ ~ I L I I ~ .  
(:beluir, t .  S ,  1,; 3% 1) L I I I ~  iiiCtlioclc rlc sél);~riltio[l' ~ ~ p p r o x i i ~ i i ~ t i ~ e  
tlcs trois éléinctiils Iitilo~Cries, üpplicalilc B u n  iriél;iris::1: de l e u i ~ :  
d s  d 'u r~cr i t  . Ce procCdE repose : 
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la Sur la solubilité d u  chlorure AgCI dans  une solution bouil- 
lante de sesquir:nrbonat.e d'ainmoniaqiie à 20 p. 100, qui laisse 
l'iodure insoluble et rie dissout, dit-il, que des traces du bromure 
AgBr ; 

So Sur le traitement ultkrieur du  résidu, c'est-à-dire des deux 
derniers sels, pa r  u n e  solution d'ammoniaque à 5 p. 100, qui,  
sans dissoudre notablement l'iodure, enlève le bromure. 

L'auteur ne donne pas cette rnFthodc cornirie donnant des 
résultats d'une grande précision ; en effet, si l 'iodure d'argent est, 
pour ainsi dire, insoluble dans  le carbonate d'ammoniaque 
méme neutre, il n 'en est pas de mbrne pour le hromure d'nr- 
gent, qui est un  peu soluble dans le sesquicaibonate d'ammo- 
n i u ~ u e  . 

Mais il en est tout  autrement, si l'on opère sur  u n  simple 
mélange de chlorure et d'iodure d'argent.  

Le précipité des deux sels d'argent, recueilli et lavé s u r  un  
filtre, en est detaché et  est mis en macération au bain marie h 
70-80° dans une  solution dc carbonate d'aminoriiaque coinmer- 
cial (sesqui-) renfermant  au litre 100 gr .  de ce sel ct 70 CC. 
d'ammoniaque à 20 p .  100. Au bout de  quelques minutes, on 
laisse refroidir ; on prncc'.de à la filtration, en ne dkcnntant que  
Ic liquide. et l'on répéte le iidriie traitement une deuxi2rrie fujs ; 
enfin, I'ioiliire foririaril le r k i d u  est lavé s u r  le filtre avec la 
liqueur :irriii~oniaciile Etenrlue de  son volunie d eau ; aprés dcssic- 
cation. on le pkse. 

Le chlorure est séparé de sa solutioii piir addition d'acide 
nitrique, ct on le dose cornnie d'usage. 

P a r  cette rnkthodc, on arr ive à des r&sultats suffisarriment pré- 
cis, ainsi que nous l'avons constat6 en opérant avec des mélanges 
synthktiques. 

Employe 
en partant Troiivi. 

de  -- 
l iqueurs  titrées 1 11 

- - - 
AsCl .  . . . . O g r .  2930 O gr. 29% 0 g r .  2333 
A g  . . . . O g r ,  1381 O g r .  2372 8 gr. 1397 

Pour chaque niackration, on a employé de 70 à 400 cc. d e  
liqueur de carbonate arri~r~oniacal.  

?oy,oc do Ir\ vsipenr de mtiranre; d a m a  l 'nir .  - M. H.  
.\IEKLEHIi: ( h n p b e s  i m d u s  de 1'Acrrdém~e ries sciences du  6 avril  1308). 
- Le procédé que  préconiseM. Jlknière consiste B fixer les vapeurs 

de mercure à l'état d e  nitrate mercurique en faisant passer l'air 
inercuriel sur  des vapeurs  bouillantes d'hzOdlI. L'appareil qu'il 
emploie se compose d'un ballon en verre d e  1.500 cc.,  muni  de  
deux tubulures rodées ; la première da ces tubulures est traversBe 
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par  un  tube .qu i  n m h e  l'air mercuriel b In partie supiirieure du 
ballori ; s u r  la deiixikirie tul)iilurc s'adapte vcrtic:dement un tube 
serpentin Lebel-Setilaxing d e  gros diarrii:t,re à six spires allon- 
g6es ; à In suite se trniive un serpentin de  2 mhtre de lonyieiir, à 
spires rnpprochées, qui plonge d a n s  une  allonge liitiibulée pour 
l'arrivbe et le départ de l'eau destinée au refroidissement: afin 

ciii~iqiic, e t  l'or1 doit retroilver 

d'éviter toute perte, le systcme 
est reli6 à. uri second presque 
identique. airisi que le montre 
la figure ci-contre. Cornine 
accessoires, M .  Nénière emploie 
u n  cornpteur à a i r  ct une 
trompe d'aspiration eau. 

Ori verse 125  gr .  d'hz03H 
p u r  à &O8 13"dans le premier 
ballori e t  7 5  gr. dans le 
deuxiSirie ; après avoir ,fait 
corrirriiiniquei l'appareil d'uri 
côté avec le  compteur et la 
troiiipe d'eau, de l'autre avec 
Ic in6lnrige d'air e t  de vapeurs 
inerciirielles. on chaulf'e jus- 
qu'B ébullition et coiriiuence- 
nient d e  contlensi~tion ; on fait. 
:ilors furictioririei la trompe, 
de sorte qu'il passe 1 litre 
d'air à. In miriule. Lii quantité 
d'air doit var ier  de 200 à 1.000 
litres suivant Ics circonst:inces ; 
on laisse refroidir I'itcicie, qui 
tient eri solution I'azotate nier. 

11-6s exocterrient le poids initial 
de 200 gr. d'acide; s'il en elait aiitrerri~riL. c'est qne la trompe 
aiirait  fonctionné t rop  tbt ou trop vite ou encore que les sel.- 
peritiris sup6rieui.ç auraient été insuffisaniment refroidis. 

Ln solution acide, verske dans Urie capsule, est évaporée len- 
teiiieiit h la températurc de  50° environ ; lorsqu'il ne reste plus 
que  4 A 5 p i t t x s  de liquitle, on y verse 20 cc. d'eau dislilléc. 

Les qnnnti t~is  de iiiercure ainsi rccueilliesdiins les cas les pliis 
fr6cIi~(:nts scint t.cllcnieiit. niiriiiiies que les proc:Gtlks ordinaires de 
dosage (lu mercure n e  sont pas  applicables. 
M. RIhiPre a recours k deux rriétliotles de dosase, dnrit 1 i ~  pre- 

i i i i F w  corisiste à utiliser une solution alcoolique de diphénylcar- 
hnzide, qu'ori prépiire (in faisant dissoiidre à froid Ogr.25 d i p h h y l -  
çarbnzide daris 100 gr.d'alcoo1 à 40" on tiltre a u  bout d e 2 4  heures; 
cette solution donne, avec I(:s sels rnerciiriques, un précipitk d e  
diphénylcarhazoiie rnercurique lileu-pensée d a n s  les solutions 
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cqntenant 1/100000 de mercure, violet-rose dans  les solutions 
comprises entre  111 00000 et 1/100001)0. rose-violacé d a n s  les 
solutioris conteriarit encore irioiris dt: mercure. 

Polir que In réaction réussisse, i l  faut  que les solutions soient 
très etendues et trEs piires et qu'elles ne contiennent pas, au 
debut, plus de 0,50 p 100 d'Az03H. 

31. Jlénikrc a fait  imprirner 12 teintes correspondant ù des 
quant i th  données de mercure;  i l  divise en 8 parties la liqiicur 
inercurielle qu'il a obtenue;  i l  additionne une de ces parties de 
Z cc. d.: rdactif, e t  il cornpare la tcintc obtenue avec les teintes 
iiriprimdes. 

Si la teinte est plus foncée que  les teintes iiriprirriées, 11. Mé- 
niEre a recours h line deuuiéme methode, consistant à employer 
une liqueur filtrée obtenue e n  dissolvant 4 gr. 50 d'iodure de 
sodium dcsséché dans  un  litre d'eau distillée; cc réactif très sen- 
sible. vers6 ditns des solutions de nitrate mercurique, donne u n  
prkcipitk blanc, rose ou rouge. suivant la quniititk de mercure 
qu'elles renferrnent., et. ce prkcipité est insoliihle dans un excès 
de réactif. S x h a n t  qiie 1 cc.  de solution iodur6e corresponi  à 
1 iriilligr. (le rrierwre, il est aisé, en 1;i versarit trés leriteriierit e t  
goutle il goutle daris 5 cc. di1 liquide à analyser, d'en déduire la 
quantité cherchée. 

M. h l h i h - e  a pu, par  ces deux méthodes, dkterininer les quan- 
tités d e  mercure entraîné par  le passage d c  l'air s u r  des :iinal- 
~ ~ i n e s ,  s u r  le mercure inétaiiiqne sur  la buée mercurielle, su r  
l'onguent mcrciiriel ; il a ainsi trouvé d e  4/10 de  miIligr. 2 
42 ccntisr. de inercui-e inétnllique, 

1,'ari;~lyse de  I'nir (l'une pièce c,onterinnt une cuve h mercure 
n donrié, ;LU hout d e  5 juurs, 3 iriilligr. de rricrcure par  iiiélre 
cuhe. 

Ces ~néthotlcs permettront de doser le mercure dans I'atmos- 
phkre des salles tl'hùpital où sijournent des malades soumis A 
des frictions mercurielles, dans cclle des locaux où traviiillent 
Ics ouvriers maniant  le mercure, ainsi qiie dans les mines de 
mercure. 

R'~c l ln i ia  oe lnrées  ticn digitaltnrn.  - 'il. GAHSIEIL 
( . l o imln l  dt. plu~i-rnncir: et de chimie du 16 avril t!lOS). - Ayant eu 
ii car;icti:riser In digitaline dans un cas d'einpoisonnrriwnt iirci- 
de i i t~ l  par  d r s  grailules d'llomolle et  Qiievenne, M. Garnier a 
vérifié les r6;icLioris corisidérées c:omrne cal-actéristiques de ce 
$uci>side ; ses recherches ont porté sur  la digitaline cristallisée 
(digitouirie) et sur  l a  digitaline amorphe (1 ). Les rkactions appli- 
quées ont  6té celle de  Keller, cc.lle d c  Urisseinoret et Uerrien et 
rollii (le Lafon. 

( 2 )  11 est  f i cheux  que A l .  Garnier n'ait pas di t  s i  ses exper ienc~s  ont et6 
faites avec la digitaline arnorplie chloroformiqur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Riaction de Keller. - Cette réaction consiste h dissoudre dans 
un tube une  percelle d u  glucoside ddns 1 ou 2 cc. d'un r é x t i f  
cornposé de 100 cc. d'acide ;icétique cristallisahle et  [le 1 cc. 
d 'une solution aqueuse de sulfate de  fer 2 5 p. 100; on ajoute 
enîui te  a u  dessous de ce liquide, k l'aide d'une pipctte fine, 
2 cc. tl'uri au t re  réactif coriiposr[: de  100 cc.  de  S O q H  "pur et de 
1 cc. de la iii61ne solution de siilfitte de fer que ci-dessus. 

Avec la digitaline crist:illisée, il se for inelentement ,  à la sur- 
face de séparation des deux couches, une coloration hleu-noi- 
rAtre, avec  un peu de brun en dessous; deiix ou trois hcrircs 
ilprés, l a  couche acktique, qui est la couche supérieure, est eolo- 
rée en bleu pur ,  virant iiü bleu royal au  hout de cinq heures 

Avec lit digitiiline i~iiinrphc, on ot)sei.ve iine rnloriltion rouge- 
cerise n~i-dessous et nu coritact immédiat de la zone de  sép,i~-a- 
tiori. 

Hdncfionde B~alssernoi-et et Derrien.  -Cette réaction utilise un 
réaclif composé de 30 cc. d'acide acétique cristallisable et de 
20 cc. d 'une solution aqueuse d'acide ox;diquc B 4 p .  100 rktluite 
e n  ncitlc glyoxylique par I'amalgûnie de sodiuin jusqu'à neiiti.ii 
lisation ; on prend diins un  tube 2 cc. de ce réactif, dans  lequel 
on  dissout le gliicoside, et. l'on v r i s e  en tlmsoiis, a l'aide tl'unt: 
pipette fine, 2 ou 3 cc. d e  SO'Ii3 p u r  ; i l  se forme lentement, avec 
1 i i  diaitalirie crisLi~llis6e, à I i i  surîiice de séparation des deux cou. 
ches, urie teinte grise à peine verd i t re ,  qui devient verl-bouteille 
au  bout de deux heurrç  ; :iprès cinq lieures, la liniiie (le sépai.,~ - 
tion devient noirbke, avec liseré supérieur vert-pré. 

Cornrrie dans la réaction de ~ e l l e r , - l a  digitaline-amornhe donne " 
une colorat,ion rouge-cerise, qui  se développe lentement dans  le 
h a u t  de SO;BS.  

R i ~ ~ t i u n  dr  Lnton.  - Crtte réaction corisiste à preridre daris uri 
verre  de  montre un  peu de glucositle, qu'on humecte avec une 
goutte d 'un réactif coinposé de volumes égaux d'alcool 2 9 3 9 t  
de  SO'Il" p u r  ct  refroidi ; ce reactif produit uiie coloriition jaune; 
on juxtapose alors une goutte de  solution aqueuse très diluée de 
perchlorure de  fer. 

La digitaline cristnllisc~e donne, À la zone de contact, une cola- 
ration vert bleu. 

Cette réaction ne s'applique pas h la digitaline amorphe. 
Lorsqu'il s'agit de caractériser,  dans  les recherches toxicolo- 

giques, u n  produit d'extraction chloroforinique évaporé dans 
des verres de montre ou dans d e  petites c:ipsules de porcelaine, 
la réaction de LafOn est la olus cornmonle : la réaction de Keller 
inarche égnlenicnt hien, le rksidii se tlissolvnnt bien dans  ll;icide 
actltique ; il n'en est pas  de  inérne de  la r8action de Brisseinoret 
et 'llerrieri, p r c e  que  la solution acCto-$yoxylique est trop 
diluée pour dissoiidre facilement le rksidu, ce qui fait qu'on 
ohtient une  rkaction colorBe peu intense ; il est hori, dans ce cas, 
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de commencer par  dissoudre le rksidu chloroforrnique d a n s  quel- 
ques griut.t,es d'iicidt: achtique crist.;illisabla ; on versr, alors cette 
solution dans u n  tulie, et l'on ajoute ensuitc le  &(:tif glyoxy- 

Préso?cc de I'ninldon dnm* I H  r n n u t m r r l e  de t m b l r .  
- JI. Gi1ICLOT (Bul l r t in  tles~cie~iccs phnrmncolo~iqws  d'avril 1908). 
- LA moutarde (le tatile prépiirie avec la grnine de moutardc noire 
et le vinaigre ne  devrait pas renfermer d'amidon, puisqiic, sui- 
vaut les autc:iirs, la gr'iine de rnout,arde (noire ou blanche) n'en 
contient pas .  

II est d'usage, il est vrai,  d'ajouter u n  peu de curcuma (1 1/2 
p. 2000) a la rrioutarde, t:l l'on sait que le curcuma contient de 
l'amidon, rnais on n'en trouverait de  ce fait que de très rares 
grains, qu'il serait  facile do reconnaître au niicroscope. 

Or, JI. Grélot a eu h examiner plusieurs échiintillons cle mou- 
tarde de table, qui  @tait garantie pure  et qiii contenait de  nom- 
breux grains d'erriirion qu'il (;tait facile de confondre avec ceux 
d u  riz ; il a recherché d'oh ils pouvaient provenir.. 

11 n ex iminé  des graines de  inouttirde de  Sicile et d'Al3ace, et 
i l  a constal.é I ~ L I ' U I I  assez grarid rioriibrede cellules de l'assise sclé- 
reuse conticnncnt une soite cle vésicule seiribl:~ble B une  bulle 
d'air, se :,.oriflirnt au contact de  l'acide acétique à 5 p. 100 ; on 
aperc;oit :tlors dans cette vésicule un corpuscule arrondi s e  colo- 
rant en hleu par  l'iodc. Dans le niéme t6~1iment .  oii retrouve 
queiquefciis des grains  d'amidon, polgédriques comme ceux du 
r i z ,  inais avec des ar6tes moins vives, ayan t  u n  diamètre de 8 h 
12 y ,  t:indis que c e u s d u  riz ont un diarnhtre d e  2 B 6 u, les plus 
y-osatteignarit  à peine 8 u .  Le hile, lorsqii'il existe, est puncti- 
forrnt:. 

Dans les cotylédons, on rencontre parfois de rares cellules con- 
tenant aussi des g ra ins  d';rrriidon semblables à ceux d6crits ci- 
dessus; on n'en trouve pas dans toutes les graines, ce qui  doit 
tenir h leur Ctirt de ~ x i t u r i t é .  L'amidon dont on constate la pré-  
sence dans les graines mûres est de  l'amidon primaire, qui n'a 
pas été résorbi: pendant le dkveloppement de  In grnine ; on sait, 
en eff'ct, q n c  les graines A huile renferment, au  déhiit, de l'ami- 
don qui dispiir;iit P P U  2 peu. 

I I  est facile rle retrouver l'riiiiidon dtins l i t  g a i r i e  de  riioiit;ii~de 
finemrrrt pulcirisée. A côtii de grains d aniidon p:irfaits, be colo- 
r:irit nettciinent en bleu par  I'iode, on reinarqne des corl)iiscules 
ai,roritlis ou cllipsoïdss, lsansparents, incolores et  ne se colorant 
pas cri bleu par  I'iode, sauf en un point où  de la substance ainy- 
I,icCe semhle s'ètre cont:réter ; cette suhstiinr:~ forini: coniiiie une 
lwtite calotte interne.  

i )  iiutrcs corpuscules. assez seiiiblahles A ceux-ci, se teintent 
unibrrnénient en mauve violacé par I'iode et srnihlent un  t.cime 
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de  passage entre les corpuscules transparents et les grains d'ami- 
don parfaits. 

Si l'on d d n i e  dans I'eau froide de la farine de moutarde t ~ P s  
fiwment. p i i l c e i i s é ~ ,  et qu'on filtre, le liquide filtré, additionné de 
solution d'iode ioduré, donne, au hout de quelques minutes, une 
tcinte viol:icée intermédiaire entre la teinte bleue que donne 
l'arnidon et la teinte rouge-brun que donne la dextrine dans les 
mèmes conditions. 11 y a donc, dans la graine de moutarde, une 
siit)stance voisine de l'amidon et soliihle dans I'eaii froirlc. 

Si l'on délaie la r n h e  poudre fine d a n s  un  peu d'acide acC- 
tique 1 5 p. 100, pour  en faire une pBte ayan t  la consistance d e  
la moutarde de  table. et qu'on l'examine ensuite au  microscope, 
on est surpris de  trouver des grains d'amidon Imiicoiip pliis 
nornbreiix que dans  le c:ts oii la poudre est simplement dé iayk  
d a n s  l'eau, De plus, si  l'on agite dans l'eau distillée la p i t e  faite 
avec l'acide acktiquc à 5 p. l 0 0 ,  et  qu'on titre comme précédeiii- 
ment ,  le filtraturn rie donne plus avec l'iode de teinte violacée ; 
la siit~stimce voisine de  l'amidon a donc disparu. Cet,t,e transfor 
[nation n'a lieu qu'apr,és un contact de  quelques heures avec 
l'acide acétique. L x  phénoiriilne est encore plus rii:inifeste si l'on 
fait  macérer les grairies dans l'acide acétique à 5 p. 100 ; :ipri.s 
avoir écrasé ensuite ces graines machrées et en avoir délayé la 
poudre avec de  l'eau iodée, on voit au microscope de nombreux 
grains d'amidon pi-ovcnaiit de I'écraseriierit de l'embryon ; qiiant 
aux ccllules scléreuses, elles laissent apercevoir, au niilieii tic 
leur cavité, un  grain d'amidon colork en bleu. 

I I  est donc probahle que, sous l'influence (le I'acide acétique, la 
sul~starice dorit surit forrriés les grains incolores et ceux qui se 
colorent en violet p a r  l iode repasse 1 l'état d'amidon insoluble 
dans  l'eau et colorable au bleu par  l'iode : le grain d amidon est 
en quelque sorte régénéré. 

Ce que hl. Grélot a obtenu expérimentalement se produit diiris 
la fabrication de la moutarde de table : les graines de  moutarde 
étant réduites en poudre fine, les téguments sont brisés et les 
p i n s  d'arriidoii sont rriis e n  liberté, la rriouture se faisaiit sous 
u n  filet de  vinaigre contenant 3,5 p .  200 d'acide acétique. 

Si la mouture se fait avec un vinaigre plus  faible, pour entra- 
ver  moins la production de l'essence de  moutarde, la su1)stance 
anijlacée ne se transforme plus, mais se  dissoul comme elle se 
dissoudrait dans l'eau ; c'est ce qui explique pourquoi certaines 
moutardes d e  table ne présentent pas  ou présentent trés pen 
tl'arriidon a u  rriicr~oscope, lanilis que d'autres en contienrierit tout 
e n  étant aussi pures. 

Indépendamment du  degré de  maturi té  des graines, le mode 
de  fabrication intervient donc ;  plus la graine est écrasée fine- 
ment  et plus le vinaigre employé est riche en acide acétique, 
pliis o n  ret,ronve de  grttins d'amidon d a n s  le produit fahriqui. 
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Infloence des  iiiicrohes sur I n  eoinpositlon ehlmi- 
que des enus. - M. le Ur ROUCllY I J o u m a l  de pharrnttcte et 
de chimie du 16 avril  1908). - M .  Rouchy montre que la com- 
position chimique d 'une  eau varie sous l'influence des microbes 
qu'elle renferme. 

Les inatières organiques sorit celles qui résisterit 11: riiieux a u x  
infliiences microbiennes. LFS substances les moins résistantes 
sont l'azote nitreux;ou mieux les nitritcs ; on les voit quelque- 
fois apparaître en ahondance d'un jour à l 'autre ; mais d e  rriéme 
que leur apparition fut rapide, leur disparition, leur transfor- 
mation soit en azot,e gazeux, soit en nitrates, peuvent se pro- 
duire d u  jour au lendemain. 

Les nitrates évolueiil rrioiris rapidement ; on  admet  que la 
nitrification est due a u x  microbes nitrifi:~nts de Schlcesing et de 
Vinogradsky; cette nitrification s'établit toujours, et une eau 
d'égout, qni rie contenait pas  traces de nitrates a u  moment de la 
mise en flacon, peut arr iver  i en contenir jusqu'à 37 milligr. pa r  
litre aprés u n  séjour de 8 mois en vase ouvert,  à la température 
d u  laboratoire. 

Les composGs airiinnniiicaiix sorit, eux aussi,  trés facilement 
z t  très rapidement rnodifiks. Unc eau qui  accusait 3 iililligr. 
d'airiiiioriiaque ne réagissait plus :tu rtactif de  Kessler deux 
jours plus t a rd .  Pour  l'eau d'égout, on constate, le jour mérne 
ou le lendeiriain de  In mise en flacon, une Itgère augmentation 
rle I'airimoninque ; mais In destruction I'eriiporte s u r  la forma- 
tion, et,  au bout de trois mois, quclqucfois moins, dc séjour à 
l'étuve à 30'1, au contact de I'air, ce corps a totalement disparu. 

Ces expériences montrent  qiic l'influence rriicrol~ienne ne se 
manireste pas seulement dans les eaux d'égout, mais qu'elle peut 
intervenir dans une  eau quelconque. de telle sorte qu'un chi- 
miste qui a tardé B faire l'arialyse d'urie eau potable peut décla- 
rer de bonrie qualité une eau qui contenait 2, 3 .  4 milligr. ou 
davantage d'azote arnmoniaciil. L a  presence de traces d'ammo- 
niaque ou de nitritcs dans une  eau dénote une souillure organi- 
que et, p a r  suite, une eau impropre la consommation; leur 
existence étant trés fugace, leur prSsence peut Echapper aux  
investigations d u  chiniiste qui,  croyant la stahilitc! absnlue de  
la composition chimique d'une eau, n 'a  pas procédé immédiate- 
ment & l'analyse de l'échantillon qui lui a 6th confit;. 

Reclierelitn ?or 1~ palpe  alite farine d e  nt t té .  - 
BIM. GOLLIS e t  CRETE (Comptes rendus de I'Acndir~ize des sciencps du 
27 janvier 1'908). - Ln filrilie de n ~ t t é  (ou néti ou nére), produite 
par le  fruit du  Parliin brglobosr~ (I,Pgiirnineiis~s), a Pt6 signalée 
cornme une  nourr i ture  très appréciée des indigènes de 1'.4frique 
tropicale. Tout d'abord, il y a lieu de  faire remarquer  qu'on 
donne h tort à cette substance le nom de farine, car elle ne con- 
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tient pas  d'aiindon ; c'est une pulpe, qui se forme a u  fur et. à 
mesure- di: la nintiirat,ion de  la  goi i is t  et dans  Iiiqiiellc sont 
noykes les seirieiices. On renrontre une p l p e  arinlogue tlaiis les 
gousses [l 'autres pliintes d c  I R  ~riPnie farriille, rnais In pulpt: t l i i  

Parkia bqlobosa eri dif'fi:re eri ce qu'elle est sèche r t  fiin1)lc II I:i 

tnaturitb. 
Yoici la composition de la  pzlpe en question : 

Eau. . , . . . . . . . . . . . .  4.90 p. 100 
. . . . . . . . . . . . .  Cendrcs  4.96 - 

Phosphates en (acide pho~~l ior iquc) .  0,3X3 - 

Azotetolal . .  . . . . . . . . . .  0,ti'LC - 
Substances solubles dans le siilfure 

de carborie. . . . . . . . . . .  1,30 - 

Substances solubles dans I'alcooJ. . 56,tii - 

- dans l'eau. . .  72,OO - 

La subçtanec grasse extraitc p a r  le siilfure de carbone est 
d'une couleur jaune-rouge$tre, d e  consistance butyreuse, d'une 
o d w r  rappe!arit celle d e  la pulpe et parsernke d'aiguilles crist;il- 
lines. 

Aprés saponification de cette substance par  la suudc, le savon 
a été dissous dans l'alcool, et la solution a été traitée par u n  cou- 
ran t  d'acide carbonique, destiné à neutraliser l'excès de soude ; 
après  évaporation, le r h i d u  a bti: repris par  I'kther, qui a InissC 
le savon indissous. L a  solution éthCrCe, évaporre & sicciti., puis 
reprise par  l'alcool absolu t)oiiillant, n nbantlnnné, par  rr:l'i-oirlis- 
sernent, u n  résidu qui ,  nprés purification. a donné uii produit 
blanc, cristallisé, fusible à 13s0, doririerit les réactions de Sal- 
kowski et de Schiff ; c'était donc une  cholestérine, dont le pou- 
voir rotatoire &rit #,, = - 2G0 cn solution chlorofoiiniqiie. 
. Si l'on traite par 2 ou 3 volurncs d'alcool un volume de  rrincérn- 
tion aqueuse de pulpe, ou précipite une  matière gélatiiiiiuse 
transparente, qui  a toutes les propriétés des pectincs (~irbcipita- 
tion par  l'eau de chaux,  l'eau de  baryte, la pectase, l'acétate el le 
sous-acktate de  plomb, les sulfates d'ainmoniaque et de riiagné- 
sic, etc.);  son pouvoir rotatoire est dextrogyre (+ 226) ; traitée 
par  I'acidc amtique? elle donne de I'acidc rnucique. 

Si l'on traite par  l'alcool la pulpe épuisée par  le sulfure de 
carbone, on .ohtient une  liqiieiir qui .  nprEs évaporiition, donne 
un extrait constitué par  un niklange de trois sucres (sacctiaros(~, 
glucose et ISvulose). Avec le temps, le saccharose a une tendance 
&diminuer  dans la pulpe. 

Ln. de nctti. doit donc étre considérbe coirime ayant une 
véritable valeur aliirieiitnire, puisqu'elle renferme des nratiixs 
grasses, des phosphates et des sucres. C'est une rnatii:re prerniilre 
qui  reriferrrie plus d e  saccharose que la betterave, laquelle r i e n  
contient pas plus de 18 à 20 p. 100. La quanti té  de saccharuse 
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- 279 - 

qu'elle renferme (25 p .  100) est E p l e  à celle qu'on trouve dans 
la canne 5 sucre. 

Si cette pulpe peul  être produite en quantité assez considé- 
r d ~ l e ,  elle est susceptible de nonîbreux usages ~ndustr ie ls .  

REVUE DES PUBLICATIONS 

Doamge wolaiiiétriqae do inmnpauène dans le@ fon- 
des ct  i e n  aciers. - M. K .  RrlY,\lC)SL) ( Bdlelin de In Socail(; 
chinziyitede Belgique, 0 0 8 ,  p. 75). - I h i i c o u p  de p.océdés rapi- 
des, volumétriques et nit-irie coloriiriktriqiies; ont ét6 proposés 
pour doser le mansanése dans les fontes et  les aciers. Parmi les 
D I U S  connus e t  les ~ l u s  suivis dans 1c.s laboratoires des hautç- 
fourrieaux et  des aciéries, i l  faut  menlionncr le doçape volunié- 
trique d'apriis Guyard, repris plus tard par  cliffer ents chimistes, 
notamiricnt par  Voltinrcl, pois modifié par  UTolK. 11 consiste à 
dissoudre la fonte ou l'acier d e  inmière  que le fer soit à l 'état de 
peroxyde, et le rnanganPse k I'étirt d e  p i h o x y d e ,  à précipiter le 
fer par l'oxydc (le zinc, aprks quoi le mangantse eit titre en pré- 
sence d u  précipitl: par le permanganate potassique (le titre connu. 

L'auteur, qui  a d k r i t  i~ntérieuiwrierit (2) une  rriélliode volu- 
métrique pour le dosage du i i i :~ngan~se  d a n s  les aciers, fontes 
I~lnnchcs, spiegels et fcrro-rnnnganèsrs, a fait une série d'essais 
corripnrntifs avec celle à. l'oxyde de  zinc. 

La mEthode coiisiste : I o  L prccipit,er le manpanése ii l'état d e  
bioxyde; Zn !I redissoiirlre ce bioxyde dans une solution de sul- 
fate ferros0 iimmonique, dcidulée de  façon B ramener le rnangn- 
nkse h I'étnt niangnneiix; 3" k doser voliiini:triqiieriient,aii moyen 
d'une solution de permanganate de potasse d 'un  titre connu en 
fer, la quantité de ie l  ferreux trarisforrrié en ferrique. 

La précipitation du  manganése ü. I'étnt de  hioxyde a lieu au 
inoj-en du ctilornte de potasse en prEsence d'AzOV1, suivant les 
indications donnites p a r  IIannay en IR77 et Etudikes p a r  Reilstein 
et  Jawein e n  1879. 

Mode opératoire.- I "c ier  et fonte blanche.- On pèse 3 gr.  d'acier, 
qu'on place dans un  petit mntras d'Erlenmeyer ('icentim. de dia- 
m è t r e  In base e t  i7cent im.  environ de hauteur),  et l'on at taque 
par  60 cc. d'hz0'11 I D - i , 2 )  ajoutés petit à petit;  aprZs réaction, 
on ctiauffe :ifin d'achever la dissolution et de  faire disparaître les 
matiéres uliniques provenant du carbone combiné ; on retire le 
matras du feu ; on y ajoute 8 à IOgr.  de chlorate de potasse, puis 
20ce. d'Az0:~H ,U = 2,4) ; on le replace s u r  le feu, en ayant  soin 

(1) Rez'. univ. des mines, etc., t. XIII,  2' sbrie, mars-avril 1883, p. 460. 
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de  ne pas  chauffer t rop fort dés Ie début, afin d'éviter une trop 
forte concentration et ifin q u i 1  reste assez d'AzO3lI pour la 
cipitation cornpl&te du bioxyde de  inangantse. 

Ce précipité Etant formé. on  continue l'ébullition jusqu'5 ce 
qu'il soit devenu brun-noir et que les gaz chlorés soient chiissCs; 
le volume di1 liquide est alors diniiniii: ?i peu prbs de irioititi ; on 
retire du  feu ; ori ajoute u n  peu d'eau froide, pour  permettre I;i 

filtration k travers un  filtre de  bon papier, puis on  lave égalc- 
ment  le matras et le précipit6 à l'eau froide. le filtre contenant le 
bioxyde de manganèse est pl;icB dans  u n  vase à essai voluiiîétri- 
que ; dans le matras oii s'est faite l 'attaque et au fond duquel 
a d h ~ r e  parfois un peu d u  pr6cipit6, on fiiit couler %cc. cxacte- 
ment mesurés d'uiie solution de sulfate fcrroso-oinrrionique am- 
dulée, préparée dans les proportions siiivant,es 

Sulfate ferroso-anirnonique . . . 40gr.  
Eau . . . . . , . . . . 1 ,000 cc. 
Acide sulfurique conccntré . . . 30cc. 

Ces 25cc. de  eolutiori, après avoir dissous d'abord la petitc 
quantité du  précipite qui  pouvait a d h i r e r  au niatras, sont 
jetés s u r  le bioxyde d u i s  le vase pour l'essai volurriétrique; le 
précipité s 'y  dissout corilplétemerit, transforinant ainsi une partie 
déterminée du sulfate ferreux en sel ferrique; on  rince li: iiiatras 
avec une certaine quantité d'eau (200 cc. environ), qu'on verse 
ensuite s u r  la liqueur qui  est préte à Stre titriie. 

l'our le titrage, on se  sert d 'une  solutiori de prrrr img;~nate de 
pnt;isse B 4 gr. par  litre, dont on (Werrnine le titre en fe r ;  on 
dose ainsi volurn6triqueirierit la quaritité de sel ferreiir rrstée 
dans la solution d u  bioxyde de rnang,inése; on mesure 6galr- 
ment  23cc. de  la rnhne solution de sullate ferroço-amrrioniqrie 
étendue coinn~eprécéderiliiient, e t  l'on y dose le sel ferreux totiil ; 
la différence enGe les deux titriigcs correspond h l'oxydation pro- 
duite p a r  le bioxyde de rnangani:se; l a  quantité de fer qu'elle 
représente, iniiltiplitie par  0,491, donne la laneiir en riiaiiganést: 
contenue dans la prise d'essai.  

S'il s agissait d'urie foute spiegel ou d'un acier au  inariganése, 
il faudrait faire l'attaque s u r  I g r .  seulenlent, et,  pour u n  fcrro- 
rnangarièse, sur  O gr. 2 ; dans ces cas, laredissolution du précipité 
de bioxyde exigerait 50 ou riîèrne 75cc. de la solutioii dc  sulfate 
ferroso-amrnonique. 

Fontes g~, ises.  -On at,t,aque 2gr .  de fonte g r i s t  dans un petit 
vase de Berlin par 4ncc. d'Az0311 (D = I , 2 ) ;  après réaction, mi 
chauffe, puis ori ajoute qiielqiies gouttes d'acide fluortiydriquc, 
et l'on fait bouillir pendant quelque t e m p s ;  on étenil d uri peu 
d'eau, afin de séparer le graphi te  en filtrant la liqueur ë travers 
un filtre ordinaire, rt  on la reçoit dans  un petit inatras d'Erlcn 
ineyer, cornrne pour l'attaque des aciers. 
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Grâce à I'acide fluorhydrique, la filtration se fait rapidement, la 
silice ne g h a n t  pas, et, dans l a  suite des opCrat,ions, lorsque le 
précipité de bioxyde de  rnanganke  est formé. ce rlercier est plus 
fin et peut se dissoiidre plus facilement dans  le sulfate ferroso- 
ammonique L)'ailleurs, l'emploi de l'acide fluorhydrique est aussi 
i conseiller dans le  cas d'une fonte blanche u n  peu siliceuse. 

Le filtre, qui contient le graphi te  avec u n  peu de silice. est 
lavé A l'eau chaude acidiilke d'Az03H ; on fait bouillir le fillratum 
de façon & ramener  son volume à 50cc. environ;  on retire du 
feu, piiis on ajoute 8 B 1 0 g r .  da chlorate rle potasse et  20cc. 
d'Az0311 (1) = 1,4). e t  I'on continue ainsi qu'il a été d i t  pour  les 
aciers. 

Pour le cas particulier des ferro-silicium. qu i  ne sont pas atta- 
quables p a r  AzOSH seul,  il faut, après  avoir employé les 40cc. 
d'acide, ajouter plus  d'acide fluorhydrique que pour les fontes 
grises ordinaires ; la rcaction s e  pro.iuit irnmkliatement ; on  fait 
bouillir pendant assez lon@ernps~ puis on filtre le graphite. 

Dosage do n i - l b n i n m  l m n n  les e o r p n  awgnniqacn. - 
JIM. P. 1)OUHlKEII et A. OSWALD (Zuits. f .  analyt. Chemie, 
1908, p. 253). -- Cette méthode. décrite par  Il.  Frerichs, repose 
sur I'insolubiliti: pratique du séléiiite d'argent dans I'iilcool à 
90-!Xic. IA trmeur en argent de ce sel se  détermine par  la rrii..thode 
de Volhartl. 

On nttnqiie à la manière hahituelle Ogr.2 à 0gr.3 d e  la sub- 
stance avcc AzO"1 e n  présence du  nitrate d'argent ; on évapore 2 
siccité le contenu du tube ; on  attaque le résidu par quelques 
gouttcs d'eaii ; on asjoute de l'alcool ; on filtre, e t  I'on si: débar- 
rassr: de l'excès de nitrate d'argent par  lavage k l'alcool ; on dis- 
soiit k I ébullition le sélcnite d'argent dans l'acide nitrique dilué, 
e t  l'on titre 2 la rriariikre habiliielle avec le  sulfocyariure d'arrirno- 
riium N/iO. N .  B. 

b p p r i r e i l  pour la? ~ O R R ~ P  di1 mnPre d n i ~ n  i e n  F o n t e s  
et I c a  neicrw. - M .  E. RAYMOKL) (Bull .  de la Socielk chiinique 
de i I c (q iq i re ,  1908, p .  181). - TAorsqu'»n dose le  sonffe dans les 
fontes et les aciers p a r  $volution, c'est-à-dire dégaaement de 
l'hydrogkrie sulfuré produit p a r  IlCl é t m d u  e t  son oxydntion 
pour le transformer e n  SOWH4 qu'on précipite par  le chlorure de 
Iiarÿiirn, on realise généralement cetteoxydation par  HCI brbin6 ; 
pour cela, différents :tppareils ont été appliqiiCs ou proposes; 
tels sont : l a  burette 5 perles de verre, l a -  spirale de Winkler,  le 
tube à dix houles, le tube de von H.?is, le verre pied cinq 
lmules. 

Lr premier de ces appareils exige une surveillance et des mani- 
pulations assez longues ; les deux suivants demandent un  pas- 
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sage d e  gaz relativement lent pour  l'absorption, et les derniers 
sont incnmmodes à cause des vapeurs de brôine qu'ils l:tisseri!. 
déaager dans I'stniosphére. 

L'auteur ulilise le tube B serpentin de Ileinz-Sowicki, qu'il a 
modifié d e  façon & donner k l 'appareil la disposition représen- 
tée par  la figure ci-contre. 

Le ballon A ,  dans  lequel se fait l 'attaque est celui adopté par 
von Reis ; il porte le tube à robinet avec l'entonnoir a servant k 
l'introduction d'[ICI et au passage d'un courant d'acide carho- 
nique ; il porte siIr le côté l'ampoule b ,  clestinee h retenir le 
liquide acide qui pourrait  être entrainé. 

L'oxydation de l'hydrogène sulfuré se fait dans  le tube a ser- 
pentin B, auquel l'auteur a ajout4 la houle c,  surinontée d'une 
tubiilure rodée dans 1;iquelle vient s'adapler le tube lalériil d u  
ballon A .  en siipprirnant ainsi tout raccord en c;toutchouc. Cette 
houle sert, non-seulement dans le cas où il y aurait  dépression 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de p z ,  mais aussi pour  l'introduction d'IlC1 brômé et  de l'eau 
de lavage en faisant l'office d'entonnoir. L'extrémité d est mise 
en cornmiinicat.ion avec u n  tube destin6 k conduire les vapeurs 
de brame au  dehors ( 2 ) .  

Dosage de I'arsenia dmnn les ~apiera de denture, 
~ ~ N N U U ,  etc. - hl. H. W. WILEY. - (Comptes rendus du Congrès 
chim., Horne, 1006). - L a  méthode utilisée par  le  laboratoire 
de chimie du ministère de  l'Agriculture. aux  Etats-Unis, est une 
modification de celle publiée par  Sanger en 1841 ; elle pcrmet de 
déceler O milligr.  5 d'arsenic. 

Les procédés préconisés p a r  MM Bertrand et Gautier permet- 
tent de caractériser e t  de determiner de beaucoup plus petites 
quantités, mais sont inutiles pour la reche,rche d e  Cet élément 
dans les papiers et  tissus. 

Les réactifs employés, zinc, S04112 et AzOqI doivent Etre abso- 
lument exempts d'arsenic. 

O n  fait un  essai A blanc, avec les mémes quantités et les 
mhmm appareils, pendant deux heures. 

M o d ~  opérntoire. - Dans le cas de papiers de tenture, on coupe 
un écliantillon de 10centiiriétres sur  8, et, d a i s  le cas d'étoffes. 
de 30 centirtiiitres s u r  2 7 ;  on coupe ces échantillons en petits 
morceaux, e t  on les att;ique, dans une  capsule de  porcelaine, p a r  
1 a 5cc. d'un mélangede 30 p. de SObIIe et 1 p .  d'Az0311 ; on laisse 
agir pendant quelques minutes, et l'on ajoute quelques gouttes 
d'eau ; on chauffe ensuite doucement jusqii'k presque totale dis- 
parition des fumées d'anhydride sulfurique ; on broie la masse 
charbonneuse ohteniie ; on i o u t e  un peu d'ea.11, e t  l'on fait 
bouillir, afin de  chasser l'acidé sulfureux ; on filtre s u r  un  petit 
filtre, et on lave au volume d'environ 4Occ. ; on passe ensuite le 
filtraturn dans  un appareil,  qui  consiste en u n  petit flacon &large  
ouverture, d'une contenance d'environ 2OOcc . muni d'un hou- 
chon de  caoutchouc à deux trous, à travers l'un desquels p h & -  
tre, jusqu'au fond du  flacon. u n  entonnoir à sépar i t ion i  p a r  
l'autre trou passe u n  tuhe de dégagement, lequel est réuni à un  
tuhe de Liebig contenant une  petitequantitéi de solution d'ac6tate 
de plomb destinée retenir le ti:llure, le s6lhi i i in  et le soufre ; 
ensuite se trouve disposé un tiilie k chlorure de calcium, puis un  
long tube d e  verre, lequel est Ctirh en tube capillaire dans-urie de 
ses portions ; on chauffe environ à u n  peu plus d'un centimhtre 
avant la portion ktirte, h l'aide de deuxbr l~ leurs  Bunsen, le tube 
en cette partie é tant  proté@ par  u n  morceau de  toile métal- 
lique. 

I I )  C'appareil ost construit par la maison E. Laoureux et Cie, de 
LiBge. 
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L'appareil étant ainsi dispos$, on .introduit environ 3gr. de 
zinc exempt d'arsenic dans le flacon, puis 30cc.  de  SOLH2 au 1/8 
exempt d arsenic ; on laisse l'appareil marcher pentl:lnt i n  minu- 
tes, puis on c h a u f i  le tube pendant 20 minutes, dr: minière k 
s'assurer de  l'absence de l'arsenic ; on ajoute alors l'extrait pro- 
venant di1 papier ou dii tissu A. analyser, puis  on continue i 
chauffer pendant 1 heure. 

Le miroir d'arsenic obtenu est alors c o m ~ a r t  avec d'autres 
enduits contenant des quantitks connues d'arsenic et préparPs au 
prh lab le  avec le ménie appareil.  

Les miroirs types contiennent ordinairerilent 0,005 ; 0,01 ; O,&!; 
0 ,03 ;  0,04: 0,05 ; 0.06 ; 0,065 et 0,07 iriilligr. d'arsenic. On les 
conserve e n  tubes scellCs ; on doit les renouveler toutes les trois 
scmaines et  les conserver dans milicii sombre. 

Dans le ras  oii lit quantita d'arsenic ohteiiiie est supbi.icure il 

Oiriilligr. 07, la parlie d u  tube où se trouve le miroir est coupée et 
soigneusement placée dans u n  dessiccateur; on la  p2se sur une 
balance tr2s sensible ; puis on dissout l'arsenic dans l'tiypo- 
chlorite de soude ; on lave à l'eau distilléci, 5 l'alcool et à l'élher ; 
on séchc ct  l'on pèse. 

La solution type destinée à l'obtention des miroirs types, se 
prkparc en dissolvant à l'ébullition O g r . 0 8 3  d'acide arsériieux 
chimiquement p u r  et sec dans une  solution de  bicarbonate de 
soude exempt d'arsenic. acidulant fiiihlerrieril pa r  SOLII1 et corii- 
plétant 1 000cc. Chaque cc. contient Oniilligr. 0648 d'arsenic. 

La mélbode de dosage électrolytiqiie de l'arsenic proposée par 
M. Thorpe est un  peu plus dhlictite que ln précédente. 

P .  T .  

mI6tliodew d'enwai de@ petralen (3 (h~i,qrri.s du  pitrde). - 
Au dernier CongrEs des industries d u  pétrole ont étB propo- 
sées les méthodes suivantes pour les p 4 d e s  raffifiliés : 

i 0  Densité. - Ucnsimètre sensible k 15" llirc k la partie supé- 
rieure du ménisque. 

2'1 Fnflarnmnhi&li. - A l'appareil Pensky. 
30 Rpndement. - Distillation selon Eriglcr. II est convenable de 

doubler les proportions du  liquide et du volume d e  l'appareil. 
Nornenclah-e drs fraction)wrnents. - (Comniission spkiale) .  

no Coidetir. - P a r  corriparnison avec une solution diluée de 
bichromate d e  potassium et expriniée en riiilligr. de bichromate 
par litre. 

6 0  Congélation. -Faire cristalliser et laisser réchautf'er ensuite; 
noter la leiiip6ratiire à laquelle le  liquide redevient clair. 

70 Capillarité. - Avec une nièche plate d e  dimensions rléter- 
minées formant siphon ; les hauteurs II et  h fixtks et le liquide 
mis en mouverrient de H vers h. L a  capillarit6 se mesurera par 
le poids de liquide transporté en deux heures. 
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S0 Combtistion dans IPS lampes - (Commission spéciale. 
En notant le nombre de g r .  dkpensks et le nombre de carcel- 

heure produites. 
Détinllion des produits cotnmerctnux. 
Essences. - Les produits qui,  selon Engler, distillent avan t  

1 JO0 : 

Essences légères a u  dessous de 750 
Essences légères de 730 à. 1230 
Essences lourdes de 1230 à 1500 

Huiles Eampanles. - Les produits qui distillent selon Engler de  
150° A 3000. 

La qualité peut se dgfinir plus complètement par  un  fraction- 
nement en poids des produits qui distillent : 

de 1 JOo à 17r0  (huiles légères) 
de 175O i 27S0 huiles de cceur) 
de  275O 300° (pétroles denses) 

Et ,  pour  l'essai de rornbustion, dans les lanipes du Congrès. 
Huiles lourdes. - Les produits qui passent au-dessus de 300" 

e t  ne peuvent servir ni au  graissage, ni k l'kclairage. 
Huiles de graissags. 
Eitiles ép~tives.  - Celles qui ne possèdent, aucune fluidité 2 

:Ili" l ' ixorn~tre  de Rarhey. 
Huilps fluides mqennes .  - Celles q u i  possèdent à 230 une flui- 

dité irifërieure à 13 2i I'ixonihtre de  Barbey: 
tluiles f tu id~s .  - Celles qui ,  B l s O ,  ont une  fluidité supérieure 
25 B I'ixomètre de Barbey. 
Pavaffines. - Paraffine blanche, paraffine brute;  compléter la 

dkfinition par  le point d c  fusion. 
Vasrline. - Definir la vaseline par l a  couleur et  l'origine. 
La vaseline blanche doit étre rigoureusement inattaquable 2 

froid p a r  S O H 2  A 6ti0 Be. P. T. 

Cire de Carnaabm (Industria quimica d'avril 1908). - 
Cette cire est extraite des feuilles d'un palmier du Brésil ; elle 
est blanche, jauniitre ou grise;  on l'emploie pour les bougies 
diii.es, pour recouvrir les cbbles,  pour la fabrir.;itinn des cr8rnes 
pour la chaussure et des cylindres de phonographes. 

Point de fusion. . . . , 84 à. 860 
Densité . . . . . . . 0,995 k 1.000 
Indice de sapunification . . 79 
Indice d'aciditk . . . . 4 

P. T. 
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t,e plantai  (Industria quimicn d'avril 1908). - Le D r  iliec- 
kebusch donne la composition suivante pour le  rriédicament 
nommé Platztal (diabète et  calculs biliaires). 

E a u  . . .  4,35 
. . . . .  Acide citrique 43,38 

Bicarbonate de sodium . . 37,Eii 
. . .  Sulfate de sodium. 14,20 

Chlorure de  sodium . 0,45 
P. T 

Nonvemn minera i  de vancidinim. - hl. JOSÉ CAnh- 
PIACH (Industria quimicn, 1908, p. 31). - Jusqu'ici les princi- 
paux  giserrienls de  vanadiurri connus élaient ceux de Santa-Mar- 
tha (Espagne) e t  ceux du  Colorado. 

II y a quelques années, on découvrit, dans la République 
Argentine, des charbons riches en vanadium. Lcs cendres d'un 
d e  ces charbons provenant.de San Rafael (province de  Mendoza) 
avaient la composition suivante : 

Anhydride van ld ique  . 38,22 p. 100 
phosphorique.  . 0.71 - 

. . .  u sulfurique 12,06 - 
Chaux,  magnésie, potasse. . 12,30 - 
Oxyde de  fer, a lumine.  . 18,76 - 
Silice . .  13,70 - 

On a découvert récemment un giseincnt important exploit6 
par  I'Amel-icnn Vmndium Co, dans la montagne de  Lasca (Pérou). 
Il est formé par  un nouveau minerai de vaniidiurn, 1:i p a l ~ o n i t e ,  
de couleur vert foncé, analogue à celle de  l'olivine et ayant  une 
cassure conchoïdale. Sa composition est la suivante : 

Variüdiu~ii . 26,08 p. 100 
Soufre . 5k,06 - 
F e r .  . . .  2,45 - 
Soufre (soluble dans  CS4) . 6.55 - 
Silice. . 10,88 - 
A l u m i n ~ .  . .  3 ,X i  - 
Anhydride rnolybtlique . . 0,50 - 

Le vanndium y serait  k l'état de sulfure. Le filon a u n e  puis- 
sance atteignant jusqu'h 2 ni. 50, avec une richesse en vanadium 
oscillant entre 9,s et  15,7 p .  100. P. T. 

A n d g ~ e s  de niastics SrrLat. - M. VRIBOUHG ( lndus-  
t r i a  quimica). - IJn des échantillons analys6s a donné : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Huile . . . . . . .  
Bioxyde de manganèse . 
Seçquioxyde de fer. . .  
Alumine . . . . . .  
Silice . . . . . . .  
Sulfate de  baryte . . .  

Quatre autres échantillons ont  donné : 

I u i e  . . . . .  
Bioxyde de  manganèse . 
Sesquioxyde de fer. . .  
Silice . . . . . . .  
Sulfate d e  baryte . . .  

D O R R ~ ~  de: In résine de pin. - M. IIANS RERS (Indus- 
tria quimica, 1907, p .  327). - L'auteur propose une nouvelle 
méthode pour doser les rksines d a n s  les rnélanges résineux, les 
laques, le vernis copal, la poix e t  le papier. 10 gr .  de substance 
sont traités par  20 à 23 cc de potasse à 10 p. 200 durant  un 
quart d'heure, en chaiif'farit au  bain-marie; aprés  refroidisse- 
ment, le savon est décomposé par  HCI diluh; o n  separe la résine 
précipitée; on lave à froid et  l'on dessèche ; on pulverise le pro- 
duit sec, qu'on reprend B chaud p a r  environ 50 cc. d'kther de 
pétrole ; on filtre, e t  l'on précipite par  l 'ammoniaque; on filtre de 
nouveau ; on chauf'e au bain-marie la résine obtenue pour la 
dPshydrater et la priver d'ammoniaque, et l'on pèse. 

P.T. 

C~ractérlsntlon de certalnea ernenaea au mnyen 
du elilnrliydrata de phlorngluciiie - M .  KOBEKT 
(Zeits. f .  analyl.  Chernie, 1907, p. 711 j. - On sait que le chlorhg- 
drate de  phloroglucirie donne avec les membranes durcies une  
coloratiori rouge-violach intense. La phloroglucine donne égale- 
ment, avec la vanilline. en présence d'un acide, une réaction colo- 
rée rouge par  formation d'un dérive du  triphénylrnéthane 
C20Hi80S. Cette réaction est usitée par  l a  mkdecine clinique pour  
la recherche d'HC1. 

M. Kobert a constaté que le chlorhydrate de phloroglucine 
donne aussi une  belle coloration avez certaines huiles essen- 
tielles. 

Le reactif eniploy4 pour cette réaction eut préparé de la façon 
suivarite : on dissout une partie de phloroglucine dans 10p.d'al- 
cool ; à 1 cc. de  cette solution alcoolique on a.joute quelques cc. 
d'HC1 concentré; à une goutte ou un  petit cristal de l a  substance 
à essayer on ajoute environ 1/2 à 1 cc. du réactif. 

II se produit une belle coloration rouge avec les essences de 
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inoutarde, de  girofle, de  piment, d'aneth, de flcur d'oranger, de 
jaborandi, destragon,  de basilic, de  lavande, de baume d u  
Péroii, de  persil. de siissafras. 

Les essences de  beryamotte, d'anis, d'eucalyptus, de menthe 
frisée. derorriariri, de  citroriiielle doririen1 une coloration bruri-rou- 
geâtre. 

Avec beaucoup d'autres essences, on obtient un  précipit8 rouge 
sale ou blanc sale. 

L'essence de  menthe américaine devient rouge sale par chauf- 
fage avec le réactif;  l'essence de menthe jüponaisedevientjiiune; 
l'essence de mr:nt,he \litcham devient. rouge p;Zle; exempte de ter- 
pène elle devient roiise sale. L'essence naturelle de cochléaria 
devient brune ; l'essence artificielle donne un  trouble blanchatre. 

L'auteur n rectierch6 si la coloration rouge peut &tre obtenue 
avec certaines parties constituantes des essences. 11 a constaté que 
les essences mises en expérience (a l'exception de l'essence de 
feuilles d e  jaborandi et de l'essence de  baume du Pkrou) conte- 
naient un ou pluiieiirs des principes suivants : linalol, éugi:nol, 
safrol, myristicirie, méthylchavicol, apiol,  géraniol et aldéhyde 
cinnamique. 

Ces coi ps, contrairernent aux  essences, possèdent une cornposi- 
tiori c.hiinique dkfinie. Ils donnent, avec le chlorhydrate de phlo- 
roglucine, une coloration rouge intense. 

Au poiiit d e  vue de  la  constitution chimique, l'auteur a cons- 
taté que tous ces corps contiennent le groupeinent allyle - CH2 
- CL3 x (211'. L'euc;énol, pa r  exemple, peut  étre consitiéré 
corrinie l'allylgaïacol, le sitfrol coirirrie un  éllier allylpyrocaté- 
chine-rnéthylénique, l'apiol comme un  6ttier allylti:lroxylbenzol- 
tliméttiylénique, la myristicine comme u n  é ther  allglpyrogallo- 
m6thylique. 

Dans le linalol et le géraniol,  il y a deux atomes d'hydropéne 
remplacks p a r  deux groupes méthyle i 

Bans l'aldéhyde cinnamique : 

un atorile d'hydrogène est remplace p a r  u n  groupe phényle. 
L'isosnfrol et I'isorriyrislicine, q u i ,  au lieu du  groupe alljle, 

coiitiennent le groupe psopknyle CH = CH - CH3. ne donnent 
pas  de  coloration avec le chlor-hydrate de  phloroglucine. 

D'autres corps contenant le groupe allyle donnent également la 
coloration ; par exemple. le sulfure d'allyle, le chlorure d'allyle, 
l a  diallylurie, l'alcool allylique, l'alcool cinnamique, etc. 

K. B. 
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nemage de  l'aeldité dans les  terres. - M .  le 1P H ,  
SCCRTING (Zeits. f .  angew. Chemie, 1908, p .  151). - L'auteur 
a perfection118 la méthode de Ilacke, qui  présente l'inconvénient 
d'élre faussée par  la tlécomposition des rniitiPres organiques d u  
sol analysé. Le principc de la rnéltiode est le suivant : on fait  
agir les acides de  la terre sur  une qiinritité déterminée de  car- 
bonate d e  chaux ; on cléterriiirie CO-insi dE.plac6 ; on attiiclue 
erisuite par  HCI le CaC03  non dCcornposé. L'excks dc CO2 airisi 
obtenu s u r  la quantité théorique que peut donner le CaC03 mis 
en ceuvre, reprkserits COS provenant de la décomposition des 
matiiires organiques. 

On place dans un ballon 10 5 50 s r .  de terre, selon s a  compo- 
sition, et I'on remplit  d'eau à moitié; on fernic le ballon avec u n  
lmuchon de  caoutchouc qui  porte un  tube pour barbotage 
d'hydrogène igax inerte pour le cléplacei-i~ent), un  tutle abduc- 
teur et un  agitateur à ailettes ; on introiluil également dans le 
mélange un petit excEs de  carbonate de chaux. L'appareil est 
relié Ü. un absorbeur contenant une lessive alcaline titrée. On fait 
passer en aqi tant  le coiirarit tl 'hydrogùne (6 10 bulles par  
sccoridc\, afin dc dépl:iccr CO2 inis cn liberté par  les acides huini- 
ques ; au bout d e  2 heures, on sépare I'absorbeur ; on en met un  
nouveau garni,  et l'on introduit dans le ballon HCI à 20 p. 100 ; 
on f i l i t  agir  ericnre pendant une heure. Les snlutions alcalines 
sont relitrées pour  déterminer CO2 ahsorhé. 

I I  est irriporti~rit d'erriploger, pour  le délayase de  la terre, de 
l'eau bouillie e t  de vérifier le titre de  la liqueur alcaline avant 
chaque op& ;L t ' ion. 

Dans la g6ni:raliti: des cas, l'opération de contrhle de la décon-  
position des rnntibres organiques n'est pas nécessaire. 

E .  S .  

Domage d e  la rnorpl i inc  d a n a  t'opiom. - JI.  H. JIÜHE 
(Zei2.s. f. unnl!l!. ( X r m i e ,  1908, p. 266). - P h .  Schidrowitz pro- 
pose la iii6thode suivante : on fait macérer pendant 15 minutes 
avec 6 cc. d'eau 6 g r .  d'opium grossii\remeri t pulvérisé ; on tra ns- 
forrnc cnsuitc le tout cri unc pâle, qu'on transviisc dans  une fiole 
d'Erlerirneyer tarée de 1U0 cc., e t  on lave avec de  l'eau jusqu'k 
olitenliori d u  poids de 54gr .  ; on agite pendant 5 minutes, puis 
on abandonne le tout pendant unc heure en agitant frkqiieni- 
nient ; on filtre alors sur un filtre sans pli dans une fiole d e  
rrihiie rlirriensiun, et I'ori recueille 4.8~3. .  de liquide; un ajoute 
au fillrslurn 2gr' de solution de salicylate de soude k 50 p. 100 ; 
on agite pendant 2 j 2  minute;  on filtre e t  I'on recueille 36 gr.  de 
liquide; on ajoute alors au liltr;iturn 15cc.  d'éther, et, aprés 
ilvoir retourné unc ou deux fois le vase, on ajoute 5 cc. 2 
d'ammoniaque diluke (17gr. d'animoniaque de  densité 0,960 c.1 
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83gr.  d'eauj ; après  avoir bouché soigneuse!nent le vase, on 
agite pendant 10 minutes, et on laisse le mélange au repos 
pendant 24 heures à 120 ; on filtre le plus possible de  la couche 
éthP,rée ; on ajoute encore 15 cc. d'éther ; on agite et  l'on filtre 
l'éther ; on verse alors tout le liquide sur  le filtre ; on lave 
deux ou trois fois le vase ct le filire avcc environ 5cc .  d'eiru 
saturée d'kther ; on  sèchc le filtre e t  les cristaux entre des 
feuilles de papier biiviird ; on fait  passer la plus  grande partie 
des cristaux d a n s  le vase ; on fait sécher celui-ci a insi  que le 
filtre k 5 s 0 ,  e t  I'on introduit le reste des cristaux dans le vase;  
on dissout l'alcaloïde dans 23cc. d'acide sulfurique NI10 ; or1 
dilue à 50cc., et l'on titre l'excés d'acide e n  présence d u  iriéthyl- 
oi,ange. Soit x le nombre de cc. d'acide employcs ; ILI teneur 
en morphine de  l'opium est  égale 8 : 

R'ouveua r&uctIP pour rec l irrcher  e t  dorrcr I'cidcle 
c l i~or l i~ t l i - iq i i c  libime: tlnnn Ic a u c  pualrique. - 
.IlII. KASSLE et AILKOSS (Joziminl of biolog. Chern., 1907, p.  11). 
- Le nouveau réactif proposé p a r  les au teurs  est In. matière 
colorante du chou rouge ;  on fait rnacérer dans l'eau les feuillei 
de ce chou ; on décolorc par  l'acide sulfur-eux ln mnc6ratioii 
ainsi obtenue, e t  I'on chasse p a r  I'6bullition l'excès d'acide SUI- 
fureux ; or1 filtre ( i i i i  tiesoin, on ajoute u n  peu tl'alhiirriine d'miif 

afin d'ot~tenir plus facilement u n  liquide lirilpide). IICl colore eu 
rouge pourpre le liquide obtenu.  

Pour doser HCI libre d a n s  le suc gastrique, on  en prend 1 cc.,  
qu'on additionne de  2cc. de  réactif e t  d e  I cc. d'eau ; aprEs un 
contact de  10 minutes, on compare la te inte  obtenue avec celle 
que  donne u n  mélange d e  1 cc. d'HC:I décinormal, 2 cc. de réactif 
et 1 CC. d'eau. 

Daiunge d e s  eompriméu de ch lorure  iiierenrique. 
- M. F. RIMIS[ ( l lol l~/ t ino chimico fntmncrutico, 1908, p. 2 4 5 ) ,  
- O n  dissout u n e  pastille daris une petite quarit,ité d'eau chaude; 
on ajoiite 30 cc. d'une soliilion saturc'!e de sulfiite d'hydrazine 
neutralisée au méthylorange et  10 cc. de solution d e  soude nor- 
male. Après quelqiies rninutcsdc repos, on filtre et on lnvc A l'eau 
chaude. 1)'aprEs la formule 

cinq molécules d e  soude correspondent à d e u x  rnolécules de chlo- 
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rure mercur iqué ,  d'où c h a q u e  cc. d e  soude  no rma le  correspond 
à Ogr.fO836 de ch lo ru re  niercuriquc,;  il suilit d o n c  d e  t i t r e r  
l'excès d 'alcalinité avec  S0611~ décinormal .  

ILL coloration des pasti l les n e  nuit pas # l a  r6action. 
A .  D .  

BIBLIOGRAPHIE 

Traité d'analyse quallt~ttve d ' m p r è a  la thkorie des 
ions, par le docteur WILIIEI.M ~ ~ O T T O E R .  1 vol. d e  924 papes. avec 
24 fig. dans le texle, un tableau spectral el  un titbiedu sépare pour 
I'usage du laboratoire fWilbrlrn Engelmann, Cditeur. Leipzig). Pris : 
12 Br - Ce nouveau traité d'analyse qualitative a pour objet de  baser 
I'ens~ignernerit pratiqur au laboratoire sur l'état des subslances dissou- 
tes. au lieu de faire sirripleinent mention de cet état corritrie cela 
arrive frCqiieniinent. Pour faciliter l'usage de son ouvrage, l 'auteur a 
traite sepnr6mrnt les qiiestions générales et  les qiieslions spfciales ; 
l'unité du livre n'en est, du reste, nullement influencée, mais les diffe- 
rentes parlies sont au contraire etroiternent reliées entre elles. 

La prerriiére partie r s t  consacrée h I'exposilion des ththries génera- 
les, illustrée d'expériences simples qui en rendent la comprehension 
très facile. Hans la seconde partie, sont donnés des conseils pratiques 
sur le travail au  laboratoire et sur les essais préliminaires. Viennent 
ensuite les reactions caractéristiques des ions, puis enfin l a  marche A 
suivre pour une analyse qutilitative. Les élérrients rares son1 traités h 
part dans la cinquième partie. 

Cet ouvrage est un guide très complet, qui srra consulté avec u n  vif 
intéret, nous n'en doutons pas, par lous les chimistes connaissant la 
langue allemande. 

N. B .  

L e n  déconvcrles nioclcrnes en physique: leur tliéo- 
rie et leur rùle dans I'liypotlm&se de In eonatitulion 
électrique de le matière. par 0. ~ I A N V I L L X  (Hermann,  édileur, 
6, rue de  la Sorbonne, Paris) .  Prix : 5 fr - Depuis une dizaine d'an- 
nées, certains physicieiis on t  mis en avant la conslitution électrique de 
la maticce, et  la théorie d'Arrhenius, ou théorie des ions, a rencontrt!, 
surtout k l 'étranger, uu assez grand nombre de partisans. 

Eu France. elle n 'a  pas PLI encore beaucoup ri'Bcho, et  cela tient 
principaleinent A ce qu'il n'existe pas de livre traitant ce su,jet dans 
son ensemble et à ce qu'on est oblige d e  recourir ti des travaux origi- 
naux dispersés dans des revurs et  écrits en différentes langues. 

M. ?rIariville a pensé qu'il serait utile aux physiciens et  aux chirriistes 
français en publiant un livre donnant un schéma des methoiles expé- 
rimentales su r  lesquelles est basée l a  théorie des ions e t  des élrctrons. 
L'auteur sait très bien que cette théorie ne  sera définitivement accep- 
tée que lorsqu'elle aura été confirmée par l'esp6rimentation, et  il ne 
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prPtend pas imposer a u  lecteur I'hppothbsc d'une cbnstitution électri- 
que de la matière. 11 indique sirnpleriirnt les raisons qui ont inspir,i 
les auteurs de la théorie, e t  son livre prririellra. rneirie aux adversni- 
res de cette doctrine nouvelle, des objections pour la combattre. 

Voici les titres des chapilres de cet. ouvrage: 1. DCcliarge Clrctrique 
A travers les liquides; II.  Dticharge A travers les gaz;  I I I .  Ionisatiiin des 
gaz ; IV. L'électron ; V .  Introduction h la théorie éleclronique de la 
matière ; VI. Radioactivité induite de l a  inatiére ; V11. Théorie electro- 
nique de  la rnatihre. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Arrèlk nomment le chefcimi ishoratoirc tiem PXPCF- 

t i n e s  HI, niininl&re du ~ ' o i i i i ~ i ~ r c e  e t  un ~li imisie de 
ce lalioraloire. - Par arrêté du ministre d u  Coinmerce du 5 juin 
1908, hl Halphen, chiiiiiste riu laboratoire des expertises an iriinisti.re 
d u  Commerce et  de 1 Iiidiistrie. est nornriié chef de ce laboratoire en 
remplacement de hl. Riche, dbcédé. 

h l .  Labbi?, l ic~ncii :  Cs scienres ptlysiqiies et chirniqiies, est nomini 
chimiste au  inPrne laboratoire en  remplacement de JI. Halphen . 

Dans le numéro de juin 2908, p .  210, l'article inlitulé : Uosnqe sinlul- 
tané du fer e l  du unnndium par voie ~~oliime'tripe a été indiqué 
comme ayant pour auteurs !M. 7'. Warynslci et A. Mdicani; il faut 
lire : T. Warinsfci e t  B. Mdiuani. 

DEMANDES E T  OFFRES D'EMPLOIS 
Nous inforrrions nos lecteurs qu'en qualité de secrCtaire gEnéral du S y -  

dicat des cliimistes, nous nous cliargeons, Iorsqiic! les tleniandes et les 
offres le permettent, de procurer des cliirnistcs aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux cliimistes qui sont h la recherche d'un emploi. 
IAes insertinris que iious faisons iiaiis les Annules soril alisolurrieril gra- 
iuites. S'adresser i M. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 3 0 .  

Sur  la demande de RI. le seciétairc de l'Association des anciens ClCves 
de l'lnstilut de chimie appliqiiée, nous informons les induslriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant R lui, 3, rue Jliclie- 
let, Paris ( 6 ~ ) .  

L'Association amicale des anciens dlbvos d e  1'Inslitut national agrono- 
mique est k n16nie chaque a n n k  d'off'rir à MM. les indiislriels, chi- 
mistes, etc., le  concours de  plusieurs inghicurs agrnnornes. 

Pri lre  d'atlrevsei 11:s derriandes au siège social de l'Association, 16, riie 
Claude Bcrriard, Paris, V. 

LAVAL, - I Y P R l l B R l E  L BAIlNLOUD LT C" 
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TRAVAUX ORIGIBAUX 

Analylse des ferroeh~omes u haute teneur en 
aarlmne, 

Par MM. A. C i i;~irv et F. DIIUIQUE-~IAYER. 

Les analyses de  ferrochroines haute teneur en carbone et  en 
chrome présentant quelques difficultk, nous avons pensé faire 
œuvre utile en prbsentnnt ici les résultats de nos observ a t' ions. 

Dosage du chrome. - Pour doser le chrome, aucune difficulté. 
On attaque Ie ferrochrome bien porphyrisé par  le  peroxyde de  
sodium, de façon à. obtenir du  chromate de soude. On titre 
celui-ci au moyen de la liqueur de  Mohr et d'une solution titrée 
de permanganate de potasse (Voir le  mode opbratoire dans le 
Grtidr praligzie du chimiste nzétallurgiste e t  de l'essayeur, par  L. 
Campredon, p. 242 ) .  

Dosage du carbone total. - Les ouvrages spéciaux concernant 
les analyses rn6tallurgiques s'étendent peu sur  ce dosage. Nous 
avons fait l'étude comparative des divers procédés qui  y sont 
sorrirriairernerit exposés. 

Aprés quelques essais infructueux, nous avons rejeté toutes les 
n1;thodes basées sur  la sPparation préalable de la matiEre car- 
bon8e ; la méthode a u  chlore de  MToehler est t rop délicate ; 
quant ?I la méthode d'attaque par  Ie chlorure double de cuivre 
et de potassiuni, elle est inapplicable. E n  effet, ainsi que le fait  
remarquer RI. Carnpredon dans son Guide pratique du chimiste 
i r~étul lui~gis le  el de l 'essuyrur, les ferrochroriies ne sont a t taqués 
que  faiblement et  difficilement par  ce réactif. 

Nous avons ccpendant tenu h vkrifier par  nous-niénies s'il 
n'était pas possible de dissoudre les ferrochromes dans le chlo- 
rure de cuivre et de  potassium, en employant le dispositif recoin- 
inandé p a r  DI. Carnot Celui-ci conseille d'operer la dissolution 
dans un  courant de CO2 en présenoc d'une feuille d e  platine, qui 
faciliterait l 'attaque e n  formant, au  sein d u  liquide, u n  couple 
C.lectriqiie avec le rnktal. S o u s  avons fait nos essais sur  le métal 
aussi finement divisé que possible par  une porphyrisntion pous- 
sée il la dernière limite. Grâce a toutes ces prkcautions, nous 
somiiies arr ivés  à une  dissolution à peu près coinplète des échan- 
tillons de  ferrochromes à. teneur en chrome assez peu élevée ; 
mais, dEs que  cette teneur atteignait 50 k 60 p. 100, l'attaque 
était presque nulle, rnérne en l a  prolongeant pendant  6 heures. 

AOUT 1908. 
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s o u s  avons donc été amenEs A recourir a u x  méthodes basées 
s u r  la combustion directe du  carbone contenu dans les ferro- 
chrornes. Parmi  les inethodes préconisées jusqu'ici, nous avons 
donné la préférence ii. celle de hl. daboulay (Revue de chimie pure 
et nppliquee, juin 1903), qui nous a paru bien étudiée. Ce procédé 
consiste à placer Ogr.2 d e  ferrochroine dans urie nacelle en por- 
celaine, qu 'on int.rnduit dans un  tube en porcelaine ; on chauffe 
;IU rouge vif dans un  courant d'oxygéne p u r  pendant 4 à 6 h.  ; 
on absurhe (XPfor r i id  dans uiie solutioii de chlorure de 
baryurri airirrioriii~cal ; or1 recueille le  carlioriate de IiaryLe pro- 
dui t  avec quelqiies prkcautions ; on le clissout dans IICl et on Ir: 
reprécipite par  ÇOC1l?.  

Nous avons Bgalernent trouvé quelques indications sur  la 
méthode suivie dans les usines du Creusot. Le principe en est le 
m h e  ; on chauffe a u  rouge le ferrochrorne d a n s  u n  courant 
d'oxygéne, e t  COe produit est recueilli dans des tubes à potasse 
titrés. L'augnientation de  poids de  ces tubes donne COP. 

Sous  avons donc eu recours à cette méthode pour le dosage du 
carbone total daris un ferrochrorne riche eri chiorrie, mais rious 
n'avons pas  tardé à reconnaître qne la combustion ainsi prati- 
y u k  était excessivernent longue et que, nic?ine après  dix heures 
de  chauffage au  r o u g ,  en prBsence de l'oxygène, elle ktait 
incomplète. Nous avons,  en efret, constaté qu'au hout de  ce 
temps, il se dégageait encore CO?. 

11 était donc ndcessaire de rendre la combustion beaucoup plus 
rapide. Koiis avons essayé de favoriser la transformation du car- 
hone en COQn inélangeant le ferrochrorne avec un oxydant 
énergique. Xoiis avons adoptk dans ce but le bioxyde de plomb, 
qui nous a paru préférable cause d e  son action et de l a  facilité 
avec laquelle on peut se le procurer il l'état pur .  Coinme absor- 
ban t  de CO? produit, nous avons choisi le chlorure de baryum 
arrirrioniacal, qu i  perrriet de suivre le dégagernerit et d e  s'assurer 
de la totalité de l'alisorption; en effet, il est toujours possible de 
riiettre un noiiibre de flacoris absorbeurs tel qu'il ne se forme 
aucune trace de  précipité dans le  dernier pendant  toute la dur& 
de l'opération. 

Hénct i fs .  - Bioxyde de plomb. - Il doit etre exempt de carbo- 
nates. 11 est très utile d'essayer les produits r e n d u s  dans le com- 
nierce cornine bioxydes purs  et qui  contiennent des quantités 
notaliles de  carbonates. On peut,  toutefois, utiliser ces bioxydes 
impurs  en déterriiinant, par  une expérience k blanc, CO? qu'ils 
cont iennmt ct en tenant compte de cette quantitC dans les essais 
ultérieurs. 
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- 293 - 
Oqjgène. - Pour plus de commodité, nous cinployons des 

lulies d'oxygène coinprirrii.. Ce gaz corilient loujours CO2, qu'on 
éliriiine par  un  barbotage préillable dans une solution absor- 
bante. 

Solution de çh lo lwe  de baryum arnmonincul. - Cette solution se  
prépare en mélangeant des volumes C p i i x  de chlorure de baryum 
i 10 p.  100 et d'aminoniique à SSO. La solution est filtrée dani: 
1t:s flacons al~sorlieiii-s a n  riiomcnt. de l'emploi. 

dppre i l .  - ALI sortir du tuhe, l'oxygène se rend dans deux 
flacons laveurs contena~it  une lessive de  potasse ou de  soude 
destiné absorber CO? ; de II, il passe h travers urie éprouvette 
coritennnt de la chaux  sodkc et  au-dessus quelqucs fragments 
de clilorure de  calciiim fondu debtiné i absorber les derniéres 
traces de COQt B dessécher l e  gaz ; enfin, le gaz traverse u n  
laveur SOqly rdcsthe à iu:hevei- la rlessiccntion. 

L'ox\gène, purifié et sec, péiiètre clans le tube 3 coiubustion ; 
celui-ci est u n  tube en porcelairie, vernissé B l 'intérieur, de  
Qcentim. de diaiiiétre, et ferini. a u x  deux 
extrirriites par  des  bouchons en caoulchou(: 
perchs d'uri trou pour  l'erilrée ct la sortie 
de  l'osygknc. II cst nécessaire que  les bou- 
choris en caoutchoiic ne soicnt pas atteints 
par la chaleur ; à cet eiFet, In grille h gaz 
qni chniitT'e le tiibc est er1fei~iii.e ailx deux 
eshimités  c i l  tre deux cartons d'amiante que 
travei7se le tube, et celui-ci dipasse la grille 
de 23 ceritini. de chaque cUté. 

La rriati6re ii analyser est placke dans 
urie nacelle en purcelaine, h I'irit6rieur d u  
tube ; à l a  sortie du  tube, les gaz de coin- 
buslion I.raversent trois laveiirs spiciaux,  
contenant du  chlorure de b:irguin ammo- 
niacal. Ces laveurs, qui nous ont donné en- 
titre satisfaction, orit été coiribiri&s d e  façon à recueillir facileinent 
le prtkipitk qu'ils rcnferuierit : ce sont des  ampoules en verre ,en 
forme de poire, d'une contenance d e  100cc. environ, portant u n  
tulie 1' (11, soudé latéralement à l a  partie supérieure ; ces am-  
poules sont fermées & la part ie  supfrieiire p a r  un houchon en 
caoutchouc, percé d'un trou dans lequel passe un tube e n  U dont  
l'une des branchcs est coudce à angle droit,  pour se raccorder 
avec le tuhe d'arrivée des gaz; l'autre b ranche  est droite, plonge 

(1) Constructeur M .  Regnier, 23, rue Cujas. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



jusqu'au fond de I'anipoule et se termine p a r  une quantité d e  
petits trous de façon à augmenter la surface de  contact du gaz 
et d u  liquide absorbant. Trois de  ces laveurs, placés 3 la suite 
du tube à combustion, suffisent k absorber tout l'acide carbo- 
nique dégagé ; le troisiérrie sert siniplelrient de tr!moin, et I'on 
doit n'y ohserver In formation d'aucune trace de  précipité. 

Mode opivnloire. - On pkse Ogr.25 de ferrnclirome, porphyrid 
aussi finement que possible (la poudre doit donner sous le doigt 
1 ; ~  sensation de 1;i farine) ; on les mélange soigneusement sur 
une feuille de papier glacé avec Igr .5  d'oxyde puce de plomb ; le 
tout est introduit dans une nacelle de porcelaine aussi grande 
que possible, afin que le mélange y soit répandu sous une épais- 
seur trks faible (les nacelles que nous employons ont une lon- 
gueur de 9ceriti1n. e t  une largeur de 2cenLirri.) ; on niet la nacelle 
en p h c e  au  milieu du  tube en porcelaine ; on ferme celui-ci avec 
son bouchon, et, toutes les corn~riuriications étant établies, on 
fait passer le courant d'oxygène ; on règle le courant au  moyen 
d 'un rilano-détendeur (cet appareil  accompagne toujours le tuhe 
rl'oxyg&nej, de f a p n  qu'il passe environ deux hulles par seconde ; 
lorsque l'appareil est purgé de CO" on relie les flacons ahsor- 
beurs au tube de porcelaine, et I'on conimence & chauffer, en  
élevant doucement la tempkrature jusqu'nu rouge ; B ce n~o-  
ment ,  se produit un  violent dégagement de  vapeurs acides, dues 
k la combustion des impuretés (soufre, etc.) du  ferrochrome ; 
aussitbt aprés, COf commence à se dégager, e t  I'on observe dans 
les llacons absorheurs la formation d'un pi+cip~té blanc de carbo- 
nate de  baryte. 

La combustion est complète au  bout de  3 oii 4 heures ; mais, 
par  r i m u r e  de précaution, il est bon de prolonger l'opération 
pendant une heure de  plus .  

Lorsqu'il ne se tlkgage plus d e  CO2, on sépare les flacons 
alisorbeurs du  reste de I'apparcil ; on ccsse dc chauffer, et I'on 
a d l e  le courant d'oxygène ; on fait pnsser sur  un rriême fillre 
sans  plis la totalité du  précipitk d c  carbonate de baryte contenu 
dans  les flacons al)sorbeurs ; on lave les tubes et les vases avec 
de l 'eau bouillie, chaude, sans s'inquiéter du  prkcipité qui peut 
rester adhérent aux parois, puis on lave le précipite de la m h e  
façon, afin d'il iminer tout le chlorure de baryuin en excès ; on 
place alors le filtre sur  uri bécher ; on rince les vases absorbeurs 
et les tuhcs avec IlCl au  quar t ,  qui  dissout les pnrcclles de car- 
l ~ o n a t e  de baryte adhércnles au  verre, puis on verse ce i idrne  
iicidc sur  le filtre ; lorsque tout le carbonate de  baryte est dis- 
sous, on l a r e  les vascs et le filtre :L l'eau c h a ~ i d e  ; on étend à 
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XOcc. environ ; on  ajoute IOcc. de  SO4H: et I'on fait bouillir. 
Tout le baryuin se précipite L l 'état de  sulfate de baryte ; on 
laisse refroidir ; on filtre ; on lave à l'eau houillaiite ; on skche ; 
on calcine et  I'on pèse. 

SObRa X 0,05136 X 4.00 = Carbone total p. 100. 

11 est à remarquer que  la totalité de COI n'est plis précipitée 
par son passage à travers le chlorurc.de bnryuin aniiiioniacal ; 
en effet, une grande partie reste dissoute k I ' é tü t  de c a r h m a t e  
d'ammoniaque. A In température ordinaire, la transformation 
du carhamate en carbonate n'a lieu complètement qu'au bout de 
24 heures, dans u n  lieu chaud.  Mais on peut 112ter cette préeipi- 
tation en plaçant les vases absorbeurs au-dessus d'un bain-marie 
à 1'Ebullition. Dans ces conditions, la transformation est totale 
en deux heureç. 11 faut bien se garder. comme le conseillent cer- 
tains auteurs, d e  h i r e  bouillir l a  solutioii pour en chasser l 'mi- 
moniaque et rassembler le précipité ; en procédant de cette façon, 
on provoquerait infnilliblenienl le dkpart d'une certaine quantité 
de CO2. 

Dosage du fer .  - Ce dosage, cependant trés siniplc, nous s 
réserve quelques surprises. Au cours'  d'un co~itrôle de fabrica- 
tion, nous avons et6 amenés h coristater que tous nos dosages de 
fer étaient trop Elevés. Kous erriployions ceperida~it la rnétliode 
pr6conisEe par tous les auteurs : fusion de Ojr .25 de  f e r r o c h r o m  
avec 2gr.S de  peroxyde d e  sorliuiii d a m  u n  creuset de niclrel, 
reprise par SOTH' ,  double précipitation des hydrates par  un  
alcali suivie chaque Sois d'une redissolution par  K I ,  réduction 
par le zinc et t i trage a u  permarigariate de potasse. 

Sous n'avions apport6 U cette niéthode que deux légères modi- 
fications : ,1° nous nous servions, pour précipiter l 'hydrate de 
fer, de l'aminoriiaque 5 la place de la potasse qui est géntkale- 
iiient indiquée ; en etl'et, si I'on eiiiploie la potasse, l 'attaque du 
creuset introduit dans la solution des sels de nickel, e t ,  par suite, 
on entraine de l 'hydrate de nickel jusqu'k la fin cles opCratioiis ; 
finaleinerit, la présencc du nickel @ne le t i t rase au pernianga- 
iii~te de potasse. L'ainmoniaquc. redissolrant l'hydrate de nickcil, 
son eniploi élimine cette muse  d'erreur. 

2 O  Nous effectuions les redissolutions à l'aide d'IIC1, qui pimé7 
sente sur  SOiII' l'arant.age de  nt: pas c1C:sagréger le papier et, p a r  
conskquent, d e  ne pas introduire de riiatiCres osgariiques dans la 
solution. On sait, d'ailleurs, que la présencc de  cet acide dans le  
titrage au permanganate de potasse n'introduit aucune cause 
d'erreur, si  I'on a soin d'observer certaines piaécautions. 
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Ces deux  points étudiés, pour expliquer comment u n  exci.s de 
permanganate de potasse pouvait se trouver réduit,  nous noiis 
sommes demandé si les matières liydrocarhonb,es du ferrochroine 
étaient enti&renient oxydées par  le  pervxycle de sodiuin et si, 
dans  l 'hypothésc nbgativc, elles n'iiinient pas iransforinties. au 
moins en partie, en riialières orjianiques précipitaliles par I'niri- 

moniaque en même temps que l 'hydrate de  fe r .  Dans ce cas, cc 
seraient ces rnatières qui -réduiraient une ï.r:rtaine qiiantiti. tlc 
permanganate et viendraient ainsi fausser le dosage du fer. 

Pour  nous en assurer,  noiis avons songc;.t:, à Plirriirirr les Inn- 
tiéres organiques suçceptihles d'accornp;igner le pi~icipitt. cl'hy- 
drate  d e  fer, en calcinant celui-ci.  .\ cct ctret, nous ;wons allnqiie 
d u i s  uri creiisct de  ~iiclrel 0 s r . 5  de  fc:rrwhroirie porpliyis6 11 

l'aide de  5 sr .  dc pcroxyde dc ;;odiuiii ; nous ilvoiis repris par 
SObIl', prkcipité p a r  I'nrnnioni;ic~i~e, redissiiirs 1t: pikcipité h l'aide 
d'[ICI e t  reprécipité par  I'nnirnoniaque. A ce nionlent, :lu lieu d e  
redissoudre ce dernier précipiti: p a r  IJCI, nous l'avons s k h é  et 
calciné, afin d e  détruire toutes les nintihrcs organiques qu'il pou- 
vai t  renfrrmer ; nous l'avons ~ n s u i t e  fonrlii a v w  le t:ai~l)orinte 
sodico-potassique et nous l'üvoris repris par  II(:I. La solution a 
ét6 réduite par  le zinc et titrke ail per~ni inganatc  de potasse. 

Nous avons ainsi trouvé : 

Fer. . . . . . . . .  3 8 , N  p.  100 

Un essai,  conduit h la façon habituelle, sans ralcination, a 
donné : 

Fer. . . . . . . . .  32,69 p. 100 

Un certain nombre d'essais analogues nous ont inontrk nette- 
nient I'infliierice des r i i a l ihw organiques. 

Nous avons alors fait I'cssni suiviint : dosage du fer sur un 
méme éckiantillon de ferrochro~rie avan t  i:t après une calcination 
d'environ une demi-heure, ex6cutée sur  le rnétül [ni-mèine. Les 
résultats ont Cl.6 lcs siiivants : 

Fer avant calcination . 28,82 p. 200 
Fer après calcination . 26.92 1) 

Cet écart considérable doit encore &tre attribué ii la prksence 
de matiéres organiques. Il est p r o h b l e  que ces matière.; se t rou-  
vent  dans le ferrochrome & l 'ktat d c  carbures plus ou nioins coiii- 
plexes, qui sont. ensuite d4coiiiposés i:t mis  e n  solution piir l 'ac- 
tion dcç acides étendus. 

Noiis avons cherché jusqu'à yuelle limite 1;i calcinalion doit 
être poussée pour  assurer le  diipart complet de ces matières. Pour 
cela, nous avons dos6 le fer d a n s  dcs iicl~antillons de ferrocliroine 
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calcinés pendant des temps de  plus en plus longs ; nous avons 
ainsi obtenu les résultats suivants : 

Fer p .  100 

- 
II - 

Non calciné. . . . . . . . 32,69 48,78 
Calciné pendant 1 demi-heure . . 31,08 27.29 

- 1 h e u r e .  . . . 30,% 26,31 
- 2heures  . . . 28,9k 24,68 
- 3 heures . . . 28,94 24,67 
- kheures . . . 28,94 24,67 

Cne calcination de  2 heures, ou 3 heures p a r  excés de précau- 
tion, est nécessaire pour éliminer l'influence des inatii:rcs orga- 
niques dans le dosage du  fer des ferrochromes. 

La prksence des mntiéres organiques pouvant augmenter  le 
chiffre de  fer de 3 à 4 p. 100, il est absolument indispensable, 
avant d'effectuer ce dosage, de  calciner l'échantillon bien por- 
phyrisé pendant 3 heures au  rouge ; on fait ensuite l'attaque au 
peroxyde de sodium, ct  l'on continue d'aprés l n  méthode habi- 
tuelle. 

Dosage de l'acide ~iolt'are~x dans les iiiatières 
~lirneiitaires, et, en particoller, dans lem gklatincs, 

Expert-chimiste, 
Directeur du laboratoire de la Bourse d u  Commerce 

Le dosase de l'acide sulfureux d a n s  les gélntinrs présente cer- 
taines diflicultés. Ayant eu à en effectuer u n  grand nombre. j'ni 
dû  étudier une inSthode pratique, donnant  des résultats exacts. 

' Je nie suis a r r M  a u  mode opka to i re  suivant : on prend 
30 g r .  de gélatine sèche ou 100 gr .  de  @latine en gelée. La géla- 
tine sèche est mise k gonfler, pendant 22 heures, dans  un  bal- 
lon B forid rond, d'une capacité de 2 litre, avec 500 cc. d'eau 
houillie; on place le ballon sur  un  bain-marie;  le col d u  ballon est 
feriné par  u n  bouchon percé d e  trois trous ; l 'un dp ces trous est 
tixversé par  un tube partant  du  fond d u  bnllori e t  relié extérieu- 
renient avec un appareil continu, pi-oducleur d'acide carbonique, 
dont le clébit est réglé par  un  robinet en ver re ;  un second trou 
porte une tube 2 dégagement relié un tube rie \Vil1 pouvant 
renfermer au  moins 50 cc. de liquide ; le  troisiéme trou est tra- 
versé p a r  u n  tube entonnoir à robinet, dont l'intérieur plonge 
dans le liquide du  ballon ; on place dans le  tube de  Wil l  50 cc. 
d'une liqueur d'iodure de potassium iodée ainsi composee : 
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Iode sublime . . . . Y 

3 g r .  
Iodure de potassium . 7 gr .5 
Eau distillée . . . . u n  litre 

On fait d'abord passer dans le  ballon froid, pendant  10 minu 
tes, u n  courant assez rapide d e  aaz carbonique, afin de chasser 
tout l'air du ballon; on chaufïe le bain-marie; la gélatine gonflije 
se dissout rapidement; la température intérieure du  ballon nc 
doit pas dépasser 700; pendant ce temps, le courant d'acide car- 
bonique doit étre très modéré (2 k 3 bulles à la seconde) ; lorsque 
la gélatine est dissoute, on fait arriver lenterrient, par le tube  k 
entonnoir, 25 cc. d'une solution d'acide ptiospliorique sirupcux 
2 20 p. 100; on accélère le courant de gaz carbonique (4 à 5 bul- 
les à la seconde); au  bout d'une heure,  tout l'acide sulfureux n 
été entraliié par  le courant gazeux et transforme, par  son pas- 
sage dans la solution iodee, e n  acide sulfurique, qu'on dose par 
les méthodes ordinaires. 

Ce procédé donne des résultats trbs exacts; je l'ai constaté en 
opérant s u r  des gélatines exemptes d'acide sulfureux, auxqucl- 
les j'avais ajouté un  poids connu d e  niéta-bisulfite de soude 
p u r ;  j'ai toujours retrouvé le poids ajouté, e t  les erreurs n'ont 
jamais dépassé, en acide sulfureux, O,S p. 100 du  poids de méta- 
bisulfite ajouté. On peut donc considérer le procédé comme très 
exact. 

Afin d e  simplifier l a  méthode, j'ai essayé de  rloser 1'excPs 
d'iode dans u n e  solution iodiqué titrée, ainsi qu'il est indiqué 
dans plusieurs rnéthoiles officielles ; les résultats qiie j'ai obtenus 
ont t o u j ~ u r s  été tres mauvais. 

J'ai constaté qu'en faisant. passer un  courant d'acide carhoni- 
que pendant une heure, temps nécessaire pour l'opération, dans 
une solution d'iode titrée, son titre diminue dans  rle notables 
proportions, par  suite de l'entraînement de  vapeurs  d'iode par le 
courant  gazeux;  de  plus, lorsqii'on opère s u r  des gélatines, 
celles-ci renfermant des substances volatiles autres  que l'acide 
sulfureux, qui  aaissent s u r  la liqueur iod(ie, principalement des 
sulfures, le  ti trage de  l'iode restant  libre donne des résultats 
n'ayant aucune valeur au point de vue de la  détermination de 
l'acide sulfureux libre ou combiné. 

.T'ai constaté que  la méthode ~rfkéderite,  seule, qui consiste E 
doser l'acide s~i l fur ique formé dans  la solution iodo-iodurée 
donne des résultats constants e t  exacts. 

,Certaines gklatines renferment une  quant i té  d'acide sulfureux 
telle que 50  cc. de  la solution iodique est insuffisante : on peut 
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alors ehanqer le tube de Will,  en a\.ant soin d'arrCter le courant 
carbonique pendanl qu'on opkre la substitution, rriais il est pré- 
ferahle de recommencer le dosage sur  une quantité moindre de  
substiince. 

D'après les essais que j'ni ef îectuk et qui  ont port6 sur  plus  
de 100 6chantillons, IPS  quantités d'acide sulfureux ont vari6 
de O k 7 gr.  par  ltilogramme de gélatine skche R la tempFrstiirci 
ordinaire. 

Je dois signaler que jamais je  n'ai trouvé d'acide sulfureiis 
libre dans les gi:latines sEches, mais j'en ai trouve dans des 
gelées de gélatines. 1)aiis le cas de la présence d'acide sulfureux 
libre, l'opération cornporte deux phases. 

2 "  Sur un premier tube de Will, on opère le titrage de l'acide 
sulfurique formé dans la solution iodique par  le passage du cou- 
rant carbonique. pendant. nne heure, diins In. solution chaude, 
avant l'addition d'acide phosphorique; ce courant gazeux 
entraîne tout l'acide sulfureux l ibre .  

20 Sur un  second tube de Will,  on opère le dosage de l'acide 
sulfurique formé par  l'acide sulfurciix produit après  I'introduc- 
tion de la solution d'acide phosphorique, yui met en liberte 
l'acide sulfureux des sulfites. 

Ce procédé de dosage de l'acide sulfureiis, peut &tre appliqiib 
à toutes les matières alimentaires, l iquidw ou solides. 

Ynr une réectlon colorée d e  I'rlyptne et de dlreiw 
anestli&siques locaux, 

Lorsque, après avoir chaufré ,  en présence de SO"H5 un peu 
d'acide benzoïque jusqu'k formation de vapeurs bhnches ,  on 
ajout,e d e  I'azotate d e  potasse, on obtient lin liquide incolore ; si, 
aprhs refroidissement, on verse ce liquide dans un e x c h  d'eau 
ammoniacale, il se forme, p a r  addition d'une faible quantité d e  
sulfhydrate d'ammoriiaque. une coloration rouge-brun. 

Dans une première phase de la réaction, SOLHZ produit de 
l'acide sulfoberizoïqiie a u x  dépens de  l'acide benzoïque. 

Sous l'action ultérieure d u  nitrate de potasse, il y a transfor- 
mation en acide métadinitro-benzoïque 
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llaiis une troisihne phase,  l'acide inktadinitro-benzoïque est 
sursaturé par  l';imiiioniaque, et d u  méta-diamido-benzoiite d'airi- 
iiioniaque 

sc produit enfin sous l'influence du  sulfhydrate  d ' ammoniaqu~.  
S o u s  avons pensé appliquer cette réaction (1) 2 l'étude dw 

cixr:xtèri~s analytiques des divers anesthésiques locaux, conipo- 
s6s r)rg;iniqiies parfois coiriplexes de la  série aromatique. 

SOS recherches ont. d'ahord port6 s u r  I'alypine, puis sur. Li 

iiovociiïne et la stowïrie (2 ) .  Le modus operandt a étE le suivant : 
2 cc. de SOLII2 pur  ont éIF placés d a n s  un  tube à essai ; après 
addition de Ogr.05 de l'analgésique, le mélange a été chniiffé 
jusqu'h 6~iiission rietle cle vapeurs blanches ; dans In solution 
encore c.haucle, noiis avons versé, par petites portions et en agi- 
h n t ,  0;. 40 d'azotale d c  pothsse en fins rriiitaiix ; n p r k  refroi- 
tlissciiierit, le liquide ot~tenii a kt6 décanth avec précaution daris 
un w r r e  11 expérience conteniint 23 cc. environ d'aminoninque 
dilu6 au  112;  dans  le méliinge alcalin, iious avons laiss6 tomber 
une goutte de sulfhydrate d'arnnioninque. 

A son contact, il s'est aussitùt manifesté une coloration rouge- 
brun assez intense avec I'alypine (chlorhydrate de benzogl- 
tétra-inéthyl-di-anii~io-pe~itanol). 

Avec la stovaïne (chloihydrate d e  benzoyl-di-méthyl-an~ino- 
pentanol), la réaction a ét6 aussi netternent positive. 

Avec la novocaïne (chlorhydrate de para  amido benzoyl-di- 
éthyl-arriino-éthanol), nous avons obtenu, , a v a n t  addition de 
sulfhydrate d'arninoniaque, un  nîélange ammoniacal dont la 
colorat,ion orangk-rougeâtre a rriasquk la réaction finale ; de plus, 
celle-ci s'est montré fugace. 

(1) Cette r6action. mentionnée a u  Journal officiel du 19 juillet 1907, pour 
la recherche de l'acide benzoïque ajout6 c o m m e  antiqeplique dans lec  subs- 
tances alimentaires, est aussi officiellement recommandée en Suisse et aux 
Etals-tiriis. 

( 2 )  Pour  d'autres caractkres analytiques et différentiels de ces anesthési- 
ques, voir : 1'. LEMAIRE : S u r  l e  chlorhydrate d'amyleine ou stovaitie 
(Gazette des sciences midicales de Uordeauz .  1 9 0 4 ,  p .  612; - Sur les 
coract&es de l'alypine (Repertoire d e  pharmacie, 1906. p .  385) .  - Sur 
les carartcres physico-chimiques d'un nouvel ariesthesiyue local. la novo- 
raine (Repertoire d e  pharmacie, 1906, p 4 3 3 ) .  - Consirleralions sur 
I'associalion de quelques anesthesiques locaux avec le chlorure de r i ~ ~ c  
(Bulletin commercial, 1 9 0 6 ,  p. 425). 2 Titrage du sulfate de spartdine 
en a n p u l e s  (Repertoire de phurmacie, l9D8, p.  1). 
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En suivant la mSrne technique, nous avons encore essayé la 
réaction s u r  d'autres coaiposbs antérieurenient préconisés en 
thériipeutique comme anesthésiques lucaux. 

Avec la subcutine (paraphénol-sulfonate d'anesthésine ou éther 
Fithylique de l'acide para-amido-benzoïque para-phénol-sulfonél, 
le mélange obtenu avant  addition de sulfhydrate d'ammoniaque 
a pris une coloration orangé plus ou moins rougeillre, et la rEac- 
tiori a ofïert trés peu de netteté. 

Avec le chlorhydrate de  cocaïne (chlorhydrate de méthyl-ben-  
zoyl-ecgonine), le chlorhydrate  de  tropacocaïne (chlorhydrate de 
henzoyl-pseudo-tropSine), le chlorhydrate d'eucaïrie a (clilorhy- 
drate de  m C t . h y l - b e n z o y l - p e n t i i - 1 n i ~ t h y l - o x y p i ~ - c ~ i r b o n i -  
que), le chlorhyclrnte d'euctiïne 3 1ch1orhytir;ite de benzoyl-vinyl- 
diacétone-alkaiiiine), In r6ac:tion a été nettement positive 

Par  coritrr, en opérant dans  des conditions identiques, l a  réac- 
tion a kt6 nkgative avec la nirvanine (chlorhydrate de 1'6ther 
rriéthylique de l'acide di-éthyl-glycocolle-para-ii~iii[io-oxybe~izoï- 
que), avec le chlorhydrate d'holocaïne (chlorhydrate de para- 
di-Pithyl -oxy-éthényl-  diphényl-amidine) et  avec I'orthoforme 
(hydrate de mBta-amido-para-oxybenzoïqueméthylé ou neu-ortho- 
forme). 

Ajoutons que la réaction n'est pas seulement différentielle 
dans son terme final : aprés  les premiéres additions de nitrate de 
potasse, en eiTct, on obtient une coloration brun-rougeAtre avec: 
I'orthoforine, rouge ortingb avec le chlorhydrntc d'holocaïne, 
avec la sulxlitine et  avec la nirvanine. I.nriilis que le ini:lange es1 
orangé, jaune ou 5 peine coloré avec les chlorhydrates de tropa- 
cocaïne, d'a eucaïne, d e  ,3 eucaïrie, de  coeaïrie, avec l'alypirie et 
avec la stovüïiie. 

De plus, lors de  la saturation par  l 'ammoniaque (toujours pra- 
tiquée autant  que  possible dans les méiries conditions), la solu- 
tion obtenue est incolore ou peu colorée avec la nirvanine, la 
atovaïne, le chlorhydrate de cocaïne, 1 alypine, les chlorhydrates 
d'a eucaïne, de eucaïne, de tropacocaïne; elle est plus ou moins 
orangé ou rouge-orangé avec le chlorhydrale d'holocaïne, la 
novocaïne, I'orthoforrne, la subcutine. 

En résuiné, l'application à divers anesthésiques locaux de la 
réaction au  méta-di amido-benzoate d'ammoniaque ne constitue 
pas seulemclnt, en suivant un m h e  modus operandi, une réac- 
tion inéiiite pour certains d'entxf: eux ; négative avec d'autres, 
elle est aussi diKérentielle dans plusieurs de ses phases, pour les 
uns et les autree. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Faliifioation de la poudre de piment 
(poivre roaige), 

Directeur du' Laboratoire municipal d'Alger. 

En Algérie, une grande partie de  la population indigène con 
somrne, comrrii: condiment. de  la poudre dc piment doux(poivrnn 
rouge douxj. lequel est fourni par le Capsicurn annuurn et quel- 
ques-unes de ses variétés, de la famille des Solanées. 

La culture des diverses espkces d e  poivrons occupe un grand 
nombre d'agriculteurs dans  certaines provinces d'Espagne. 

Les essais fiiils eri Algérie, dans les enviroris de  Ténès et 
tl'0rléansville, avaient donné de bons résultats ; mais la vente en 
devint difficile 

Dans les principales villes du  i~ass in  méditerranéen, le chitrre 
des exportat,ioris de poudre de  piment doux serait. trks élevé. 
Aiussi,  sachant que cette poudre de piment ou poivron d,oux est 
einployée principalement B colorer les sauces chez les hinilles 
:~ralies, juives, italiennes ou nxilt:~ises, plusieurs industriels ont- 
ils soiigé7 une année oii ce produit était riire, A lui substituer dif- 
fkrents produits fabriqués de  toules pièces, sous des noms d'ern- 
prunt  qui ont été déposés. Nous pouvons citer notamriient le 
Pimient n a  et le Piment neu,f. 

Cette nouvelle industrie a porté à l 'agriculture u n  tort conside- 
rahle, étant donnée la quantitk énorme d e  piment exportC. 

D'autre part, en dehors de ce que le  consommateur est trompé 
sur  I i i  qualité de  la rnarchandise vendue, cette substitution n'est 
pas sans inconvénient lorsqu'on emploie la poudre de  piment 
naturelle comme agent conservateur d a n s  la fabrication de cer- 
taines charcuteries, telles que la soubressadz i 1 ) d'Algérie, par 
exemple;  en elret, l a  poudre artificielle qui  renferme, comme on 
le verra  plus loiu, une asscz grande quant i té  d'arriidon, favorise 
le développement de bactéries qu i  peuvent, sur tout  pendant la 
saison chaude, occasionner des accidents graves 

Si (ette substitution continuait à. se développer, elle arrêterait 
o u  restreindrait considérableinent la culture des divers Cnpsicum, 
tant  en dlgéric que dans les diverses régions où un grand nombre 
de colons esco~riptcnt le pr ix de  vente rknun6ra teur  de  ce produit 
(de 120 200 francs le quinlal).  

(1) Sorte d e  saucisson qui est additionne d'une assez grande quantite 
de piment rouge. 
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Voici les resultats comparatifs des analyses auxquelles a été 
soumis ce nouveau produit et qu i  prouvent d'une falori positive 

Pig. i .  - Poudre de piriient naturel d0coloreo. 

la falsification et  m h n e  la. siihstitution totale d'un produit artifi- 
ciel à un produit agricole naturel. 

1 0  Examen oryanoleptique. 

Piment d'origine cerlnine 
(pulvbriaé nu Isboruloire) - 

Couleur rouge ocre. 
Aspect sec. 
Odeur l&drement Acre. 
Saveur 1Agéreriierit acre. 
Ne taiahe presque pas le papier 

apres trois jour3. 

Piment  falsifié 
-- 

Coiileiir rouge vif. 
Aspect gras .  
Odeur fade. 
haveur rarineuse. 
Tache fortement l e  papier en rouge. 

2 0  Examen microscopique. 

Piment d'origine certaine 
(fig. 1 e t ? )  

- 

1. Cellules del'épicarpe di1 piment. 
II. Cellules du rrirsocarpe. 
I I I .  Cellules do 1'cniloc.irpe. 
IV.  Faisceau li bbro-ligrieux. 
V. CeIliiles ci~ri;br~oïdes (vues de 

fnce et. de profil]. 
TI. Cellules de l'albumen. 

P:IS dp grain5 d ' a rn i i l~~n  

Piment f ia l~i f i6  
(fig. 3 e t  4 )  

- 
1. Cellules de I'bpir,arpe d u  ble .  
I I .  Cellules a t ubcs  e t  cellulrs 

tr,insversales. 
III.  CeIliil, s de l ' a ~ ~ i s e  protéique. 
I V .  Amas dc grains d'nleurone. 
V .  Cel1iili.s de l'al bumen.  
VI. Amidon d u  blé. 
VI I .  l'«ils du  h l @ .  
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Cet examen a port6 sur des échantillons dégraisshs et décolo- 
rbs par l'éther de pétrole. Si le mérne examen était fait sans I'in- 
terventiun de l'éther de pétrole, on trouverait divers Eléments 
coloris en rouge (fig. 2) et des globules gras (fig. 4).  

Fig. 2 .  Fig. 4 .  

Fig 3 .  - Poudre de piment  artificielle décolorbe. 

L'examen de la matihre colorante du piment artificiel montre 
la prksence d'un dérivé sulfoconjugué du naphtol sur les diazo- 
xylénes, le Rouge A, faisant partie des colorants de la houille 
tolérés. 

Il faut conclure que les produits qui sont vendus sous le nom 
de Pimientina ou de Piment neuf contiennent très peu de piment 
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naturel, u n e  forte propovtion d e  son de ble très fin et  une certaine 
quantité d'huile periiiettnnt d'incorporer d'iinc façon uniforii~e 
une matikre colorante artificielle 

C'est donc une véritable fiilsificalion d'un produit agricole 
naturel, cas pr6vu p a r  la loi du ieC août  1005. 

Ce produit falsifié se trouvant dans toutes les localités de 
l'.Algérie, voici, en dehors d e  l'exaineri miciograptiiquc, uri piu- 
cédé simple, à l a  porlEe de  tous, pour reconnnilre Ics faux 
piments : agiter url peu de pimerit suspect avec de la benzine ; 
laisser reposer; décanter le liquide surnageant  ; ajouter à ce 
liquide un volume kgal de SO'll" dans les deux cas, 1;) colora- 
tion rouge devient violette, bleue, verte, etc. . .; aprks une deiiii- 
minute d'agit,;ttion, verser avec précaiit.ion environ 10 volumes 
d'eau ordinaire, et ag i te r ;  dans le cas de piriierit naturel,  le  
liquide prend une colorntior~ jawntitl-e (la couleur priiiiitive est 
detruite); dans le cas  de piment ai'tificiel ou d'un niélange, le 
liquide redevient rose (la couleur prirnitivc rouge reparait).  

Recherelies sur l'acide tartrique libre niaturd 
et sui. l'crclde tiii-trique 

 jouté dans les vins nrtuiwla, 

Par M X .  ASTRUC et J.  Mmous,  
de la Station oenologique du Gard. 

L'arrèté rniriistériel du 18 janvier 2907 est muet 5 propos tlii 
dosase de l'acide larli-ique libre 1! prescrit deux niéthodes imn- 
logues pour doser l'acide tartrique total et la potasse totale ; p a r  
suite, henucoiip de chimistes apprécient aujourd hui l'acide tar- 
trique lihred'aprés les chiffres ohtenus dans ces deux dosages. 

I1:n proc6d;int ainsi, on admet  qiie toute la potasse rl un vin cst 
combinée à l'acide tartrique. Or, le vin renferme d'aulres acides 
que l'acide tartrique et d'autres bases quc la potassc. 

Le résultat qu'on obtient ainsi est donc trop faible. 
L'inconvénient de cette rrianière de proceder est, à notre avis, 

de ne pas mettre en 6vidence l'acide t,art.riqiie lihre qui existe 
fréqueniment dans,les vins naturels, notamment dans les vins 
de plaineà ;rands rendements. Beaucoup de  cesvins, en certaines 
années t), duririerit, par ce moyen, un  résullat nul ou irisigrii- 
fiant pour l'acide tartrique libre, e t  ainsi s'accréditc dans l'es- 
prit de bien des chimistes cette idée fausse que l'acide tartrique 
libre n'existe pas dans les vins naturels de raisins mîirs, 

(1) Notamment 1907. 
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Quant h I'acide tartrique aioiitS, I'arrété ministEriel n'en parle 
pas, et il est curieux de  constater combien d'auteurs en font 
autant.  Lii raison en est fort s imple :  c'est que cet acide est très 
dificile à mettre e n  évidence lorsyu'il ne persiste pas en iiature 
dans le vin. 

Deux cas sont ici ?i distinguer : 
l o  SI l'on met  l'acide tartrique au contact d u  raisin durant la 

vinification. il y a immédiatement double 6change avec divers 
sels de potasse, etc., e t  cet acides'insolubilise ?i peu prks entiére- 
ment  à l'état de  bitartrate. Nous avons pu nous convaincre, par 
l'expérience directe, qu'il faut souvent dépasser 100 gr. par 
hectolitre de vin pour qu'on puisse retrouver dans le vin de I'acide 
tartrique libre. 

2 O  Lorsqu'on ajoute I'acide tartrique au  vin fait, les mémes phé- 
noménes se produisen1,m;tis lemarc n'est pluslh pour remplacer 
les sels aptes à l'échange au fur et B mesure d e  leur disparition, 
de sorte que la lirriite est vite atteinte à partir de laquelle l'acide 
s'accumule dans le liquide. Dks ce moment, il devient aussi révé- 
lable que l'acide tartrique libre naturel des vins, mois on rie peut 
évideinment l'en distinguer, et, lorsque l'opération est cffectucie 
s u r  1111 petit vin ou  u n  vin niouillé, sans réserves de potasse ou 
déjà riche en acide tartrique libre, celui qu'on peut y ajouter ne 
se différencie pits du premier ; on  cornprend que le chimiste doit 
alors plutdt s'en rapporter a u x  caractères géniiraux du  mouillage 
pour indiquer qu'il a pu &tre +jouté dans le but  de voiler cette 
fraude. 

En dehors du  cas oii le mouillage est manifc.st,e - et  à moins, 
bien entendu, d'une addition rriassive rendant le vin Zi peu près 
irnbu~able-,  aucun chimiste ne peut affirmer que des quantités 
de 50 à la0 Sr. d'acide tartrique Iihre p s r  hectolitre out été ajou- 
tées et ne sont assurément pas naturelles dans un vin norrrial de 
consoiiirriation courante. A ce point de vue, la d6terrriinatiori 
d'une addition d'acide tartrique p a r  le chimiste seul nous paraît 
impossible. 

* ' 

I$n Pludiml réceiiiiiieiit I;t con~position d e  certains vins natu- 
rels du L a n ~ u c d o c  et de  la Basse-l'rovence, nous avons relevé des 
anomalies, et il nous a paru intéreisantdecomparer  les méthodes 
que prescrit I'arrété 2 d'autres méthodes déjà indiquées. 

Cette étude, toute pratique, a été etrectuée s u r  trois vins ubte- 
n u s  de raisins vinifiés par nous, au  laboratoire, d a n s  des condi- 
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tions parfaitement connues ; voici, d'ailleurs, les prmcipales 
caractéristiques d e  ces trois vins : 

TABLEAU 1 

Alcool en volume,  p .  100. 
Extrait sec à 1OUO par lit1 
Acidite sult'urique totale - 
Acidité volatile - 
SuIfale de potasse - 
Acide phosphoriqiie (en 1'";) - 
Chaux en CaOj - 
GI j c 4 r ~ i e  - 
1.hlurui.e de  sodium - 
Acide citrique 
Acide tartriilue libre - 
Alcalinité dus cendres (en 

bi tar t ra te)  - 
Sornrne alcool-acide - 
H;qiport alcool : extrait - 
Rapport cendi,cs : extrait - 

re.. . 
. . . 
. . 
... 
... 
. . .  
... ... 
... 
... 

.., 

. . , 

. . ,  

No i 
Vin  d'nra- 

mon  
s u r  espal ie  

cueillis 
n I1zi.s 

le 9 or tubrc  
19Q7 

cuv&s8~our :  

70,s 
20gr.25 
6gr.03 
Ugr.25 
Ogr.15 
Ogr.098 
Ogr 187 
4gr.845 
O#r.080 

A b o n d a n t  
trésabond 

5gr. 025 
1 3, 5 3 

3.00 
0 .405  

Vin a 
lomii iante  
d'iirarnoris. 
car igoans 
(coupdge 

,l'un peu des 
deux aiiires 
avec u u  3" 

ohtenu 
également 

BU 
hboriitoire! 

Ces vins furcnt choisis k dessein, leurs écarts de composition 

Sa 3 
Vin de 
Jaquez 

trps mers 
cupi l l i s  

a St-Gille! 
Le 22 o r t n h r  

1 907, 
cu tes7  jour 

19gr.97 
4gr.8 

I 

non plâtré 
)I 

1) 

n 
)) 

)I 

w 

nous paraissant suffisants. S'il y a u n  vin où l'on ait c h n n c ~  tlr 
rencontrer de l'acide tartrique naturel, c'est évidemnient le pre- 
mier, et, s'il y en a u n  où l'on ai t  chance d'avoir un  exces 
de potasse naturelle, c'est bien le troisièinc. Elfcclivement, ces 
vins nous fournirent, quelques jours après leur fiibrication, les 
résult.ats  suivant,^ (voir tableau I I  page ouivant.e) : 

Remarquons, pour  l'iiistant, le désaccord des deux méthedes 
d'appréciation de l'acide tartrique libre, l'excès étant  bien en 
faveur de l'ancienne maniére de voir, ainsi que nous l'avions 
prévu. Ces vins furent Inissés au  frais, $ leur dépouillement 
naturel e t  normal, pendxit  2 mois erivirun ; ils ri'oiit servi a u x  
expériences que postérieurcnient. 

1. A C I D E  T A R T R I Q U E .  - 1 0  NOUS avons traité, tout  d'abord, ces  
vins par la méthode officielle de  dosage de  l'acide tartrique total,  
en o p h i n t  s u r  les vins  tels quels et s u r  les vins additionnés de 

13',45 
39gr.50 

bgr.85 
Ogr. 54 
jgr.2i 
Ogr. l &  
Ogr. 185 

n 
Ogr. 187 
notable 
doutwx 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLEAU II 

Ritartrate di? potasse (concentration 
e t  cristallisation) pa r  l i t r e . .  . . 

ililartrate de potasse obtenue de  
niêriie avec KBr  - ... .  

Uilférence exprimée cn acide tartri- 
qiie libre - . . . .  

Uiiartrdie correspondant. à lapotasse 
toiale ciflic:iell~: - .... 

Bitnrlrüte cor~rt~sponrlant à l'acide 
tartrique total officiel - .... 

DitfBi.ence caprinitk en acide tar- 
t r ique - .... 

Bitarliatc coriosporitlant B l'alcali- 
nité des cendrec - .... 

Potacre ( K 2 0  cor r~spondan t  a l'alcali- 
nitc dcs ccridres - .... 

Potdcse ( K P O )  correspondant au do- 
sage of'ficirl - . . . . 

Potasse IKPU) dosée a u  platine ( 2  es- 
sais  concordants) - .... 

qiiant,it,és fixes et connues d'acide t,artrique pur  (1) ayant  entre 
elles u n  rapport simple. Ces additions étaient naturellement 
faites s u r  les prises d'essai au  moment meme de les mettre en 
œuvre, de façon qu'aucune précipitation anticipée ne puisse 
venir troubler les résultats; nous avons fait une  série sans addi- 
lion de  brornure de potassium, afin de nous rendre compte de 
l'action exercée par  ce corps. 

Des chifrres oblenus nous avons pu conclure que,  dans aucun 
cas, mérnc poiir un  vin naturel aussi courant que le no 2 ,  I n  
méthode officielle n'est entikrement sntisf;iisante. Elle donne un 
déficit considérable s u r  les vins  verts e t  les plus intéressants à 
nntre pnint de vue ; ce dCficit est moins important  pour les vins 
plus cors6s. Cette méthode étant très inconstante dans ses résul- 
kits e t  fournissant souvent des chifIres t rop peu voisins poiir 
des essais effectués en double s u r  le même vin,  on ne saurait 
accorder, dans des analyses officielles ou d a n s  des recherches 
scientifiques, un  crédit sérieux k cette fiiçon de doser l'acide tar- 
trique total d'un vin,  du  moinent qu'on ne peut retrouver, par 
son moyen, les quant i tés  - ou une fraclicin constante des qunn- 
tités - d'acide tar t r ique qu'on a ajoutées intentionnellement 5 

(1) Variant de D ~ r . 3 7 5  ir 2gr.029 par  litre. 
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un vin naturel donné. Kos constatations nous portent à penser 
que les chiffres obtenus sont plutfit au-dessous de la vérité. 

2@La rriéihode par  évaporiitiori et cristallisation, après addi- 
tion de bromure de  potassiiini (technique connue de Pasteur- 
Rehoul), nous a morilril que ,  dans  la plupart des cas, on peul 
aussi retrouver la quantiti: d'acidc tartrique libre %joutée 1111 

vin naturel donnd, cela k u n  dixiéme près, s'il n 'y a pas dispro- 
poriion t rop considérable entre cette quantité et la dose de bro- 
mure ut,ilisCe ; In dose de 2 gr. par  essiti de BO cc (ou 70 gr .  pa r  
litre) parait  convenir aux cas extrc?rries (ex& d'acide tartrique), 
et par conséquent à la plupart  des vins courarits. 

Les résultats obtenus ont tendance au déficit dans les vins 
petits et moyens, et tcndnnce à 1s surcharge dans les vins corsés ; 
les écarts n'ont jarnais ddpassé le cinquième (les quantités totü- 
les A retrouver dans les cas extremes et se rkduisent B 6 p. 100 
de ces quantités pour  les cas ordinaires. 

Les essais en double ne s'kcartent jamais entre e u s  de  plus de 
10 p. 100. Acissi cette ~ n k t h o d e  paraît  convenir pour donner 
avec une approxirnation convenable l'acide tartrique total des 
vins. L'acide tartrique libre ajouté se précipite à peu prés  intC- 
aralerilent d e  cette facon et vient majorer d'autant le bitartrate 
obtcnu d a n s  l'essai tériloin sans brornure d e  potossiuin ; on 
peut donc accorder toute confiance la  m6thode pour rechercher 
et apprkcier, pa r  ditrérence, l'acide contenu A l 'état libre dans 
tous les vins q u i  s'4loignent du  ca.s du vin no 3.  

Les essais concernant le vin ordinaire moyen, no 2, sont rigou- 
reusement d'accord avec ces coriclusions. 

Rernm.qu~. - Toutes les considérations précédentes ont été 
établies s u r  des différences (quantites variables, mais connues, 
d'acide tartrique ajoutées a u x  prises d'essai). Pour  l'apprkci n t '  ion 
nette des chiffres bruts,  il faudrai t  avoir une connaissance rigou- 
reusement exacte d e  la quantité d'acide tar t r ique total d e  ,nos 
vins. Nous avons essayé d'établir ce point d e  repére, en appli- 
quant au vin les diverses méthodes d e  dosage de  l'acide tartri- 
que avec les modifications d e  technique appropriées à ce cas ~~~~~~~~~~~~. De tous les proctdés ét~idiés ,  ce serait  celui de Ciri- 
les A l'acétate de chaux,  si courant dans l'industrie tai,tii&i,e, (lui 
nous donnerait le plus  de  concordance avec les d o m  d'acidc 
tartrique réellement ajoiit.ées ;III \-in, mais les i+siiltiits strrit 
encore irréguliers, inconstants, souvent majorés p a r  des sels tlc 
chaux d'autres acides o r p n i q u c s ,  et nous iivoiis dù a1);indoririt~i. 
pvur le moment  cette partie de la recherche. Mais il y a lieu 
d e  penser que,  m&me au cas oii In valeur nhsoluc des chitfres 
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obtenus dans  les deux essais que  nous préconisons (par  évnpora- 
tion avec et sans  bromure de  potassium) ne serait pas rigoureu- 
sernent exacte, ces essais paralléles seront  affectés des m h e s  
causes d'erreur pour  le m h e  v i n ;  par  conséquent. leur diffé- 
rente. qui seule ici nous intéresse, pourra  toujours rious rensei- 
gner  plus exactement q u e  les procédés officiels quant  l'acide 
tar t r ique réellement libre d'uri vin donrié, d'aprés les constata- 
tions précédentes et celles qui  vont suivre i propos de la  potasse 
totale. 

11. POTASSE. - KOUS avons efïectué s u r  les niêines vins, en 
suivant la mêrne technique, des essais senitilahles se  rapportant 
a u  dosage de la patasse totale, e n  ajoutant a u x  prises d'essai de 
la potasse au  lieu d'acide tartrique. 

i0 La méthode officielle permet de  retrouver en général la 
plus grande parlie de la potasse :ijoutée à u n  vin avec quelques 
écarts notables en plus ou eri moins. Ceper1d:irit les chilrres ten- 
dent plutôt au  dëticit, et cela d 'autant  plus que  les doses ajou- 
tées sunt plus fortes. L a  constance dans les essais e n  double est 
gknéralenient bonne. 

20 La méthode p a r  évaporation a été pratiquée en suhstituant 
au  brornure de potassium le tnrtrate acide de soude dans les 
proportions indiqukes par  RI. Mtignier de  la boucce. Nous avons 
constaté qu'on peut  ainsi retrouver assez approximativement la 
quantité de potasse ajoutée & u n  vin en proportionnant la dose 
de reactif à celle de  la potasse k précipiter. Les résultats sont d u  
même o r d r e  que teux  d e  la méthode officielle, meilleurs méme 
si l'on tient coiripte des dilfërerices de dosage h dosage, mais tou- 
jours avec une légère tendance au  déficit. 

La concordance des essais en double est égalernerit meilleure. 
En sorririie, les chiffres obtenus pour l a  potasse sont au moins 

aussi satisfaisants en procédant par  évaporation qu'en prockdant 
p a r  l a  méthode officielle. Ils sont mêrne plus constants et le pro- 
cédé est moins dispendieuff. 

3 0  E n  effectuant le dosage a u  moyen du  platine, nous avons pu 
constater que les deux méthodes étudiées ci-dessus [of'ficielle et 
par rvapnration) ont  fourni des chiffres bruts  fortement majorés 
par  rapport  à la quantité réelle de  potasse contenue dans les 
essais. Il semble qu'il y ait là une précipitation d'un sel acide 
parasite, cause de  la  surcharge malgré les lavages (1). 

. ( 4 )  Himalate peut ktre, puisque des travaux r k e n t s  ont  démontré que 
l'acide riialiqiie est plus fréquent ct plus abondant qu'on ne  croyait dans 
Ics vins naturels, le bisulfale ne pouvant pas &tro-mis-cn cause, car les 
rriajorations affectent tout  aussi liien les r&sullats fournis par  le n" I ,  exces- 
sivement pauvre cn  sulf~tes. 
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Nous avons constamment retrouvé cette surcharge pour  tous 
les vins dans lesquels nous avons dosé la potasse totale au  pla- 
tine et  au procédé olficiel. 

Or, c'est ce chiffre erroné qu'on dEduit du  dosage de l'acide 
tartrique lotal pour kvaluer l'acide tartrique libre, e t  nous avons 
dijh remarqué que ce dernier dosage avait.  d'après nos essais, 
bien des chiinces pour Ztre uu-rlessoiis de  la vérité. On nc peut 
éviderrirrierit ohlenir ainsi que des dilYérences t rop faibles et lais- 
ser i11dos6, bien souvent, tout ou partie de l'acide tartrique libre 
du vin essayé. En conséquence, il noiis pariiitrnit utile de recou- 
rir à un  prockdé plus exact de dosage d e  la potasse totale, mais  
noiis croyons, après  df: t h  n o r n l ~ r t ~ i ~ e s  analyses de  vins, que ce 
dosage d e  la potasse totale n'est méme pas nécessaire, et qu'il y 
a irnprudence ou naïveté à supposer, comme le font actiiellement 
bien des chimistes officiels, que  seul l'excEs de bitnrtrete d'un 
dosage sur  l'autre est dÙ B l 'acide tartrique libre des vins. 

Xous connaissons beaucoup d e  vins du midi de la réculte 1907 
dans lcsquels Ir: dosage de l'acide tartrique p a r  l a  méthode 
officielle donne un  résirllat ;inorrrial e t  i n î ~ r i e u r  à celui de la 
potasse totale cffectué d c  mérnc. Pourtant l'acide tartrique 
libre y existe, s'y révéle à la dégustation e t  p a r  la mi thode  
dont noiis venons de  signaler I'exactilude: il ne nous échappe 
clans ces dosages que grâce i iur  erreurs de sens inverse que com- 
portent les dosages prescrits p a r  I'arrèté ministériel. 

t l  notre avis ,  l 'équilibre chimique est trop complexe, les aci- 
des du milieu vin so.nt t rop nombreux,  leur chaleur de neutra- 
lisat.ion est t rop inPgale (1) pour que  nous piiissions attribuer 
ainsi toute la potasse a u x  coinbinaisons tartriques. rnèine dans 
les vins non plhtrbs. L'acide tarlrique y est toujours concurrencé 
auprès de cette base par  un peu d acide sulfurique naturel, e t  
par d'autres acides minérilux et organi,lues, ainsi que le proiivent 
nos essiris saris aucune addition, dès que la ~ l o s e  de potasse y 
atteint un  certain chil'f're. I I  faut simplement laisser le dosage de  
la potasse de cdté dans  l'évaluation de l'acide tartrique I i l re ,  
naturel ou ajouté, des vins, et s'en rapporter h l'excès de bitar- 
trati: qu'on ohtient par  cristallisation en présence du brornure de  
potassiiiin, puisque nos essais ont démontré qu'on retrouve 
ainsi aisément I'acide tartrique intentionnellement ajouté des 
vins très difY6rents. 

Conclusions. - Les mClhodes officielles d e  dosage de l'acide 
. . 

( I I  On sait que ces chaleurs ne sont pas, en g h h l .  égales pour les 
deux ou trois carboxyles d'un même acide organique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tarlriqne total e t  de  la potasse totale dans les vins fournissent 
des chiil'res bruts entachés d'assez grosjes erreurs en sens 
inverse. 

Les methodes par  évaporation de Pasteur. Reboul, RIagnier de 
la Source, etc ... leur sont sup6rieures, sur tout  en ce qui concerne 
le dosage de  l'acide tar t r ique total. 

En conséquence, il y a lieu d'abandonner les preiriikres pour 
juser de  la richesse des vins en aciJe tartrique libre. natuiel ou 
ajouté, et d'apprécier plutdt cette richesse d'après les secondes. 

II nous paraî t  plus scientifiqiici encore e t  surtmit. plus conforme 
à l a  vérit6 d e  laisser de cbté le dosage de In potasse dans cetle 
recherche et d'kvaluer l'acide tartrique libre des vins d'après 
l'excès de  bitartrate obtenu dans  u n  dosage par  évaporation en 
présence du bromure d e  potassium. Dans ces conditions, les 
résultats obtenus sont plus conformes à 1 allure générale de  corri- 
position des vins naturels exariiinés; beaucoup de  vins courants, 
provenant de cueillelles normales, accusent ainsi plus souveiil de 
l'acide tartrique libre que  par  les procédés ofiiciels, ou en accu- 
sent des q u a n t i t ~ s  supérieures. Nos résultats mettent fin 
5 cette légende que les vins naturels de  raisins riiûrs sont 
toujours exempts d'acide tartriqiie ; en rt!alit,C, la potasse et les 
bases du sol saturent plus ou moins cet acide comme les autres 
dans le raisin, pendant la maturation de ce fruit, sans qu'on 
puisse assigner a priori aucune limite k cette saturation. 

I I  est impossible de  dis l insuer  I'acide tar t r ique libre naturel 
de l'acide tartrique ajouté intentioririellemerit, au-dessous des 
liiriites qui  laissent un  vin buvable et  n'ail'ecterit pas lallure 
générale de l'arialyse. II y a donc lieu, pour les experts, d'observer 
la plus grande circonspection chaque fois que Ics autres 616- 
rnents d e  1 analyse chimique les incitent à conclure A une addi- 
tion artificielle de cet acide. 

Addenda. - Nous avons Etudié, a u  cours de ce Iravail, les 
méthodes qui  consistent à employer la potasse pure  à la place du 
hroiiiure de  polassiu~ri,  pour  ne pas iritroduire d e  nouvel acide 
dans le vin. Coiilme beaucoup d'auteurs, nous avons, k cet efrel, 
saturé des proportions variables de l'acidité totale de chaque 
csstii, avant tl'eXectuei. l a  précipitation ou la concentration, et 
nous avons p u  coustater çoinhicn il est difficile d'enipéi:lier 
qu'une parlie de l'acide tarlriquc h doser devienne Laitrate 
neutre, tout en niaintenant dans le liquide l excès de poiasse 
nécessaire ii l a  précipitation totale de l'acide tartiique. Nous (:II 

avons conclu qu  i l  était préfh-iihle de renoncer i la potasse litre 
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et d'introduire cette base sous forme combinée, de peur d'aller 
t,rop loin dans la saturation de l'acide libre. 

Mais nous ferons remarqiier que beaucoup de dosages de  cet 
acide tarlrique libre dans  les raisins et les rnofils, dosages aux-  
quels se rapportent encore volontiers les enologues,  ont fité effec- 
tués B l'aide de  cette saturation partielle d u  liquide, oii des rési- 
dus du  dosage du  bitartrate dans le r r i h e  liquide. Il se  peut 
donc que beaucoup d e  ces dosages aient été entachés d'crrcurs 
en moins, que de  l'acide tartrique leur ai t  échappk, e t  ainsi 
s'sxpliquerait l'opinion si ri.pnndue à tort aujourd'hui que  l'acide 
t,art.riqiie des raisins est. Ioiijoiirs cornbiné en lotdi t6  à la potiisse 
ainenéc du  sol dans  les fruits murs .  

Doeage de I'aeitllté des vlns, 

Par G .  FAVREI.. 

On sait que les diverses r è g l ~ s  relatives au  mouillage des vins  
surit bas6es s u r  la cuririaissance du degré alcoolique et de I'aci- 
dité. 

Or, si  l'on consulte les méthodes officielles, on constate qu'un 
riiode uniforme de détermination du degré alcoolique est indiqiié, 
mais il n'en est pas de même relativement A l'acidité. pour 
laquelle on indique trois procédés. Le premier. consi;;te à. se ser- 
vir d'une solution &tendue de soude, en prenant comnîe indica- 
teur la phtaltline du phénol. 

Le deuxitmc consiste égalcii-lent h utiliser une liqueur de 
soude, mais en se servant comme indicateur d u  papier rouge de 
tournesol. 

1)iins le t r o i s i h e  enfin, la neutralisation est opbrke au  moyen 
d'une solution de  chaux et est reconnue terminée lorsqu'on voit 
apparaître dans  le liquide u n  précipité floconneux grisglre. 

Ces trois méthodes ayant étC officiellement adoptées, il semble 
qu elles sont considér6es comme devant  conduire toutes les trois 
L une dkterrnination correcte de l'aciditk d'un vin ; il est ceperi- 
dant loin d en &tre ainsi. 

hi.  illagiiier de la Source ( 2 )  a dcjà montri: que ces trois métho- 
des conduisent A des r h u l t n t s  notablement différents, et j'ai 
pu constater l'exactitude de  ses assertions. Entre l'acidité d'un 
vin détermin& en se servant d e  la phtaléine du phénol comme 
indicateur et celle oLtcnue cn se servant de papier rouge de tour- 

(1) MAGNIER DE LA SOURCE, Analyse des vins, p p .  59 et  70, 
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nesot, il existe u n  écart que R i .  Magnier de la Source indique 
comme étant de Ogr 30 pour l'éxemple qu'il cite. J'ai moi-mème 
trouvé, pour cerlains vins ,  u n  k a r t  encore plus considérable et 
dépassant notablement Ogr.40 par  litre. E n  se servant  d'eau de 
chaux  comme liqueur titrarite. on obtient sensiblernent les 
mêmes resultats qu'avec le deuxième proc6dé. Malgr6 ces diff6- 
rences, chacune d e  ces trois méthodes a encore ses partisans, car 
on voit, à. chaque instant,  dans les publications scienlifiques, que 
tel auteur, dansson travail,  a fait usage de l'une d'elles A I'exclii- 
sion des deux autres (1). 

D'autres fois, les chimistes font usage de  procédés de  dosage 
de l'acidité présentant avec 1;i méthode ti la phtaléine du  phénol 
des diffkrences du  mème ordre ( 2 )  

On voit irrimédiaterrierit les corist.quent:es de ces f;içoris de pro- 
c6der lorsqu'il s'agit de vins  qui ont une somme alcool-acidc voi- 
sine de  la limite. Le chirriiste qui eriiploie le procédé 2 la phCinol- 
phtaléine peut arriver A conclure qu'un vin n'est pas mouill6, 
alors que celui qui fait usage des autres  methodes est tout aussi 
fondé a le regarder comme suspect de mouillage, et cela en appli- 
quant  l'une ou l 'autre des règles relatives au  monillage de 
MM. A .  Gautier, IIalphen, Blarez, puisque toutes nécessitent la 
connaiss;ince de I'aciditk. 

Différents auteurs disent, il est vrai, que, dans le cas de niouil- 
lage, la fiiiblequantité de crème d e  tar t re  el dr, cendres doit corro- 
borer les indications fournies par la déteriiiiriiition de l'acidité et  
de l'alcool. Comme la quantité de  c r h e  de  tar t re  contenue dans 
un vin varie notablement avec une foule de  circonstances, I;t 

connaissance [le la dose de ce corps ne peut, le plus souvent, ni 
infirrrier n i  confirmer les conr:lusions primitives. 

Ce n'est que dans le cas de mouillage grossier que l'emploi 
simultiin6 des diverses méthodes dc dosage d e  l'acidité con- 
duira les experts à une  m h e  conclusion. Toutefois, le désaccord 
sur  l'importance de ce mouillage persistera. 

La conclusion de tout  ce qui précéde est la nécessité de l'uni- 
formisation des méthodes d e  dosage de I'aciditk des vins Tant 
yue les chimisles seront libres d'erriployer celle qui  leur convieril 
le mieux, il existcra des divergences regrct,tables dans Ics 
résullats de leurs analyses. 

( I j  Cari Manlrand (Bulietin de la Societe chimique, t .  35. p. 174) emploie 
cornrrie indicateur le tournesol si le vin est blanc e t  la couleur d u  vin s'il 
est rouge. 

2 Riinyan ( Jourml  americ chem Soc. 1901, 23, 402,  4 0 5 )  emploie un 
melange de coralline e t  de vert malachite. 
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REVUE DES PVBLICATIONS FRAKGAISES r 

Recherche d e  1'IiC.llam dmns len minermin conte- 
nant dc l'urniic. - M. BORDAS (Conq~trs r m d u s  de 1'Acnde- 
mie des sciencea du  27 avril 2908). - Pour rechercher I ' h ~ l i u n i  
dans les niirierais contenant de l'urarie, JI Bordas utilise un  
appareil qu'il a imaginé en cullahoration avec hl. d'Arsonval 
e t  qui est destiné à faire le vide il l'aide de  l'tiir l iquide; u n  
dispositif spikiül, ajouté à. cet appareil,  permet de  l'appliquer 
B la recherche de  l'hélium ; parmi  les piéces constituant ce 
dispositif, se  trouve un  matras  h charbon, destiné à a b s o ~ b e r  
les gaz autres que  l'hélium, et un  tube de  quartz  dans  lequel 
on place la substniice traitke pour en extraire les gaz qu'elle ren- 
f~;rril e . 

Lorsque le minerai est riche e n  iirnne, cornme dans  la hm9,qe'- 
?. i t r ,  Iii l i rb iy i t r  et I ' ~ s c h y n i l e ,  il suffit de prendre 1 k 2 milligr. de 
matière finement broyée. 

Pour faire la recherche de l'hélium, il faut h i t e r  toute trace 
de gaz résiduel aprEs chaque operation ; tous les minerais urani- 
f h s  ne perdant leur h6liuni qu 'à  une température supir ieurc 
i l  7J(Jn, on peut se dét)arrasser facilement de l'humidité et des 
gaz Ctrangers en iriaiut,enniit le minerai broyC à une température 
voisine de SOOO. 

La poudre est alors introduite dans le tube de quartz  ; on fait 
le vide absolu ; on chauffe vers 4000, et  l'on constate le dégage- 
ment de  l'hélium, m6lé d'un peu d'hydrogéne et d'oxygène. 
L'oxygOne est riipidcrrient absorbé par le charbon, et I'hydro- 
gène dispsraît  à s i n  tour au bout de quelques in-tants.  üans ces 
conditions, M.  Bordils a coristate que la raie de l'hkliiirri située 
d m s  le roiige n'est pas A ). = 667.8, mais B i. = 669.2 Cette 
raie est k peine visible lorsque l'hélium est mélangé d'hydro- 
géne. Plus k gauche, on re~ ico~i t re  une deuxikriie raie très 
peu intense, qui a pour longueur d'onde 1. = 708.2. Cette raie 
est surtout. nette dans  1 héliiim provenant de certains luirierais 
( s r ~ n a l ~ r s k ~ t ~ ,  johmnite,  l i ib iqi te ,  b i ~ ~ ~ y ~ c r i l c ,  œsch!jiule, prchblend~) .  

A plusieurs reprises, U Horijas a examiné des résidus de  
pechblende très radio-actifs, conservés depuis plusieurs années 
dans des fl,icons hui ichis ;  ces r6sitiiis ne contenaient pas  
d1h61iurn, et M .  Bordas n'a pu y dCceler la pieserice de  l'ura- 
nium. 

L'hélium est abondant  et semble combiné k l 'urane dans  la 
s a m . r ~ d i t E ~ ,  ln nœqite, I ' P ~ x P ~ ~ I P ,  Qjhrotlininlzle et 1'1iiinpricdrie. 
Il l'est moins dan5 In cwldc'i~itr, le l ~ y ~ ~ o c l ~ l o r e ,  In p o l y c r ~ n s ~ ,  la 
t r w / r r i t r .  la xinol ine,  la gummiic,  la thoide-oranyi le ,  la niobiie- 
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Les minéraux d a n s  lesquels les sels d'urane sont nettement 
définis ou cristallis6s ne déragent  pas d hElium ; tel est le ca5 de 
la tobevncte, de l'nuturiite e t  la rnri~ottte. 
M. Bordas a cnractkrisé l'hélium par s a  raie 1 -1 587.8 dans lin 

échantillon de 2riswwth iwt i f  de  Saxe, tandis qu'un autre  échanlil- 
Ion de bismuth aoec smalline de  Cornouailles n a rien donné. 

l h s n g c  r ie  I ' a i i i i d o n  d a n s  IPS p r n d n i f s  d e  oliarea- 
t r r le .  - PERRIER et  FOCCHET (l2tclleiin d ~ s  s c i o i , c ~ s  ph,urmacolo- 
giques de  juin 18118). - Le procédé de 3111. Perrier et Foiichet, 
qui  permet de doser siinultanérnerit l 'amidon s u r  une vi~igtrtine 
d'Pch:intillons, consiste 2 hydrolyser l'amidon à l'autoclave & 
100-120" en liqueur chlorhydrique. . 

Ils s'abstiennent de dégraisser les produits analgsés, car ils ont 
constaté que les matières grasses n'irifluencent pas  l'hydrolyse. 

Ils ont égalcnient observk que l'hydrolyse est ordinairement 
terminBe au  tiout de 30 niiniites en liqueur chlorhydrique 
3 p. 100, ou nu boiil de (10 riiiriutes eii l iqueur chlorhydrique à 
1 p. 100, mais, afin d'opérer avec toute certitude, ils préférent 
chauffrr pendant 40 minutes et employer l a  liqueur chlorhydri- 
que h 3 p. 200. 

Voici le mode operatoire qu'ils ont adopté : on prend 5 g r .  de 
charcuterie finement divisée (si l a  teneur en amidon est inférieure 
,?t 2 p. 100, on en prend 10 gr . ) ,  qu'on intrnrliiit dans nn  liallon de 
250 cc. avec 100cc. d'eau additionnée de  3 cc. d'IICI ; on porte le 
lialion l'autoclave ; lorsque la terripc?r;iture à atieirit 400, or1 la 
maintient pendant 40 minutes;  on enléve ensuite le ballon ; 
après refroidissement, la liqueur est décantée sur  un entonnoir 
dont l i ~  douille est obslru1;e p.ir del 'ninianie ou du coton dcverre, 
qui retient la matière grasse solidifiée et les pnrliês non dis- 
soiitks : on rtiçoit le filtriit.uin d a n s  une fiole jaii$e de 200 cc.;  on 
lave ii dr:iiw reprises. à 1'ea.i chilude, le résidu rest6 dniis le lial- 
Ion, el I'eiiu de lavage est jetCe s u r  I'r:ritoririoir après  refiwidisse- 
sement ; oii ajoute au  liquide Scc. d'HL1 concentré, puis un  léger 
excès d'une solution d'acide phosphotungstiqiie ?L 20 p. 200 
(10 cc. siiffiserit orrlinairtxnent): les substances nlliuininoïtlcs sont 
ainsi prkcipitées, e t  la liqueur surnageante est liiripide et  incolore ; 
o n  compléte 200 cc:. avec l'eau distilltie, et l'on filtre ; on dose eri- 
suite le glucosedans le filtratuin à l'aide delal iqueur  cupro-polas- 
sique, en utilisant la méthode ordinaire ou dc prFférencecelle que 
M. Bertrand a indiqiiée dans le Rdl r t in  des s c i e i ~ c r s  ~iiiu1mrco10,qi- 
ques (1907, p. 7). La teneur en glucose des 2OOce., rriultipli6e p;w 

0 9 x 1 0 0  

5 
, donne la quantité d'amidon contenue dans 100gr.de 

l'échantillon analysé 
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Hechcrclre dem plamenta hilinire@ dmnn l'urine. - 
hl DENIGES i Bulletin de la SociétE de pharmacie de Bordeaux 
de f6vrier 1!)08 . - M .  IJeiiigé.:~ a dkjh moutré q u  on peut ehsayer 
les calculs biliaires en se  servant de l'acide acetique cristallisa- 
ble coinnie dissolvant e t  de I'eau oxygénée ou du  nitrite de soude 
cornrne oxvdant. 

Les rnémes réiictifs se prr tent  à l a  recherche des pigments 
biliaires dans l'urine ; on prend 40 cc. d'urine. si elle est d 'une  
coiileur assez foricée pour qu'on puisse présumer qu'elle ren- 
ferme une forte proportion de  pigments biliaires, 20, 50 ou 
100 ce. si  la coloration est faible ; quel que soit le volume 
employé, on ajoute I cc. d'une solution à 10 p .  200 de chlorure 
de calciiini (comptk anhydre) ;  puis,  cn agitant,  on ;tloiitc goutte 
ii goutte, jusqulA trouble léger et  persistant,  une  solution B 
10 p. 100 de carbonate de  soude (cornpt6 anhydre) ;  on ajoute 
~ n s u i t . ~ ,  en plus, i cc. de cette derniere solution on agite ; on 
filtre sur  u n  entonnoir A succion ; on lave une seule fois à I'eau 
distillée, et, après 6gouttage: or1 arrose le filtre avec 4 cc. d'acide 
acétique cristallisnt)le, préalablement porté à I'éhullition dans u n  
tuhe à essais: on  laisse Egoutter; on repasse le filtratum sur  le 
filtre ; lorsque cette deuxième filtration est terminée, le liquitle 
limpide, plus ou moins foncé, est recueilli d;ins un tube de 18  à 
20 niilliinètres de diarntfti-e ayant  pris peu prEs la tempéniture 
d e  la main ;  on verse dans  Ir. tube ilne goutte d e  solution de 
riilrile de soude ou de potasse; s i  l 'urine contenait des pigments 
bilitiires, le liquide pre~itl  une couleur d un  vert plus ou nioins 
intense, suivant la @antit& de pigments; celte teinte se  dégrade 
peu à peu vers  le sépia ou le bleuté, puis  vers le violet. A ce 
moment, on peut observer au  spectroscope une fine bande d'ab- 
sorption dans le rouge et  une autre  bilndc plus large, mais 
moins intense. dans le ver t :  s i  cette transformation de  teinte se 
faisait atteindre, on pourrait  ajouter une deuxième goutte de 
nitrite alcalin. 

Si l 'urine contient titfs peu d e  bile, il est préftirable d'opérer 
avec une solution de  nitrite 5 1,U ou 214 p. 100. 

Si l'on remplace le nitrite alcalin par  I'eau oxygPn6e, on 
ohtient une coloration verte qui  se développe rapidement en 
chauiftint le liquide acétique aprEs l'addition du réaclif; mais 
cette teinte ne passe pas ensuite iiu violet avec ses caractères 
spectroscopiques cornrne après l'emploi des nitrites alcalins. 
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REVUE DES PUBLICATIONS ÉTRANGERES 
Appnreil ponr la dbterniinmtlon dn point clc fuioion 

d e n  corpu &-#.a*. - M. I I .  L1,1.lROlJM ( B I A .  de LaSociPte chi- 
miqaede Belgique, 1908, p.  117). - L'appareil (1) secoiripose d'un 

bairi d'air, constitué par  une 
boîte cylindrique e n  métal 
(nickel ou cuivre), de 60 cen- 
t im.  de diamétre sur  90 de 
hau teur  ; ti. 45 centim. di1 fond, 
se trouve lin petit support S, 
destiné B soutenir une cuvett.~ 
M remplie de  mercure; le cou- 
vercle d e  la  boîte porte, de 
chaque côté. une borne élec- 
trique BU'; la premiEre de ces 
bornes B est relike par  u n  f i l  
d e  nickel au  bain de  mercure, 
et la seconde U' au fil du tiihe 
capillaire dont i l  sera questiori 
plus loin ; ce couvercle porte 
aussi,  c e r s  le centre, deux 
tubulures, dont l'une sert au 
passage d 'un thermoinètre T, 
plongeant dans le bain de mcr- 
cur? ;  dans  l 'autre passe u n  
tube capilliiire t ,  baignant , k g -  
lemerit dans  le rnbtül; en 
outre, il es t  ménagé un  trou 
d'air. 

Le tube capillaire t a une 
section d'environ cinq à six 
~riillirnBlres ; son extrrlmité est 
étirée. 

L'opération consiste a intro- 
duire  dans le tube capillaire le 
corps gras  dont  on doit dkter- 
miner  le point de fusion, ce 
qui se  fait en aspirant la ma- 
tière fondue dans la scctioii 
capillaire d u  tube. 

Avant  de  laisser se figer la " 
substance, on  glisse dans le 

tube  nn fin fil de cuivre hien dFciip6 oii lin f i l  de platine jiisqu'à 

(1) Cet appareil e b t  construit par IL  niaison Joj .  Marchal, de Brunellea. 
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un ou deux iiiilliiriètres de sa  base. L a  iiiatière agit donc coinnie 
isolant pour interrompre IF,  courant électrique. Le tube contenant 
le corps solide est fixe dans  une  des tubulures de l'appareil a u  
moyen d'un petit  bouchon en ceoiitchouc. 

Le chau thgr  de  l'appareil peut se faire au moyen d 'une plaque 
chautYant,e, d 'un bain-marie ou d 'un  brûleur muni  d'une cou- 
ronne, mais le rrieilleur appareil de chauffage est u n  rnicrobrîi- 
leur. 

La fusion de  la matière grasse étant complète dans toute la 
longueur du tube, la pression du mercure déplace le corps 
devenu fluide, e t  le mercure, entrant en contact avec le fil du  tube 
capill:tire, rdtablit le courant électrique qui  actionne une  sonne- 
rie ; on lit alors la température de  fusion. 

Doaago do I ' t iydrogi. i ic urwCnIé d n n a  I c s  gnx.  - 
M M .  II. IiECKLlrUEN et  G .  LOCKK11ANN (Zeits. f. unnlyt.  Che- 
m i e ,  1908, p. 226) .  - S'il s'agit d'un gaz contenant de grandes 
quantités d'hydrogène araénié, on recommande le dosage gazo- 
métrique à cause de  sa  grande simplicité ; le liquide absorbant 
qui convient le mieux est la solution d c  nitrate d'argent. Si la 
quantité tl 'liydrogi~ne arsériié est très fiiible, il taut employer le 
d o s q e  graviiriktrique oii I.iti.iintitric~iie. En ii1)sort)arit 1 hydroghiie 
arsénié par  le nitrate d'argent, on peut faire le calcul en pesant 
le précipité d'argent; on  aciditionne iasolulion de nitrate d'argent 
d'un excEs d'ammoniaque ; on chaul'fe, et I'on recueille le préci- 
pité sur  un  filtre 

On peut encore précipiter I'arsEniate fornié l'état de  sel dou- 
Ide de inngnésiuin, et l'on proccde h la manière habituelle. 

Si I'on fiiit un  dosage tilrimétriilue, on ne peut titrer l'argent 
que dans le cas oii I'hgdrogéne arsériié est coinplèteinent trans- 
formé, par  oxydation en acide arskniqiie. Si 1 on a einployP. 
corrime moyen d'absorption une quiintité rnesurke d'iode ioduré, 
or1 litre l'hgdrogèrie arsi;riié p w  la quaritil6 d'iode reslee iiiatta- 
quée. Dans ce bu t ,  on ajoute un excès d'As'03 KI20 A la solution 
d'iode iodurée, e t  l'on titre a nouveau avec une solution d'iode. 

Si le gaz ne contient que des traces d'hydrogène arsénicii, on en 
fait passer une grande quantith, par exemple la0 litres a t r a -  
vers du hroiiie recouvert d 'eau,  et 1'011 dohe l'arsenic absorbé par  
pes6e ou  p a r  titrage, ou,  dans le cas de qnantitk toiit h fait 
minime d1hydrug8ne arsénié, par  essai dans I1ûpp;ireil de J larsh.  

N. B .  

Tltrage ~cldi in I . t r lqocda pr6eipIîé hliina de mer- 
aore. - JIM. E. RTJPI'. et F. LEHMANN. (Plbarm. Zeitung, 
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1907, p. 4014). - Ce titrage est base sur  la réaction suivante: 

Le précipité d i o d u r e  niercurique se dissout coinpl6teinent 
dans  l'excès d'iodure de  polaçsiiiin, et il se forme de  l'ainiiionin- 
que e t  de  la pot:isse. On titre ces d e u s  alcalis avec IlCl en pré- 
sence d u  méthylorange, e t  I'on en déduil  la teneur  en chlorure 
d'aminonium et  mercure. 1 rc. d'lICI K/10 = Ogr.01238 de pri- 
cipité blanc. R'. B. 

Dosage des  iiitratcs en p r h r n c e  des  niti-ites. - 
M. HUSCH ( f i r r i i ~ h t e  ilm c h n .  Grscl lsch~rft ,  1906, p .  2401). - Le 
prochdé de I';iuleui3 consiste à triinsforiiier les riilritcis en nitrates 
a u  rrioyen de  1 eau oxygénée. Si I'on prend ngr.10 ou Ogr 20 d'un 
nitrite, qu'on le  dissulve d m s  3 0 , : ~ .  d'eau. qu'on ajoute 20 c.c. 
d 'une si~lution neiiire à 3 i:entièiiies iI'e;iii oxyg9ri&e, qu  on chiiufîe 
9 700, qu'on fasse pénétrer au furiii d u  vasr ,  k 1 ;litle (l'un eriiori 
noir, 20 cc. de SOLI12 pur  à 2 centiéiiies et qu'on chauffe presque 
à ébullition, le nitrite est converti en nitrate. qu'on peut prkipi-  
ter par  une solution d'oc:tate de  nitron. 

Pour doser les nitrates en présence des nitrites, on commence 
par  doser I'aciile azoteux, en opPrant sur  une  moitié de la solution 
d u  sel ti analyser et eri se servant  du perrriangariate de potasse 
pour  faire le dustige. 

Sur  l 'autre rrioitié de la liqueur, on opère corriirie i l  a kt6 dit 
ci-dessus ; lorsque l'oxydation de l'acide nitreux est terminée, on 
dose Az031 ü. l'aille du nitron. On sait h quelle proportion 
d'AzOVlT correspond l'acide nitreux pré&derniiient dosi.; il suffit 
de  rctriincher cctte quantité de  I'acirlc azotique total pour 
avoir  la quantité d AzOYl contenue dans Ir, produit analysé. 

Reclicrelie nilcrocliliiiiqac d u  nicrcrirc dans l'riri- 
ne - BI. L:lMBA11BO ( d p o l l ~ r k e r  Zeit., 1908, p. 2 G ) .  - L'au- 
teur  propose un procédé rapide permettant de rechercher le 
mercure dans l 'urine en eriiployant une t rès  petite quantité de 
liquide. On prend 5 cc. d'urine qu'on additionne d une goutte 
d'eau alhumineiise ; on a g i t e ,  on ajoute 3 cc. d'une solution de 
protoctilorure d'étai11 li 12 p .  100 ; on  filtre, e t  I'on acidule 
avec H U .  

L'urine, d'abord trouble, s'éclaircit, puis se troublede nouveau 
à cause de la coagulation de I'albumine ; on  centrifuge pendant 
quelques minutes. et I'on examine le dépôt ;lu mir:roscopc. Si 
I 'urine renferme d u  mercure, on aperçoit,  dans le dkpdt, de petits 
globules noirs.  On opère comp;~rat iveinenl  avec une urine 
1iorm;ile. 
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Ekeelierehe des nncrtw 4 - t ~ ~ n g ~ r ~  dans l e  Iaetoqe. 
- M. ASSELMINO (Aporhelxr Zeit . ,  1908. no Ik i .  - Le 1 rocédé 
préconisé p a r  l'auteur consiste à soumettre à l'action de  la levure 
de bi6r.e l'échantillon de lactose il essayer ; aucune levure ne f :~ i l  
fermenter le  lactose ; la présence du glucose ou du saccharose est 
acciis6e par u n  dtigageinent d'acide carbonique, qu'on identifie 
par l'eau de  haryte. 

Donage de la oantlinridiiie dan9 lerd cantl i~rldes. 
- BIM. A .  W. SELF et I I .  G. GIIEENISII (Pha~maceulical 
Journal, 1907, p. 324). - 20 gr. de  cantharides finement pulvk- 
risées sorit tiurriectés avec 3 cc. d'HC1 coriceritré e t  traités ;ru 
Soxhlet avec environ 80 i;c. de benzine pendant deux heures. La 
benzine est distillée, e t  le distillatuin est agit6 avec 20 cc. d'une 
solutiun de potasse caustique A 1 p. 100 ; on rtipéte trois fois 
cette op~:ratioii, qui  a pour  but  d'enlever qiielqueij traces de  can- 
thsridine qui distillent avec la benzine. Les extraits alciilins sunt  
acitiifiks avec IICI, dilutis avec de l eau, de f q o n  k faire un  
volume de iOOcc., et cette solution est versée sur  le résidu prove- 
ri;rnt de la distill;ttion de la herizine, qui contient la caiitheridine 
iiiElmg6e avec une iriati6i.e grasse ; on fait bouillir pendant 
10 minutes nu refrig6rant aci:end:int ; la m:llière grasse se  
sépare, et, tandis que  la solution est encore chaude, 200 cc. d u  
liquide aqueux ijoiit Lraiisvascis dans un entonnoir à séparation 
assez grand.  L ébullition et la séparation sont répétées 4 fois, en 
employant chaque fois 50 cc. d'eau, et en iiiaintenant I't!hiillition 
pendant 10 minutes. Les extraits aqueux, rkuriis, soiil a1:idifiés 
avec 3 cc. d'llGl concentré et agit& pluçieurs reprises avec 
100 cc. environ de  chloruforrne ; la solution ctiloroforinique est 
distillée dans  un  ballon taré, e t  le résidu est lavB avec trois por- 
tions (5 cc , 5  cc. ~t 2 cc.) d'un inCl;m;e à parties 6gales d'ülcool e t  
d'éther de pétrole préaliibleirient saturé avec de  Iü cantharidine ; 
ce lavage est. fiiciliti: cri employant uri petit enthnnoir g;irni d 'un 
tampon de cotan ordintiire. Le birllon taré et l'entonnoir sont lavés 
finalenierit avec l'éther d e  pktrule, jusqu ' i  ce qu 'un peu du  filtra- 
tum ne laisse plus de résidu par  évaporation. 

Une petite quantith de  chloroforiiie est verske s u r  le coton, 
ainsi que dans le ballon, pour dissoudre In cantharidine;  cette 
derniérc solution est évaporée B siccité, et le résidu est séché à 
60-fia0 jusq u'à poids cons:ant.  H. C. 

DifPrrcnelatinn du siia r l c  ~rniiihniaeu r l ' m v ~ o  le  w i i c  
de rwrihcw. - $1. le 1)' , JONXHEII  ( A p o t l ~ e k ~ r  %fil., 1907, 
no 14) - Certiiiris auteurs disent que le s u c  de  framlioises, lors- 
qu'il est additionné d'acétate de ploiiib, se décolore en riieiiie 
temps qu'il se  forme un précipité bieu-verdgtre ; le suc de  cerises 
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en présence d u  niSrne réactif, donne un  filtratum de coiileur 
rouge-bleuiltre. n'iiprès I';iuteur, la décoloration d u  sui: de  fram- 
boises ne  se  pi,oduit qu 'avec le suc de framboises qu i  a subi la 
fermentation ; celui q u i  n'a pas fermenté donne le m6me filtratum 
rouqe-hleiiâtre que  le suc de cerises aprks addition d'nc6tnte d e  
plo~rih. 

Ennnl d a  R O I I S - R Z O ~ R ~ F ?  de hlqinntli. - JI. E.-.f. BIiOWK 
(Pharmaceutical Journal, 1908, 1, p.  378). - Pour faire l'essai 
quantitatif du  sous-azotate d e  b i s r r ~ u t h ~  on dkteririine le in6tal en 
lc transformant eri oxvchlorure UiOLI. P u u r  cela. on fiiit bouillir 
une prise d'essiii de  3 4 g r .  du sel ii essayer avec 400 cc. d'eau 
et une quantité délerininée de  chlorure de  sodium (3  à $ g r . ) ;  
après une éi~ullition de 15 minutes, le volurne est conservk à 
iO[!cc,., e t  le liquide est filtré 1~'uaychlurure est lavé sur  filtre 
avec une qiiiintitk d'eau suffisante pour obtenir un  volume total 
d e  200cc , p u i s  s k h é  et pesk;  on dkterrnine, d ' m i r e  part,  la 
quantiti! non utilistie d e  chlorure di: sodium avec la solution déci- 
normale d'azotate d'argent. 

Pour  doser , \ z O A H ,  on évapore 20 cc. d u  liquide tiltré dans urie 
causule avec un  excès d'HG1 concentré. L'azotate de sodiuiri est. 
transformé en chlorure, dont  on tlkterrnine In quant i té  avec I'azo- 
tale d'argent dk inor rna l .  

Un sous-azotate de forrnulr: Az03 (Bi0) 1-120) a donne : 
TrouvB. Calculé. 
- 

Bi . 68.3 6 c 4  
A Z O ~  . 20.4. 20.3 
1190 . . . . .  111:l 2 1 . 3  (par  difference) 

Pour u n  sous-azolate léger (Az0"BiO) $ IIzO), on a trouvé 

Troiivi?. Cnlciilé. 

~i . 70.6 7 6 3  
A Z O ~  . . .  30.7 20.9 
H!O . . . . .  8.7 8.6 (par  difîérence) 

Le sous-azotate de bisrnuth léger n'a donc pas la méme com- 
position que le sel lourd. 

A .  D.  

E m a i  de l a  r k a i n e  d e  jalnp. - M. DEEII. (Pharmac:eu- 
tical Journnl,  1908. 1, p. 351). - Traitke par  10 parties d'éther 
p u r  pendant 6 heures à froid, la rksine ne doit pas  donner plus 
d e  10 p 100 de  rEsidu insoluble. Ce résidu doit &tre insnliible 
dans I'arninoniaque à fruid, mais  il doit se dissoudre à 30 40° ,  et 
la solution limpide ohtenue ne  doit piis se troubler immkdiate- 
ment par  neutralisation Zt l'acide acétique. 
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O gr. 10 é t a n t  d issous  d a n s  2 cc. d'acide acét ique  cristall isable,  
la solution, t ra i tée  p a r  S04H2, n e  doi t  pas donne r  d e  colora t ion  
rose ou  rouge (absence  d e  colophane)  n i  ver te  (absence  d e  r é s ine  
de gaïac). A .  D. 

Cendres de la rliohrirlie. - AI. B. BRANDER (Phn~maceu- 
t i c d  Joz~rnnl,  1908,1, p. 147). - L e s  d ivers  a u t e u r s  i n d i q u e n t  
pour cette d r o g u e  u n  pourcen tage  d e  cendres  q u i  v a  d e  3 
43 p .  100. Les  rksul ta ts  su ivan t s  m o n t r e n t  q u e  les  l imites s o n t  
beaucoup p l u s  rapprochees .  Les  6chant i l lons  m i s  e n  expér ience  
i taient 1 et 2, r h u b a r b e  d e  Ch ine  e n  morceaux ,  3, r h u b a r b e  
anglaise, 4 et 5, r h u b a r b e  e n  poudre  p r i s e  d a n s  le commerce .  

I'artie soluble  Partie iusoluble Partie insolulile 
Cendres  à l'eau à l'eau, ~ 0 l u h l e  dans H C I  dans HCI 

1. 10.28 2 2 . 9 5  p .  100 7 9 . 6 7 p . i O 0  2 0 . 3 3 p . 1 0 0  
1.  1 4 . 4 9  1 0 . 0 0  - 8 6 . 9 6  1 3 . 0 4  - 
3. i . 1 7  18.75 - 6 4 . 8 8  - 33.12 - 
4 .  10.19 21.89 - 78 86 - 21.44 - 
5 .  9 . N  19.27 - 81 47 - 18.53  - 

A.  D. 

BIBLlO GRAPHIE 

La répression des fraudes niii* les prodults alimen- 
daires, par M.  RIAXIME TOUBEAU (Arthur Rousseau, éditeur, 14. rue  
Soiilflot). - Ce livre, precedé d'une importante preface de M. Roux, 
chef du service de  la ripression des fraudes, contient les eliments 
d'une documentation complete sur l'organisation administrative c t  
judiciaire qui tend à l'application des lois sur les fraudes (loi du  .Itr août 
1905, notamment). 

L'ouvrage se corripose de  trois parties : 1 0  les textes ; S0 la procé- 
dure ; Yi'intervention des Syndicats dans l a  répression des fraudes. 

La deuxième partie est la plus étendue ; après avoir montre les ori- 
gines de l a  procedure actuelle, l 'auteur ktudie, dans  leurs drtails. les 
différentes phases de cette dernière : prélèvement des kchantillons 
par m e s u r e  de contriile ; analyse de triage sévére ; expertise contra- 
dictoire. 

Un parallèle intéressant est établi à cet égard entre les dispositions 
qui sont en vigueur en France et  celles qui le sont en  Belgique. 

Les avantages e t  les points faibles de notre réglementation sont indi- 
qués dans plusieurs chapitres, dont le plus inleressarit est, selon nous, 
celui qui est relatif ii. l'expertise contradictoire. Actuellemont, un  
négociant chez lequel a été prélevé un produit trouve anormal par le 
laboratoire est  transformé en inculpé, avant même que la juslice soit 
certaine de  la materialite du fait qui donne lieu h inculpation ; I'au- 
leur ne se dissirnule pas les incnnvtinients de cette situation, h laquelle 
il y a d'ailleurs un  remède : l'expertise contradictoire, qui, seule, peut 
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établir s'il y n matière h poursuites, devrait précéder I'ineulpation, au 
lieu de  la suivre. 

La troisième partie du livre de M. Toubeau montre  comment les 
Syndicats professioririels tendent à devenir d e  plus en  plus les rriaitres 
de l'action penale pour les faitsqui touchent aux in tér t t s  qu'ils repré- 
sentent. 11 y a ,  ce point d e  vue, une  ivolution trCs curieuse & enre- 
gistrer. 

De nombreuses notes et  des annexes permettent a u  lecleur de pren- 
dre connaissance des documents officiels (decrets, circulaires) publies 
en France sur la répression des fraudes, ainsi que des lois étrangères 
les plus récentes sur l a  méme question. 

Les nuuvenux i n b u r ~ t o i r e n  d'Etut pour la répreo- 
slon des fimndc~, par GRORGE.A. LE Ho~,d i r ec t eu r  du Laboraloire 
municipal de  Houen. 1 vol. de 98 pages (H.  Dunod et  E. t'inat, editeurs, 
49, quai des Grands-Augustins, Paris, VIe). Prix : 3 Sr. - M. George A. 
Le Roy, directeur du Laboraloire muiiicipal de Rouen, laboratoire agrée 
par 1'Etat pour la Seine-lnfirieure et  l 'Eure, a eu I'excellenle idée de 
réunir et d e  condenser les divers documents relatifs à la répression 
des fraudes. On trouve dans  son livre les textes de l a  loi des fraudes 
de 1905: e t  des décrets d'application, les rnLithodes officielles d'ana- 
lyses, les circonscriptions des laboratoires d'Etat, les circonscriptions 
d'inspection. A t i tre d'exemple, il donne le tarif municipal d'analyses 
de la ville de Ilonen. 

C'est un consciencieux travail de vulgarisation et d'actualité i 
l'usage des contre-experts, des avocats, des magistrats instructeurs, 
des agents du service administratif des prélèvements, des industriels, 
des commerçants, des Syndicats, etc. 

Les nouveaux livres seieotifïqnes et Industriels. 
Volume 1 (ann6e8 1902 a 19071. Bibliographie des 5.541 livres publiés 
en France du l e r  jiiillet 1902 au 30 juin 1907. 2 vol. de 416 pages 
(II. Dunod et  E. Pinat, éditeurs, 49, quai des Grands.Auguslins, 
Paris, VIO). Pr ix :  9 fr. - 11 a Cté publié en langue française, en cinq 
ans, 5.541 livres scientifiques et  industriels. Or ,  l e  savant, l'ingénieur. 
I'industricl, l'artisan, pour qui 1 ; ~  plupart d e  ces ouvrages ont kte 
écrils. éprouvent de  grandes difricult6s ponr trouver le livre désiré ail 
moment  opportun. Le volume que vient de publier l a  librairie Dunod 
et Pinat permet d'effectuer ce genre de  recherches. 

Cette bibliographie est précédée d'une table générale alphabétique 
des sujels traites e t  d'une table générale alphabetique des noms d'au- 
teurs. Ces deux tables sont trbs détaillées. puisqu'elles occupent & elles 
seiiles 36 pages de petit texte sur 4 e t  5 colonnes. La bibliographie 
donne, pour chaque livre, le titre complet, les noms, prénoms et qua- 
lites des aiitcurs,le format en ccntimètres,le nombre de pages, de figu. 
res et  de planches, et un de l a  table des rnatiéres. 

Ainsi conçue, cette publication, qui se continue d'ailleurs par I'appa- 
rition, tous les triinesl.res. d'un nouveau fascicule, rendra les plus 
grands services aux chercheurs et leur  Cpargnera un temps conside- 
rable. 
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MOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Circnfaire adi.rssC.e m r i r  mgcntm du s e ~ v i r c  de 
ln m-é11rrs~inn tlrs frandrs i~ ln l ivrmrnt  it l'mppli- 
catinin di1 ri.gleimcnt tlu a1 mars 190s cnncern~nt 
le@ graisocs et hnilcs eeiiirstiblcs - Le règlement du 
11 mars 1908 classe les inaliéres ginasses comestibles en graisses et 
hniles, suivant qu'elles sont concrètes ou fluides & la terripérature de 
ID. Il ne'  fait aucune distinction entre les matikres grasses d'origine 
animale et celles qui sont d'origine vegetale. 

La ddnomination de s a i n d o u x  est réservie à la graisse provenant 
euclusivement du porc, mais cette graisse ne peut plus ètre designée 
sous ce nom si e l e  a subi une addition quelconqiie d'une matibre 
grasse comestible, destinbe, par exemple. la rendre plus concréte : 
elle devient alors iinc ,yraisse mGlangr'e. De mizme, elle ne peut con- 
server le droit ail nom de snindoztx si elle a subi un traitement tel 
que le passage a i  la presse, car  cette operaiion a pour rcsultat de modi- 
fier sa composition. 

D'autre part ,  la denomination graisse ,  tout court. est, dans cerlai- 
nes riyions (en vertu d'usages loraiix), s jnoi i jn le  de suindoux .  
J'appelle votre attention su r  ce point que rien dans le r iglement ne 
s'oppose ce que cette dénomination soit employée pour designer le 
produil provenant exclusivement du porc. 

2 .  Sous rc4serve de ce qui précède, lorsqu'une matiére grasse con- 
crète à la temprrature de l s O  est vendue B l'ktat pur (c'est-à-dire sans 
étre mélarigee avec iirie autre graisse ou avec une autre huile) sous le 
nom de graisse,  cette dbnomination doit être complétee par l'indica- 
tion de I n  matière animale ou vkgr:tale de laqiielle la graisse est t i r k  
Par exemple, dc la graisse de veau n e  peut être veodue sous la seule 
dbnomination de graisse ; l 'artirle 2 exige que ce mot soit suivi de 
l'indication de l'origine du prodiiit : graisse de  veau.  

3lais la dbsignation d'origine n'est pas obligalriire Iorsqiie la matifire 
n'est pas vendue comme graisse ; c'est ainsi qiie la graisse extraite 
du coprah, ou coco. qui pourrait t t r e  d inommée graisse de coco, 
peut ktre vendue sons i ir i  nom de fantaisie : cocose, par exemple. 

Quant a u  nom de  beurre ,  il est expressément réservé au beurre 
pmprement d i t ,  tel qu'il est défini par l'article l e r  de la loi du I 6  avril 
,1897 P L  ne pt~i l . ,  e n  cnrisCquencr, s'appliqiier à aiiciin aiitre prodiiit. 

3. Les m6langcs des graisses entre elles, ainsi que les mélanges 
concrets à la tempcrature de lEio de graisses et d'huiles vbgétales ou 
anininles, lnrsqu'iis prisentent l'aspect du beurre et  sont préparés 
pour le mkme usage que ce dernier produit, portent obligatoirement le 
riorn de margar ine  (ar t .  2 de la loi du .26 avril 1897) ; leur fabrication 
e t  leur vente sont alors soumises à la surveillance spPciale instituée 
par cette loi ; niais, lorsque au lieu de ressembler au beurre, ces 
mPlanges ont  l'aspect et  les caractéres d'une graissr, c'est-&-dire lors- 
qu'ils ont netternent l'aspect du saindoux, ils peuvent etre désignés 
sous une dPnoinination t e l e  qiie graisse  melangée,  graisse comes- 
tible, yraisse ulimentaiî4e,  et vendus librement. 

11 n'est pas contraire ail rhglement d'ajouter à la dénomination de 
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vente des graisses mélangées dont il s'agit, qu'elles son t  constituees 
par un mélange de graisses animales et  d'huiles végétales ; mais, si la 
dénomination fait apparaitre l 'un ou plusieurs des éléments consti- 
tuant le mélange, une mention coinpl4mentaire devra Faire connaître 
exactement la proportion dans laquelle le ou les dléinents dénommés 
entrent dans Ir mélange. 

Ainsi, la denomination de gra isse  comestible 9. base de  sa indoux,  
comporte nécessairement l'addition d'une mention faisant connaitre 
la proportion dans laquelle le saindoux entre dans le melange. 

4. Les huiles comestibles pures, ainsi que les inélanges des huiles 
comestibles pures entre elles, peuvent étre désignés sous le nom 
huile,  suivi des qualificatifs usités dans  le commerce, tels que : blun- 
che, surfine, d e  table, comestible, etc., ou sous le nom d'huile de 
g7-aines, lorsqu'il s'agit d'un mélange d'huiles provenant de graines 
oléagineuses. Quant 2 l'épithète vierge,j 'estime qu'elle ne  peut (con- 
formrment aux usages cominerciaur) convenir qu'aux huiles non ' 

mélangées, aux huiles pures. 
Mais, comme pour les graisses, si l a  dénon~ination du produit est 

accompagnée d e  l'indication d'un ou de plusieurs des éléments consti- 
tuant le mélange, une mention coniplkmentaire doit faire connaître 
exactement la proportion dans laquelle le ou les ékmen t s  dénommds 
entrent dans le mélange. 

Ainsi, dans le cas oh la dénomination hu i l e  surfine est suivie des 
mots à l'olzve, par exemple, ou accompagnée d'un rameau d'olivier 
ou de  tout autre signe ou inscription indiquant 2 l'acheteur que l'huile 
dont il s'agit contient de  !'huile d'olive, l a  mention complémentaire 
portant, de façon apparente, la proportion exacte dans laquelle celle-ci 
intervient, est alors nécessaire. 

Quant aux huiles pures comestibles, elles peuvent évidemment étre 
vendues sous leur nom specifique ; par  exemple : hu i l e  d e  sésame, 
hui le  d 'a rachide ,  mais le ri$ement n 'en fait pas une obligation. Le 
texte de l'article 3 d u  réglernent indique que les d9noniinations huile 
d'olive, hui le  de no ix ,  par exemple. signifient hu i l e  d'olive pure,  
hui le  da  noin: pure ,  quel qne soit le qualificatif ajout 6. 

En interprétant ce texte A la lettre, il semblecontraire au reglement 
d'employer, pour des melanges d'huiles dans  lesquels l'huile d'olive 
inlervient, la dPnorninat ionhui le  d'olive mélangée, meme en indi- 
quant l a  proportion du mélange. 

Mais il est évident que cette solution serait d'une rigueur excessive. 
L'objet du r&glerrient est  d e  prévenir luute confusion dans  l'esprit de 
l 'acheteur; or, cet objet est atteint iorsqii'on fait suivre la denomina- 
tion hul le  d'olive melangee d e  l'indication de l a  proportion d'huile 
d'olive contenue dans  le mélange. 

3. Dans le but d'bviter les lromperies sur  la quantité de la mar-  
chandise vendue, le règlement du 21 mars  1908 exige que les réci- 
pients et emballages dans  lesquels les graisses e t  les huiles sont 
livrees, portent l'indication apparente, soit du poids net, soit du poids 
brut e t  de la tare d'usage. Cette prescriplion ne s'applique évidemment 
pas aux recipienls contenant la marchandise en cours de débit ; elle 
ne vise que les fhts, cuveaux, boites, vcssics, estagoons, flacons desti- 
nEs A être expidies ou livrés tels qu'ils sont à l'acheteur au détail ou 
au  consommateur. 
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Aussi cette mention doit-elle figurer sur chacune des vessies (au 
moyen d'une étiquette fixée au  col) exposee isolément en vente, 
moins que la graisse qii'elle contient ne soit destinée a être débitée en  
détail. 

De mEme, ;orsque l'huile est vendue au flacon, le poids de l'huile 
contenue dans ledit flacon, c'est-à-dire Le poids net, doit être porte 
sur l'étiquette, h moins que,  conformbment à la faculté laissée par le 
règlement, cette mention ne soit remplacée par l'indication du poids. 
brut, ou poids de  la marchandise r6cipient compris, accompagnée de 
la tare d'usage ou poids prcsumé du flacon vide ; en faisant la d i&-  
rcnce, t'acheteur peut ainsi déterminer l a  quantité réelle d'huile qui 
lui est livrée. 

En raison de  l'impossibilité qu'il y aurait  pour les commerçants b 
employer, pour I'emhouteillape des huiles, des flacons d'un poids cons 
tant, il est équitable de  to l l rer  un léger écart entre la ta re  d'usage, 
porlée sur l'etiquette, et  l a  tare exacte, c'est-à-dire entre la tare énon- 
cee et le poids réel du flacon vide. 

Mais une tolérance de cette nature n 'a  plus de raison d'dtre quand 
il s'agit de  rdcipients autres que les bonteilles de verre ; la tare doit 
alors dtre indiquée avec une exactitude suffisante pour que les écarts 
ne puissent t t re  attribues à une intention franduleiise. 

En résumé, I'indicalion du poids ne peut étre portee que sous les 
formes suivantes : poids net ou poids brut et tare .  Il est contraire 
au r e l e m e n t  de remplacer ces indications pRr celles de  poids mini-  
mum ou de  poids moyen.  

Rn diverses réginns, l a  vent,e des huiles se fait hahituelleinent au 
volume e t  non au poids; j'estime que l'obligation d'indiquer le poids 
de la marehandisr livrée ayant ete inscrite dans le règlement sans 
autre pensée que de proteger I'acheteur contre toute tromperie sur  la 
quantité, on peut tolérer que l'indication di1 poids net soit remplacée 
surles eniballages et  rCcipients par l'indication du volume de l'huile, 
B la condition que ce volume soit mentionne exactement. 

6. 11 y a lieu de veiller strictement A ce que, conformément aux 
dispositions de  l'article 7, des inscriptions, e n  caraeltxes apparents, 
fassent connaitre aux acheteurs l a  denomination sous laquelle les 
graisses et  les huiles sont mises en v tn te .  

Ces inscriptions sont obligatoires sur tous les emballages e t  rEci- 
pients existant dans  les magasins de  vente directe au  consommateur 
ou B l'acheteur au  détail 

Par  suite, elles ne  sont pas exigibles duns les fabriques, ateliers et 
magasins oh les graisses et les huiles sont preparees et  manutention- 
nées ou venduestm gros. 

7 .  Le d d a i  accordé aux intéressés pour se met t re  en regle, eu ce 
qui concerne les articles 4, 5 ,  6 et 7 d u  règlement. a expire le 15 juin 
courant. Depuis ce jour, le dt'cret est entii.rement executoire. 'ïoule- 
fois, en rdison des dil'ficultes qu'un grand nombre de nrgociants ont 
rencontrPes pour se conformer k temps aux prescriptions desdils arti- 
cles, il y a lieu d'user de  tolerance ti leur égard jusqu'au 15 septembre 
prochain. 

A partir de  cette date. vous voudrez bien veiller B la complète appli- 
cation du règlement, en vous reportant, quant  h la façon dont les 
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iiifractions peuvent etre constatées, a i x  instructions contenues dans 
le t i tre 1 de ma  circulaire no 4 du 1 1 mai dei nier. 

Le ministre d e  l'Agriculture, 
Paris, 25 juin 1908. J.  KUAU. 

Premier Congtés inteianationrl poiii-la ~6pressiou 
des fiaucles nliiiiciilnii-es et pl i~i . ini lcc~i~ic~i ieu.  - La 
Société universelle de la Croix blanclie d e  Gcriéve, fond& en vue d e  
combattre les fléaux qui désolent l'humanité, a décidi de  consacrer, 
en première ligne, son activité A la recherche des fraudes alinieritaires 
et  organise dans ce but un CongrBs international qui tiendra ses pre- 
iniéres assises à CenPve d u  8 au  12 septembre 1'308. 

Pour arriver h unifier les méthodes d'analyses et  les mesures li.'gis- 
latives, les proinnteurs riil Congrès ont arlinis qu'il était, avant tout, 
necessaire d'etnblir la base de ia législation future en arrélant,  dans 
une  consiillaliori iriternationalc conlradictoirc, In rki/initian de l'ali- 
ment pur. 

Le Congrès de 2908 aura donc pour unique ordre du jour : DBfinir 
les  aliments purs. 

Tout d 'ahoid,  la parole est excliisivt.ment aux piodiicteiiis indus- 
triels et cominerçanis; c'est tt eux de dire, au  preiiiier Congrès qui va 
s'ouvrir dans quelques seinaines, comment ils détinissent leurs pro- 
duiis; quelles sont les manipulations ou prSparatioris qu'ils conside- 
rent comme nécessaires ou utiles el  qui peuvent être adiriises comme 
licites. Ils dirout égaleirient quelles pratiques doiverit étre coiisidtrkes 
comme fraiidiileuses e t  s'r:fforcerout, lors du premier Congrès. d'uni- 
fier les définitions selon les usagrs co8iiint-rciaux des divers pays. 

La dilégation frrinçiiise, pa1i'onnL;c par M. Ciiui,rr, ministre dii Coin- 
merre  e t  par M RuaC,  iiiinislre de I'Agr.ii:ulliire. est présidce par 
M. BORDAS, seconde par M. 1Ci1g. ROUX, directeur du service de la 
rEpression des fraudes au iiiiriist:~re de  I agricullure, secri;laire gi'iiiral 
d u  CongrCs, et par M. FRANCHE, chiniiste expert, secr6laire du Congrès. 

Elle a designe ses rapporleurs, qui devront coordouner et  résuiiier 
les discussions e t  les d~firiitions du coriiiricrce e t  de  I'induslrie fran- 
çaise, et dont voici la liste : 

Farines, pain. - M. Aiiris. chirnisle expert à Paris. 
Cacao, chocolat.'- h l .  Yisau, président d 'honneur de la Fedéra- 

tiou des Syndicats de 1't;picerie. 
Charcuterie, sain do^^, graisses. - hl.  PADE, chimiste expert 

Paris. 
Vinaigre, moutarde. - hl. le 1). CHASSETANT, agr2gé de la Faculté 

de  medecine Paris. 
Lait, crènze. beurre, fromage. - M .  Francis XAIU~E,  expert ahi. 

niiste prks la Cour d'appel de  Paris. 
Sucres, miels, glucrises, co~ifitures, confisrries,  pritisseries, prtiizs 

d'épices. hl.  S1r.z. expert ciiiiiiisie p r h  la Cour d'appel de Paris, 
secrt'taire génkral de l'Association des ciiirtiistes de sucrerie et  de dis- 
tillrrie, d Paris. 

Pdtes alimentaires. - 31. F ~ i u i ~ s n ,  president du Srndicat  g<uérai 
des i 'i~brieanls de piltes de  France.  

Huiles. - M. 1.. Uiiaoo~, président du  Syndicat des négociants en 
huile, B Aix-en-Provence. 
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Conserves. - M .  J. PREYET, président de l'Union des syndicats d'ah - 
mentalion en gros, à Paris. 

Epices. - hl. SEIGNEURIE, publiciste. 
E u f s .  - M .  Buuc~E,  prksident du  Syndicat des marchands de  

beurre et mufs de  Paris e t  des departeinents. 
Vins ,  alcools. - M .  P .  F o n s ~ ~ s ,  président du Syndicat national du  

commerce en gros des vins, cidrcls et spiritueux de France. 
Sirops, liqueurs. - M .  M ~ U C I I ~ T T E ,  président du Syndicat central 

des dis~illeries de France. 
Cidres, poire's. - M .  GESLIS, secrétaire de la Chambre syndicale des 

négociants en cidres de  Paris. 
Cufi, the'. - M .  A. S ~ ~ l . ~ A ~ , p r é s i d e n t  de la Chambre syndicale des 

hrhleurs de  cafés. 
Droguerie, produits chzmiques, e a u  minérales. - RI. P E R I ~ O T ,  

professeur A I'Ecole de  pharmacie de Paris.  
Ce Congrés a une imporlance capitale pour le cornmprce et I'indiis- 

trie française, car, dans l e s  Congrès qui suivront, les chimistes. les 
hygiénistes e l  finalenient les lrgistes se baseront sur  les rlrtinilions 
internationales qui auront été adoptees le 42 srptenibre 1908 à Genéve 
pour prendre les mesures definitives destinées & assurer la loyauté de 
la vente, [.out eri sauvegardant les inttkéls du producteur, du cornmer- 
çant et du consommateur. 

L'industrie et  le commerce français de l 'alimentation e t  des pro- 
duits pharmaceuf.iques suivra avec le plus grand interêt les delibera- 
tions et les décisions du CongrCs de  Genéve, dont les assises vont 
s'ouvrir prochainement. 

Les adhésions sont reçues au Secrétariat du Congrès,  43, rue Tait- 
bout, a Paris. 

RI. Ch. F ~ A N C H E ,  secrétaire, donnera tous les renseignements désirés 
aux personnes qui lui en  feront la deniande. 

Premier Congrès internntioiml d u  fimid. - Le pre- 
mier Congrès international des industries frigorifiques, que nous 
avons annonce dans le numéro de janvier 1908 de ce Recueil, et qui 
devait se réunir a u  mois dt? juin, aiira lieu du 5 au 10 octobre pro- 
chain, & la Sorbonne, dont tous les amptiilhé8lres et autres locaux ont  
été mis la disposition des organisateurs. A cause de l'interét excep- 
tionnel que prBsente ce Congres pour l'agriculture, le commerce et la 
production nationale, le gouvernement l'a dotè d'une subvention de  
40.000 francs Dans tous les pays du monde, des Comités nationaux 
ont été constitués sous le patronage et avec l'appui niatbriel des gou- 
vernements étrangers.  Les documents remis aux congressistes auront 
une grande valeur. Des réceptions speciales leur seront faites par  les 
pouvoirs publics e t  par la ville de  Paris,qui a égalenient subventionné 
le CongrPs. 

Les organisateurs du Congrès viennent de faire paraitre une puhli- 
cation donnant tous les détails de cette itrgnnisation, ainsi que des 
vues photographiques des etablissements et  des sites q u i  seront visi- 
tes pendant les juurnties qui clàiureront les travaux du Coogrés. Cette 
publication est exclusivei~ient riservée aux meirilires inscrits. 

Pour tous renseignements, s'adresser au  Secrétariat général du 
Congrès, 10, rue  Denis-Poisson, Paris (XYIIC). 
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Ecole nationale des tndostrles agricoles de boaal. 
(Rramnerle, dintlllerie, naier~rie). - Les examens d'admis- 
sion ti I'Ecole nationale des industries agricoles de Douai auront lieu 
au siEge de  I't%ablissement, 13, rue de  l'Université, ti Douai, le l zmdi  
5 octobre prochain, à 8 heures du matin.  

Ils dureront environ deux jours. 
Les demandes d'inscription des candidats devi.ont parvenir au direc- 

teur de 1'Ecole avant  le 29 septemhre 1908. 
Tous les élkves dipl0mÊs sont places ti leur sortie de  1'Ecole. Ils sont 

très recherches par les industriels en raison des services qu'ils rendent 
par suite de leurs études spéciales. 

Des bouiws d'études e t  des de  frais de scotarité sont accor- 
dées aux aspirants les plus méritants et dont  la situation de fortune 
est digne d'intérét. 

Pour tous renseignements s'adresser au  directeur de 1'Ecolc. 

DEMANDES E T  OFFRES D'EMPLOIS. 

Sous informons nos lecteurs qu'en qualiti! de secrétaire gknéral du Syn- 
dicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le perrneltenl, de procurer ries chimistes aux industriels qui en ont 
liesoin et des places aux cliirniutes qui sont h la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales  sont absolument gra- 
cuites. S'adresser à M. Crinon, 45, rue Turenne, Paris P. 

Sur  la demande de JI .  le seerbtairc de  1'Asçociation des anciens élèves 
de l'lnstitut de cliiniie appliquée, nous informons les industriels qu'ils 
peuveril aussi demander des ctiirnistes en s'adressant 2 lui, :3, rue lliclie- 
let, Paris ((ie). 

L'Association amicale des anciens dlbves de l'lnstitut national agrono- 
inique est r r i h e  chaque arin8e d'on'rir a MM. les indusl.riels, chi. 
mistes, etc., le concours de plusieurs ingénieurs agronomes. 

Pri6i.e d'adresser les deniandes an sibge social de I'Associat.ion, ,16, rue 
Claude Bernard, Paris, P. 

ON 0 ? F I E  ",tuation 5 personne connaissant a fond la chimie des 
vinç (analyse, constitution, vinification, etc ). La connais- 

sance de l'allemand et  de l'italien constituerait une excellente note. - 
S'adresser au Dr L .  Martin, 2, place Rel-Air, à Geriève. 

au courant d'un laboratoire désire situation ou alfaire CHIMISTE ùkrieuse - . rians le Sud-Ouest. - Adresser les offres aux ini- , 
tiales A.V. au burcau des Annalesde Chimie aîzalylique, 45. rue Turenne, 
Paris. 

Laboratoire mur~ic ipa l  agréP par I'Etat pour le VILLE DE REIMS service n e  / a  repression cics fraudes.  - un einplai 
de chimiste, aux appointerrients de 2 .4ü0  Ir. par an.  est acluelleiiiarit 
vacant. Pour tous renseignements, s'adresser ail Directeur. 

Le Gerant : C. CRISOS. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

aeelierclie qualltntlve du ehroine, 

La recherche qualitative du chrome, rnérile en préserice de 
noinbreux autres Rl6ini:rits, ne prksente pas de grarides dif'fi- 
ciiltés ; 1 ; ~  méthode généralerrient suivie repose s u r  la trarisfor- 
mation en chroiriate el la prkcipitiition de chroiiiate de plomb ou 
la l'oririatio ri d'acide pcrcliroiniyue. 

La transformation des sels de chroirie en chromate peut Ctre 
obtenue de bien des manières ; on iitilise ordinairement le 
bioxyde d e  plomb en solution alcaline. On a égaleillent propose 
I'einploi du  bioxyde de sodium. 

Dans la nouvelle niéthode de sgparation qualitative et  yuanti- 
tûtive que j'ai p u b l i k  iBccmrrient, j'ai iiioritré avec quelle faci- 
lit6 1 hgpobroriiite d e  soude t ramforme l'oxyde de chrome en 
chroniate. C'est 1S une excellente réaclion qu:~lit;itive, qu i  per- 
niet de déceler de  très faibles qu;intitks de  chroirie en presençe 
de rnilliers de fois son poids de fer, de rnariganése, de cobalt, de 
nickel, de cuivre, etc., seuls ou iriélangés. Pour cela, on verse, 
daris la solution bouillarile des sels, une solution d 'hypol~ioini te  
de soude renfermant u n  trés grand exc6s de soude caustique ; on 
niaintient l'ébullition peiirlnnl quelques minutes ; oii cesse de 
chiiuffer, e t ,  au  bout de  5 niinutes, on filtre. Le chrome se 
trouve inii:gri~leilîarit sous forriie de chroiniite d , ins  la solution 
alcaline Liltrée, et il  est facile de le caractériser par  addition d u n  
sel de ploiiib et d'acide acétique, par  exemple. 

S u r  quelques rérrotiunu de la terpine, 

Par M. E .  I ~ N A H D .  

La terpine (bihydrate de  terébenthine) cristallise en prieines 
orthorhoiribiqueç; elle est soluble dans 200 parlies d'eau froide 
et dans 6 parties 5 d'alcool ; elle fond h 2 0 4 0  et entre e n  vapeur  
tt 2580. Ch;iutEe dans une cuiller de platin., elle fond rapide- 
ment, puis s'eiiflüiniiie el brûle avecuiie flnniiiie trés fuligineiise. 

A c t i o ~ l  des reciclrfs sur 111 t e r p i ~ t e  c~ . i s tu l l i s i e .  - Si l'on fait agir  
daris un verre d e  iiioiitre SObllQur concentré s u r  la terpine, on 
observe une coloration variant du  jauhe de chrome au rose-sau- 

G E P T E ~ B R E  i908. 
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mon, suivant la quantit6 des matières en présence. Cette colora- 
tion est accorripagnke de  dissolution et du  dégageineiit d'une 
odeur aroiriatiquc rEsineuse cnracti.ristique. 

P a r  addition d'une solution de  suudc au d i x i h e ,  l'odeur ;ira- 

iiiatique est plus prononcte, et la coloration disparaît .  Par  addi- 
tion d'eau, la coloration disparaît. égi~lenient. L'acide or thoph~s-  
phorique pur  exerce une action analogue h celle de S0'H2, niais 
moins énergique;  on observe la dissolution, niais sans colorx- 
tiori, et l'on perçoil l'odeur arurriatique c;~rxtér is t iqi ie .  En 
ctiauf'f'iriit le verre  de iiiontrc, on voit apparaî t re  la couleur rose- 
s;iuiiioii clair. 

Ces deux réactifs paraissent agir  comiiie déshydratants. 
1,orsqiit: In tcrpine es1 sournise h l 'action de SOL1IP, puis h celle 
de A Z O V ,  on observe d'abord la coloration jaune précédemment 
décrite, ainsi que des stries brunes avec décoloration du liquide 
et  résinification de la terpine. Si I'on fait agir  d'abord AxO3Ii,  on 
observe la dissolution sans coloration, e t  tine goutte de SObHz,  
ajoutke au centre, produit urie tache rouge au  poirit de contact 
e t  une coloration rose-saumon tout aiilour. 

Si I'on fait agir  successivement sur  la terpine le n i l r o m o l ~ b  
dale  d'ammoniaque et  SO'LIP pur  concentré, il se  produit une 
~ o l ~ r i i t i o n  bleu-indigo. L'action successive de l'acide chrotiiiqiie 
et de  S04H2 donne urie coloration verdbtre, virant au  brun. 

En faisant agir  sur  la. terpine SO?li2, puis  le réactif de Iicel- 
liruririer (peixhlorure de fer et Ferricy;iriure de  potassiuiii), on 
obtient un pricipité bleu itnrnédiiit (le riactif de  Kcelbrunner ct 
SOLII"o~inent une Iégkre coloratiori bleu-verd$tre, bleuissant 
peu à peu, niais qui  ne peut pas  préter 5 confusion). 

Dans ces deux dernières rkaciions, la terpine parait  agir comme 
rkducteur. 

Action des réactifs sur la solution alcooliyup de te,-piw. - SO.11" 
p u r  concentré agit s u r  les solutions d e  terpine corrinie sur le pro 
dui t  cristallisé; l'acide se  colore en rose-sautnon, et la solution 
alcoolique reste incolore. L a  coloration disparaît  par agitation, 
sauf pour les solutions trés concentrées. 

Avec le réactif sulfo-azoto-molybdique (i), la solution de ter- 
pine donne une coloration bleue, qui se développe très lente- 
ment ,  pour devenir bleu-indigo a u  bout d'une heure environ ; 
24 heures après, elle a vire a u  bleu-verd8tre (l'intensité de la 

Solution de molybdate d'ammoniaque ii 15 p .  100 . 200 cc. 
Acide s u l f u ~ i q u e  pur. . . . . . . . . . . 10 a 

Acide azotique pur  & 36'. . . . . . . . . . 30 n 
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coloration dQpend de la concentration de la solution). On observe 
é g a l e m ~ n t  un dcpôt blanc. dh probablement au  molybdate d'am- 
moniaque insoluble dans l'alcool. La matière colorante bleue est 
soluble dans le chloroforme. 

En opérant il ctiaud, In coloration bleue se développe plus 
rtipidement, mais  elle disparaît  t rès  vite ; on peryoit, dans ce cas, 
l'odeur aromatiqne spéciale. 

Nouvelle! réaction diClPrentlelle des naphïoli, 

Par ,M. VOLCY-~%JUCHER, 
Préparateur l'Ecole d c  pharmacie de Montpellier.  

Le nombre des réactions permettant de diKc!rencier le naphtol a 

du nnptito! 9 est assez considérable ( l )  pour qu  il puisse paraître 
superflu d'en indiquer de nouvelles ; si je me permets de signaler 
In suivante, c'est qu'elle est fort simple B effectuer, d'une trés 
grande sensibilitk et  qu'elle permet de se faire rapidement une 
idGe de la quantité de naphtol a qui se trouverait rriélangé au 
nnphtol P. 

On sait depuis 1ongt.amps que la  teintlire de gaïac bleuit sous 
l'influence des oxydants ; elle se comporte de méme avec les cya- 
riiires alcalins et  l'acide cyanhydrique, eu présence d'un sel 
cuivrique. La suhstnnce h l w e  qui  se  forme dans les deux cas 
dkrivc d'une ox!/dntion de l'acide gnïnconique. Il était naturel de 
penser que beaucoup de phénols, de drrivés ptitinoliques et  
d'amines aromatiques susceptibles de remplacer la teinture de  
giiïac, cornme réact,if des oxydases, pourraient aussi servir ?i 

caractériser les cyanures et l'acide cyanhydrique en présence 
d'un sel cuivrique. C'est ce que I'expérience est venue confir- 
nier (2). 

Lcs naphtols font partie de ces phénols oxydables dans de 
telles cnnditions, rimis le résultat de  l'oxydation des deux isomk- 
res est fort difiécent. 

JI. Rourquelot, appelant l'attention sur  la différence de colo- 
ration obtenue lorsqu'on traite le nnphtol et le naphtol 9 par  
le suc oxydant de  certains champignons, tels que Russula delicn, et 
par diverses solutions gommeuses (somnie arabique, gornnie 
d'abricotier, etc.), y trouvait un  excellent nioyen de  distinguer 

( I ' I  P .  LEMAIRE : Caractères et procedes de diffrrenciation des naphtols 
(Ruiletin de la Societe de pharmarie de  Rordeaux, 1 9 0 5 ,  p .  2 3 0 ) .  

( 2 )  Ex. R ~ ~ U R Q U E L O T  : ~%)utX?lk?~ recherches sur le ferment osydanl  des 
champignons (Journnl de  phnrmacie et de chimie ( 6  , 1 8 9 6 ,  t .  IV, p .  247). 
- V o i r  aussi : Journal de  pharmacie et de  chimie (6), 1896 ,  t. IV, p. 477 
e t  id. (6), 1897, t. VI, p .  420).  
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ces isoméres Un peu plus tard,  M. Fonzes-Diacon (1) indiquait 
la réaction au  sulfate de cuivre et au cynnure de  potassiuin pour 
déterminer rapidement la richesse en gaïacol cristallisahle d'un 
p ï a u ) l  liquide et d'une cr6osote. . 

Ccs faits m'ont ninené h utiliser I'artion oxydante du sulf:ite 
de  cuivre en prckence du cyanure de potassium pour la distinc- 
tion des deux naphtolç. J'ai pu, p a r  ce moyen. les caractkriser 
rapidement ; en outre, cette rkaction, faite avec qiielques pré- 
cautions, m'a permis de déceler le  naphtol dans une solution 
hydroalcoolique n'en renfermant que 1!300000; enfin, je me suis 
assuré qu'elle corivient très b i ~ n  k divers dérivés des riaphtols, 
parmi lesquels jc signalerai les naphtuls cainphriis (naphtol 
1 partie, camphre 2 parties). 

Si, 3 une solution aqueuse des riaphtols on ajoute du  sulfate 
de  cuivre, puis une rrioindre quantité de cyaniire de pntassium, 
il se forme un  précipité vert de cyanure cuivrique, qui  passerapi- 
dement au gris ou au violet par aÿitiition pour  le naphtol u et 
qu i  garde une vive couleur verte avec le naphtol 3.  Les colora- 
tions obtenues varient considéniblement suivant  le titre de la 
solution de naphtu1 et celui des  sululions salines, e t  aussi suira~it 
le mode opératoire. On peut rerilplaccr la solution aqueuse de 
nap l~ to l  p a r  une solution hydroalcoolique ou alcoolique. Apr& 
d e  nombreux essais, je me  suis arrhté à la technique suivante. 

Réacti fs  employds. - Les rkactifs employés sont : alcool à 9 3  ; 
solution aqueuse de sulfate de cuivre a u  dixiéme ; solution 
aqueuse de cyanure de  potassium au dixikme, priparie au moment 
d u  besoin ou tout a u  moins très récente. 

Identijcation des nnphtols. - Placer Ogr.50 d e  naphtol dans un 
tube A essais ; y verser goutte li gor~tte d e  l'alcool 9 9 ,  en agitant 
et en employant le minirnum de  dissolvant ; laisser tomber dans 
ce liquide Scc. d e  solution de sulfiite de  cuivre, puis 4cc. d e  
solution récente de  cyanure, en agi tant  après  chilque addition et 
sur tout  vivement aprks la dernière .  Il se fait un précipité abon- 
dan t ,  violet-rouge avec le nnphtol a,  jiiunc avec le naphtol p .  
Ajouter alors lenterrierit Io qutrntilt! minirnci d'alcool h 930 néces- 
saire pour dissoudre ce prhcipité ; la solution limpide obtenue 
est rose par  transparerice et  violette p a r  réflexion avec le 
naphtol a ; elle est jaune d'or avec le  naphtol P .  

Id~ntificotion. des nnphtols camphrés. - Dans u n  tube à essais, 
faire tomber un petit filet de nnphtol c.:mphr6, puis 2cc. d e  

(1) FONZES-Di~zox : Analyse des creosotes e t  gaïacols (Bulletin de  
pharmacie du Sud-Est, 1898,  p. 133).  
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solution cuivrique. Le naphtol camphre surnage ; le dissoudre e n  
ajoutant goutte à goutte d e  l'alcool 9ti0 sansezcis ; agiter e t  verser 
dans le melange 4 cc. de  solution de cyanure de potassium, en 
agitant vivement ; continuer l'opération comme précédem- 
ment. Les résultats sont  les méines qu'avec les naphtols non 
camphrés. 

Recherche du naphtol a dans le nuphfol p .  - La méme méthode 
permet de rechercher le naphtol cc dans le naphtol P .  J'ai pu 
ainsi déceler très nelternent 1 partie de naphlol a dans 2,000par-  
tics de naptitol p ; j'njoute meme que,  dans ces proportions, In 
limite de  sensiliilit6 de la réaction ne me paraît  pas atteinte. Pour  
les n;iphtols camphrés, j'ai retrouvé a i s h e r i t  1 goutte de  naph- 
tol camphré dans 2Occ. de  naphtol 3 carnphr6. 

Pratiquement, d a n s  les cas de nnptitols simples, 1 p ~ r t i e  d e  
naphtol cl se  retrouve en prCsence de  500 parties d e  naphtol p ,  s i  
l'on opére avec une prise d'essai d e  Cigr., qu'on dissout dans le 
minimum d'alcool à 950 ; 5 cc. de cette solution sont traités d'après 
la technique précédente. On peut déceler 1 partie de  naphtol a 

dans 1,000 parties de  naphtol P en dissolvant 10 gr .  du  mélange 
avec les mêmes pr6cautions et  en.opfmnt sur  5 cc. Enfin, lorsque 
1 partie de naphtol u se  trouve ni6larigée k 2,000 parties de  
naphtol 8, la r6action est positive si l'on prend 20 g r .  du  naphtol  
impur et si, après  dissolution, on recherche le naphtol u s u r  
5cc. du liquide obtenu. 

Diins le cas des naphtols camphrés,  on en prélève 10 cc., qu'on 
place dans un petit verre à expkriences ; on y asjoute 2 cc. de solu- 
tion de sulfate de cuivre au  dixiéine, puis,  lenteinent de l'alcool 
L 9 5 0  jusqii'k dissolution, [,n ézvtnnt un ~ . x c i s  d'nlcool, enfin 4 cc. 
de solution de cyanure de potassiuin. On agite vivement avec 
une baguet.te d e  verre, e t  l'on dissout le précipite formé duns le  
mitlinzi~m d'alcool li 95O. 11 se produit une  coloration rouge carac- 
teristique si le naphtol camphré renferme du naphtol a. 

On voit, pa r  ce qui précéde, qu'il sullit d 'une  très petite quan- 
tité'de naphtol I dans  le naphtol P pour que la coloration rouge 
due au naphtol a soit nettement perçue. Celte rkaction, faite 
comme je l'indique, conduit à une  remarque intéressante : la 
coloration produite par  le naphtol a varie de nuonce et  d'intensité 
suivant la proportion du naptitol a qui souille le naphtol 8. 

En opbrant avec une prise d essai de Ogr.50, la coloration 
finale est jaune-rouge si la proportion de naphtol a est t r h  
faible; plus cette proportion augmente plus vive devient l a  
coloration rouge, jusqu'au moment où, la proportion de naphtol 
a continuant à s'élever, on  obtient une teinte rose vif, et qu'enfin 
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t i  cette derniére vient s'ajouter une coloration violétte du  liquide 
t u  par réflexion. Ces dernikres colorations rie sont malheureuse- 
ment pas très stables ; le violet s 'atténue graduelleirierit et tlispa- 
rait  ; le rose, à, son tour, finit p a r  passer au rouge vif:  n(ianrnoins, 
Bu mornerit de  leur  apparition e t  dans  les quelques minutes qui 
suivent, elles sont d'une incontestable netteté. et j'ai pu fixer 
approx imat iwment  ri 15 p .  100 ln proportion d u  napbtol u yir i  se 

tvouue rnc'lan!jd au nnphîol 9 lorsque l a  teinte z'iolrlfe nppnrrrit nette- 
mrnl. Celle-ci sc  voit bien si, tenant le t,iil)e essais pilr la base 
entre le pouce et l'index, on lui imprime quelques IQères secous- 
ses ; le liquide qui  monte le long des parois laisse percevoir 
facilement sa coloration violette. On peut, si on le désire, donner 

cette Cvüluation plus de  précision en opérant par  comparaison 
avec des rriélariges de  composition connue. 

,Je me  suis :issuré que le b e n z o , q h t o l  ne donne aucune de ces 
réactions. On y décèle facilement de  petites quantités de naphtol 
a ou p l i b res  en opérant avec Ogr.50, qu'on mélange avec 2 cc. 
environ d'alcool B !IV ; on agite sans chercher i obtenir u n e  
dissolution complète ; on ajoute 2 cc. de solution de sulfate de 
cuivre et 4cc.  de  solution de  cyanure de potassium ; on agile et 
l'on traite par  5 CC. environ d'alcool. La présence du naphtol 2 se 
traduit par  un  liquide rose, surnageant le benzonaphtol non 
d'ssous ; celle d u  naphtol 9 p a r  u n  liquide jaunâtre, surnageant 
le résidu de  benzonaphtol. 

Et1 résurné, la réaction cyariocuivricpe perrnet de retrouver 
des traces d e  naphtol (1 /500,000), de déceler de très petites 
quantités de naphtol a dans  le  naphtol 9 (1 2,000) ou d a n s  le 
naphtol camphre,  et d'évaluer üpproximativernent, d'une façon 
très rapide, la quantité de naphtol  a mélangé au naphtol p .  
J'ajoute que, si l'on veut obtenir,  dans  ces essais, des résultats 
précis, il est indispensable desuivre strictement le mode opkratoire 
que je propose. 

L'acide citrique n a l o r e l  dans les vins, 

Par M. E. D n r o ~ ~ ,  

Chargé d e  confhrences d'œnologie h 1'Ecole d'agriculture de Nontpellier. 

A l a  suite du  décret du  3 septembre 2907 et des réclamations 
qu'il a provoquées au sujet d e  l emploi de  l'acide citrique en 
vinification, il m'a piirü intéressant d'dludier la question de la 
présence de cet acide dans les v ins  naturels, ainsi que son éva- 
luation, du  moins approximative, p a r  la réaction Denigés. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



. Cette réaction, a p p l i q u k  aux  vins de I'EcoIc, dEs 1900, m'avait 
donné des rksultnt,s plutùl vagues et cuntrndicloires, mais qui  
me furent expliqués lorsqu'à la suite d'études sur  l'acide sulfu- 
reux en vinification (1), je fus amené envisager l 'hypothèse d u  
rûle antiseptique de  cet agent dans la préservation de  certains 
acides organiques coutre l'action bactkrienne, pendant la fer- 
mentation alcoolique et la conservation du  vin. 

Uepuis, en etfet, j'avais reconnu que  toutes les observations 
avaient été faites plusieurs mois aprés  la viriificatiori, e t  que les 
vins à réaction positive provenaient de  moûts ou d e  vendanges 
suIfilCs. 

Je me suis donc proposé de vérifier ces premières observations 
et de les p r k i s e r ,  par  le plus  grand noiribre possible d'essais 
méthodiques, elleclués sur  les vins d e  I'ikole, c 'es t-Mire sur  
des vins atisolurncnt authentiques. 

Tout d'abord, j'ai souiiiis la méthode Denigès à une  vérifica- 
tion destinée à élimincr certaines caus" d'erreurs d'interpréta- 
tion que la nature corriplexe du  vin pouvait faire prévoir, ce q u i  
m'a permis de  la considercr corrirrie suffisamment spécifique e t  
sensible, mais sous le bénéfice dcs observations suivantes : 

l u  Les vins normaux (à part i r  de  quelques iriois d'âge) don- 
ncnt, aprés essai,  u n  hl-illnnl parfuit, persistant pendant quel- 
ques minutes au  moins, puis, pa r  refroidissernent, apparaî t  un  
louche qui v a  en augmentant,  parfois jusqu'k Eger  d6p6t flocon- 
neux ; une deuxième ébullilion fait disparaltre ce louche et  retti- 
blit l a  limpidité primitive. 

2 0  Les vins sulfités à la cuve ou chnull'Cs peu après fei.iiieril;i- 
tion donnent un  louche plus ou moins accusé, lie1 el imrn id iu t .  

3 O  Les vins citriquks A doses progressives et  les solutions 
aqueuses présentent un caractére identique. La réaction n'est 
saisissable qu'à partir de  0gr.l  p a r  litre, e t  le trouble est plus 
important que  précédemment. 

Uans les vins  2.1 et  3", il y a 6galement augrnentation d u  trou- 
ble avec le temps.  P a r  ébullition ultérieure,persislanm du trouble, 
qui, s'atténuant Mgèrement, rcvicnt à s a  valeur initiale. 

Ce trouble particulier, qui ne se forme qu'avec le temps et  qui  
disparaît sous l'influence d'une nouvelle ébullition, ne  m e  semble 
pas devoir entrer en ligne de  compte, sous peine de  conclure à 
tort soit à la prkei ice d e  doses d'acide citrique exagérées et  peu 
vraiseinblables dans  les vins naturels. Pour  cela, il sufht  de faire 

(i) DUPONT et J. VENTRE. L'acide s u l f ~ r e u ~  en vinification, Progrès agri- 
cole, 1906. 
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l'observation iinn~édinteinent aprés  l'essai ou dans les deux ou 
trois minutes qui suivent. 

C'est dans ces conditions que j'ai examiné 78 vins de  la iler- 
nière récolte et des récoltes précédentes, comprenant des vins 
normaux des cépages Aramon, Carignan, Moriistc..l, Cabernet, 
Alicante-Bouschet, Jacquez et Clairette. 

Les vins provenant de  ces mêmes cépages ont  été sulfités, et 
j'ai comparé les vins t h o i n s  avec les vins sulfités ; mes essais 
ont porté, pour l'annke 1907, sur  des kchantillons des vins sulfi- 
16s ou non, chauffés au dtcuvage. 

Enfin, mes essais Qnt été faits s u r  des vins c i t r i q u k  (Clairette 
surtout) sulfités ou non. 

Voici le rksuiné des résultats que j'ai obtenus : 
I o  Les vins normaux,  A part i r  de 2903 (il était inutile de 

remonter plus haut) ,  e t  les témoins des expériences particuliéres 
ont fourni, sans escept~on.  une  réaction négative. 

2') Tous les vins sulGLBs, ou ctiaull'ks iinrriédiqLenierit a p d s  
décuvnge, ont présenté, rnêiiie les plus vieux, une réaction posi- 
tive nette, depuis le louche léger j u q u ' a u  trouhle floconncux, 
en général plus marqué dans les vins sulfités, plus faible avec les 
vins chautl'és. Au point de vue d u  &page, j'ai presque toujours 
constaté un trouble plus accus6 avec la  Clairette et les cépages 
teinturiers en général (Jacquez surtout),  mais cette ohsen-atioii 
demande Ii Stre contirniée. 

30 Tous les v ins  citriques, quel que soit leur âge,  ont présenté 
une  réaction négative pour les térrioins, positive avec les vins 
sulfités, lesquels ont  donné, non pas  un  simple louche, mais 
toujours un  fort trouble, accompagné de  précipité floconneux. 

Afin de  donner plus  de sécurité a u x  déductions que des r6sul- 
tats aussi nets paraissaient justifier, j'ai tenu à les appuyer sur 
quelques essais. 

Tout d'dbord, j e  pensai appliquer l a  réaction aux  rnodts de 
chacun de ces vins, conservés par  chauffage, mais je me suis 
aussitbt aperçu et  me suis ensuite assuré de l'aclion perturba- 
trice du sucre, qui rendait la réaction négative. J'ai tourné la 
difficulté e n  mettant ces moûts  en fermentation ; ainsi q u e  je 
m'y attendais, tous les liquides ferinentés ont fourni un louche 
faible, mais très net.  

Je me suis également assuré que  l'acide sulfureux restant 
encore dans les vins sulfités, ne jouait aucun rble dans la pro- 
ducliori d u  louche caract6rislique. 

Enfin, j'ai applique à quelques u n s  de  mes vins, choisis en 
conséquence, la réaction de Von Pechniann (coloration rouge- 
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violacé donnée p a r  l'acide acétone-dicarbonique et  le perchlo; 
rure de fer), rappelée p a r  M .  Denigés en 1899 (1) et  qu'une note 
de M.  Favre], de Nancy, piihliée dans les Annales da chzmie analy- 

ttyuf (1908, p. 177) m'a  remise en mémoire. J'ai obtenu une 
concordance p a r h i t e  entre les deux réactions. 

En résumé, bien que ces premiers essais ne possèdent peut- 
ttre pas toute la rigueur scientifique qu'on pourrait  exiger, je 
crois puuvoir en tirer les conclusions suivantes : 

l 0  Présence, dans  les vins de  la plup:irt des cépages du  Midi, 
d'un corps donnant  la réaction TlenigFs; la Clairette e t  le Jac- 
quez paraissent donner la réaction de  la manière la plus nette. 

Z0 IXsparition d e  cet élkrnent, aprés quelques mois a u  plus 
(peut-étre plus rapidement),  dans  les vins obtenus et conserv6s 
par les moyens ordinaires. 

3 O  Sa préservation. même pendant plusieurs années ( 5  m s  412 
pour u n  Aramon 1902), dans les vins obtenus par  sulfitage S In 
cuve, ou stérilisés par  chauffage peu après  leur fabrication. 

11 semble possible d'attribuer ces deux derniers faits, l 'un à 
l'action physiologique des bactéries, l 'autre aux  effets antisepti- 
que de  l'acide su l fureux;  cette hypothèse s'accerde assez bien, 
d'une part ,  avec ce qu'on sait de  la physiologie des fermentations 
et du rôle qu'y jouent les antiseptiques en général, d'autre part ,  
avec le pcu dc résistance de  l'acide citrique aux  organismes 
inférieurs. 

Ces conclusions sont,  à mes yeux, de nature à expliquer les 
résultats contradictoires puhliés par  certains auteurs, notnm- 
ment par  BIM. Hubert (2) e t  Astrue (3) .  J e  suis maintenant perr 
suadé que tous les essais cités comme ayant  fourni une réaction 
positive avec des vins naturels ont été sûrement effectués, soit 
peu aprEs la fermentation, soit su r  des vins  chauffés au décu- 
vage, soit encore s u r  des vins provenant de vendanges sulfitées, 
soit enfin s u r  des vins  de laboratoire obtenus p a r  fermentation 
alcoolique pure. 

Quant a u x  réactions négatives fournies par  des vins citriqués 
elles ont ét6 certainement observ6es s u r  des  vins âgés de quel- 
ques iriois a u  rrioins et  olilerius par  les procbdés oidiuaires de 
vinification ; aucun de  ces vins n'avait assurément été sulfité 
avant fermentation. les vins, dans le cas de  sulfitage, étant sté- 
rilisks par  l'acide sulfureux. 

(11 DERIGES. Etude sur  de nouvelles combinaisons morcurico organiques, 
Annnles de chimie et de  physique. 

(21 Annales de chimie analytique, 1908. p. 139. 
(3)  Annales de chimie analytique. 1908, p. 2 2 4 .  
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de ne  tiens pas ces expériences p o u r  définitives e t  me  propose 
de les compléter pendant la période de maturation du raisin et 
aux  vendanges prochaines. 

Cependant ces premières coristat:itions permettent d'envisager, 
entre autres  conséquences, cellc ci, d'un intérêt tout spécial en 
ce qu'elle touche A la r6glernentation acturlle, laquelle, on le 
sait, limile à 50 g r .  p a r  hectolitre la dose d'acide citrique per- 
mise. 

Étant  admis le  principe de la conservation de  cet acide dans 
un  vin initialement stérilis6, de s a  disparition dans un vin nor- 
uial e t  surtout malade, il pourrai t  se  produire, eri poiissarit les 
choses I'extrc?me, ce fait assez raradoxnl  : tandis que, dans le 
premier cas. l'acide citrique. ajouté dans un  but  licite, sera décelé 
plulbt avec majoration s u r  la dose limite employée, il pourra, 
dans le second cas, échapper  l'analyse, tout  au moins ne donner 
à la réaction qu 'une dose bien inférieure h celle introduite par 
le fraudeur. 

I l  y a donc utilit6 co1ripl6ter ces recherches en tenant  compte, 
en m h e  temps que de 1'6tat pathologique du  vin, des  conditions 
particuliéres (sulfitage à la cuve, pasteurisalion du vin nouveau 
dans lesquelles le vin a été  obtenu et conservé. 

Le second problème, non inoins intéressant, consistait à voir 
dans quelle mesure la rCaction Denighs peut se preter une éva- 
luation de  la quantité d'acide citrique existant naturellement 
dans Ics vins, ou volontairement a j o u t k .  

Sur  ce point,  les instructions officielles ne laissent pas que 
d'ètre un  peu vagues et  incomplètes. J 'ai é t é  amen6 & en vérifier 
les indications pour  mon usage personnel, et je  m e  hornerai à 
résumer les faits pratiques résultant de mes essais : 

L'établissement d 'une échelle de comparaison avec des 
solutions pures  d'acide citrique, ainsi qu'il  est prescrit, donne 
lieu à u n e  première observation : la proportion de 115, indiquée 
pour le réactif rnercurique (2 cc. pour i l 1  cc. dc liquide;, trop 
forte pour  les faibles doses, amène une atténuation sensible de  la 
rtlaclion. qu i  est négative pour la dose de 0gr . l  par  litre ; si l'on 
diminue de moiti6 le volume du  réactif, le louche est rétabli sa 
valeur exacte et  rendu apparent  dPs Ogr.2. 

2O La réaction n'a pas, d a n s  le vin, la même valeur que dans 
les solutions purris d'acide ciiriqiie. I,a mérrie échelle, étahlie 
a r e c  des vins (nalurellement 5 réaction nésative), présente, sur la 
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précédente, une atténuation considérable du  trouble pour  les 
doses correspondantes (environ de  moitié). Ce fait, vérifié plu- 
sieurs fois et reconnu consfarit avec des vins de type différent, 
tient, non au  milieu, mais la réaction elle-mSme, ainsi que  je 
m'en suis assuré ; l'acide citriqiie. d'abord engagtl dans une com- 
binaison plombique insoluble, lors du triiiterrient à l'oxyde puce, 
ne serait ensuite que partiellement solubilisk par  le sulfate mer- 
curique! soit par  décoiriposition incomplète du citrate de  plomb, 
soit par solubilité insuffisante du  .citrate de mercure formti ; une  
partie serait retenue par  le filtre. 

Cette atténuation de  la  réaction dans les vins pouvant donner 
lieu à des erreurs notables dans  l'évaluation des doses d'acide 
citrique, il me paraît  préférable d'établir l'échelle de  compnrai- 
son, non avec des solutions aqueuses, mais avec un  vin dont on 
aura au  préalable vérifié la réaction négative. 

3O Il y a enfin des rkserves à faire quant  à la constance absolue 
de la rkaction au  point de  vue  d u  trouble. caractère cependant 
indispensable à l i t  r igueur de  toute mkthode de dosagr, .l'ai cons- 
taté qu'un rriime vin, k réaction positive, présente assez souvent, 
dans I'opacité du  trouble obtenu, des variations, lkgères sans 
doute, mais suffisantes pour  ajouter à la difficulté d'une évalua- 
tion exacte. 

C'est en teriarit corripte de ces observations que  j'ai cherché à 
me faire une  idée approximative de  la teneur naturelle d ~ s  vins 
en acide ci t r ique;  d'après le degré d'opacité d u  louche fourni 
par les vins examinés, l a  dose ne serait généralement pas infé- 
rieure à 0gr.Z p a r  litre, et, dans  quelqiies r a s  de  vins sulfités 
donnant u n  trouble floconneux immédiat,  elle correspondrait 
à Ogr.5 au  minimum. Ces doses sont bien supérieures à celles 
indiquées jusqri'ici (quelques centiar. d'aprés M. Derii$sj. Je 
donne ces chiffres sans au t re  corninentaire, très désireux de  les 
roir confirmés ou infirmés p a r  d'autres chimistes. 

Détermination Indireata de l'aaidith des vini,  

On évalue habituellement l'acidité d'un vin en recht:i.charit Ic 
nonihre de  cc. de  solution de soude NI10 nticessaires pour en 
neutraliser un  volurne connu, en se servant pour cela d'un indi- 
cateur intense. 

Le virage de l'indicateur s'observe avec une netteté qui dépend 
à In fois de la nature de cet indicateur et de celle du vin.  C'est 
ainsi qu'avec cerlairis vins fortement colorés, le virage d e  la phé- 
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holphtaléine est quelquefois difficile à s a i s i r  ; il arrive r n h e  q u e  
certaiiis vins blancs donnent, en l'absence de tout indicateur, une 
coloration rosée lorsqu'ils ont été additionnés d 'une quantité de 
soude notablement infiriciire à celle qui  serait  nécessaire pour 
nhtenir le virage en présence de lil pht,ali:ine du phknol. II est 
cependant possible, lorsqu'on croit douteuse la valeur de l'acidité 
trouvFe directement, de la contrôler par  une détermination indi- 
recte. La méthode est esseutielleinent baséesur l'observation sui- 
vante : 

Une solution hydronlcoolique faible (12 a 150) d'ncide benzoïqi~e 
peut être privée compléternent de son alide par  agitorions ripitees acec 
u n  idurne  suffisant d'ither sulfurzqae. .l'ai pu constater, en efkt, 
que,  si, après avoir agité une pareille solution d'acide benzoïque, 
à deux reprises, avec de I'kther, on ajoute de  la phCnolptitalCine, 
on obtient t ~ u j o u r s  le virage p a r  addition d'une goutte de solu- 
tion de soude N j l O .  Dès lors, on conçoit que, s i  l'on ajoute à un 
volume connu de  vin un volurne de soude K/10 connu et plus 
que suffisarit pour en opérer la neutralisation, puis la quantitci, 
d'acide benzoïque strictement équivalente à In soude, I'aci- 
dité du liquide final sera la mème que celle d u  vin. Or, il se 
trouve que,  dans les expériences que l'ai Faites. si  l'on agite à 
deux reprises ce liquide coniplexe avec del 'éther,il  suffit ensuite 
de lui a joutcrune goutte de solution de  soudc N/20 pour obtenir 
le virage en présence de  la phénolphtaléine. De 18 on doit con- 
clure que l'éther séparé a une acidité (1) qu i  est la même que 
celle du  vin mis en expérience. 11 est di% lors hien fiicile de I'éva- 
luer exactement, puisqu'on n'est plus gén6 p a r  la matière colo- 
rante. 

Pour appliquer ces observations à l 'évaluation de  lYacidit6 d'un 
vin,  on opère comme suit : 

i0 Determitzntio~z de la quanlite d'acide benzoique equivatente à 
20  cc. de solution de soude N/20.  - C n  poids connu d'acide ben- 
zoïque est irilroduit dans un  vase de BohCirie avec 25cc. d'alcool 
5 900 e t  2 gouttes de solution de phénolphtaléine ; on I'addi- 
tionne de soude N/2O jusqii'h virage ; soit n le nombre de cc. de 
soude 3/20 ainsi ernployés pour un poidsp d'acide benzoïyue ; le 
poids de  cct acide correspondant à 20 cc:. de  cet,te nieme solutinn 

'O ; s o i t p r .  On pkse aiors alcaline est évidemment égal à - 
n 

(1) Cette aciditk est due en presque totalite à l'acide hmzoique et, pour 
une tres faible portion. a des acides faibles q u i  sont contenus dans  le vin 
et que l'acide henzoique déplace dc leurs coiubinaisons salines. 
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un poids p' d'acide I~enzoïque, e t ,  en opBrant comme précédem- 
nient, on doit, s i  l 'optration antérieure a été bien faite, obtenir 
la neutralisation au  moyen d e  20 cc. de solution alcaline N / 2 0 .  

20 /Iékrmii~ntion de l 'acidi l i  d'un v i n .  - On introduit dans  un 
entonnoir à. boule et à robinet 10 cc. de  vin prive d'acide carbo- 
nique ; on ajout,e 20 cc. de solution de soude N/20, puis  le poids 
p' d'acide benzoïque qui a été reconnu n6cessaire u n e  fois pour 
toutes pour les saturer  (1). Le tube à bouleest alors fcrrné par  u n  
bouchon de liége et vivement agit6 pendant quelques secondes, 
puis le contenu es1 additionné de  40  ce. d'éther sulfurique neutre 
au tournesol ; or1 agite de rnariiéie à ne p i s  produire d'érriulsion ; 
après repos, I 'ether est sépar6, e t  le liquide sous-jacent est de 
nouveau agiié, avec les inéines précautions, avec 40  cc. d'kther ; 
les solutions Bthérkes sont alors réunies et évaporées a u  bain- 
marie dans les conditions suivantes : elles sont introduites dans 
un ballon fond rond de 230 ce. au moins, qui  est reli6 à un  réfri- 
gérant; le fond du  ballon doit juste toucher le bain-marie, qui 
contient de l'eau ?i 700 ; en opérarit ainsi, on distille I'Btlier sans 
provoquer son ébullition ; lorsqu'il ne reste plus dans le ballon 
que le quart  d u  voliiine primitif environ, la distillation est arrt?tke, 
et le coiilenu du ballon est versé dansun  cristallisoir de 12 centiin. 
de diamètre ; l'évaporation est terminée rapidement à basse terri- 
pérature en agi tant  le récipient. Le ballon qu i  a contenu la solu- 
tion éthérée est lavé d'abord avec 10 cc., puis avec 5 cc. d'alcool h 
900, et l'alcool de lavage est àchaque  foisversédans lecrislallisoir ; 
il suffit alors d'ajouter dans ce dernier 2 gouttes de phknolphta- 
Iéine et de la soude NI20 jusqu à virage ; soit n cc. .  

L'acidité de  10 cc. de vin est alors n x 0,00243. 
Les noiiibres ainsi trouvés concordent très sensibleinent avec 

ceux trouvés directement par  la niéthode à la phénolphtaléine. 
J'ai toujours constaté, de plus, que le liquide épuis6 à l'kther 
virait nettement en présence de la pliénolphtaléine par  addition 
d'une goutte de  solution de soude N,'20 ou deux au plus. J'ajoute 
que ces essais ont porté s u r  50 vins difrérents e t  que je n'ai 
jamais constaté d'écart sensible entre les resultats fdurnis par  
cette méthode et  ceux qu'on obtient p a r  la méthode ordinaire- 
ment employée. 

En résumé, il parait  possible d e  determiner indirectement avec 

(1) 11 est bon. afin d'éviter toute perte d'acide benzoïque. de l ' introduire 
dans le t ube  a bou l~ :  a u  iiioyeii d'un entonnoir ; o n  détache les quelques  
pdrcillltis q u i  y restent adnewntes en le lavdnt & deux reprises avec i cc. 
d'éther. 
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rxnctitnrlr l'aridité d'un vin sans Ctre $nt! par  l n  in i t i i v  colo- 
rante, tout a u  inoins lorsque le vinaest rioixial. 

J e  teriiiineriii en faisant reiiiiirquer qu'on n'obtient des  r é u l -  
tn.k exacts avec cette niétliode qu'a condition de ne négliger 
aucune des précautions précédeiniilent indiquées, particulière- 
ment celles relatives à l'évaporation de 1 : ~  solution ét,tiCrke. 

REVUE DES PIIBLICAT I O N S  FRANCAISCS 

Nouvelle iiiktliocle d e  s&pavation tlc le s i l i c e  et de 
i'cinli~di.icle t o n g s t i r l u e .  - 111. En. 1)EFACQZ (Comptes ren- 
dus de 1'Acodemic dcb  s c i e ~ x e s  du  22 juin 2908). - La methode que 
tiiicrit M. l)efiicqz repose sur  le principe suiriirit : la silice, chauf- 
fée à une température de 600 ü 90081, n'est pas  riiduite par  l'hy- 
drogkne et ne donne, k cettt  teinpbriiture, aucune corn1)innison 
avec le clilore, tdndis que,  dans les iriCines conditions, I'anhy- 
dride lurigstique est rarrierié par  l'hydrogène à l 'état d'oxydes 
inférieurs, et méme de mdtal, et transforme p a r  le chlore en 
hexachlornre ou en oxychlorure. 

On place le rnélange de silice et  d'anhydride tungstique dans 
une nacelle qu'on chauffc au rouge dans  u n  courant d'hydro- 
@ n e ;  lorsque la réduction est totale, la nacelle est introduite 
tiitris un  t i h c  en verre  rt:coiirhE et dispos6 de n-ranii.re :i con- 
denser les produits volatils de  la rbact i in  ; on chau8e au  rouge 
dans un courant de chlore LrEs sec ; il se forme, lorsque l'appa- 
reil est purgé d'air et si  In réduction de l 'anhydride tungstique 
a été cor~ipléte, u n  mélange d'heunchlorure et  d'oxj-tétrachlorure 
reconnaissable à ses aiguilles de couleur rouge rubis ; si ces 
conditions ne sont pas remplies, c'est un  mélange d'oxychlorure 
rouge et d'oxychlorure jaune qui se dapose. Les récipients dans 
lesquels se  sont condensés les produits volatils (chlorures et oxy- 
chlorures) sont traités par  l'eau ümmoriiacale, et l'on dose le 
tun@èrie di~iis les eaux  de lavage p a r  les procédés connus. 

Ln. nacelle contient l a  silice ; on la pèse après en avoir chassé 
le chlore en la chaunünt  à l 'air ou mieux dans l'hydrogène. 
Pour s'assurer de  sa  puret t ,  il faut qu'elle soit absolunient hlnn- 
che, ainsi que la n a c d e ;  de plus, si on la traite par le bisulfate 
de  potasse fondu, elle ne doit pas donner les ri:act,ions colorées 
carxtkristiqiies des combinaisons tungstiques. 

Cctle rriétkiode perrriel de séparer deux composés oxygG~iés 
lorsque l'un de ces cornposés est réductible par l'hvdrogéne et 
que le  corps qui  résulte de cette rkduction est susceptible de four- 
nir  avec le chlore u n  chlorure volatil. 
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Dérirî-s colorés du cjnno;r;i.ne ; ver t s  d e  fcrrocga- 
nuire et tic: fii.rlcyanure de potswiuni. - hl. D. JIOS- 
TEIT, (Bullelin conln~rl-cial du 31 juillet 1908). - Ve1.t de jet-ro- 
C ! ~ I I U I . P  d~ p o l ~ ~ s s ~ u r n .  - Ce coloriirit, d 'un prix rrii~iirrie et de  
prkparation faci'e, s'oblient en chauffant a u  bain-marie B 1000, 
dans 500 gr .  d'eau distillée : 

. . . . . . .  Ferrocyanure d e  potassium. 1 molécule. 
Acide borique . . . . . . . . . . . .  3 - 

On voit le niélange se colorer en vert  pkle, et il se forme u n  
précipité assez abondant  ; on ajoute : 

Acide picrique . . . . . . . . . . . .  1 molécule. 

La teinte se fonce d e  plus en plus, e t  la masse se  dissout lieau- 
coup plus facilement dans l'eau. P a r  refroidissement, il se forme 
dcs cristaux vcrt fonc6, brillants. 

P1.opr~i.1P.s. - Le vert de fei r o c p n u r c ,  assez solulile dans  
l'eiiii, se  tiizsoirt asscz nitil dans l'alcool et, est iiisoluble dans 
I'i.tlier. le cliloroforme et  la Lienzirie. II résiste mal a u x  alcalins, 
qui le décorriposerit. Les acidcs, e l  principalerneiit AzOqI ,  en 
s6pnrent du  bleu d e  Prusse,  qui  surntrge des cristaux verts plus 
p:Lles et brillants. 

C'est ce qui seiiiblerait faire croire que le vert de ferrocyanure 
n e  serait pas  bien défini au point de vue  chiinirlue. 

1.es expkrieiices d e  l'auteur paraissent indiquer qu'il  s'agit 
d'un mklanae dans lequel le hleu de  Prusse es1 bicn dissiiriulé. 
11 pense q u e  la réüclion des produits ci-dessus iiidiqués donne- 
rait, en définitive, des cristaux de liorvpicixle de pot:isse, i r t e -  
nnnt le ferrocyanure de fer. 

Usiigrs. - &lgré sa  coinposition iii:iI définie, le vert de fcrro- 
cy;tiiiire pourrait remplacer les sels de cuivre mit,& corrirrie coii- 
Icurs. e t  surtout I'acétonrs6nite de cuivrc. II s rrai t  aussi iiic~ins 
cher que le  vert de  nialachite. 

On piiiit teindre avec CC colorant la laine et le cotnn, ainsi que 
d'autres tissus, rrlais, si l'on veut iriordancer, il est iiiipossible de 
se servir d'un sel de fer. qui  iiiinénerait In couleur :LU hleii de 
Prusse, et il ne resterait pius une trace de vert.  

Les tissus teints ont  une couleur verte assez pâle. 
Sur le bois, l a  teinte est plus foncke. 
En tous cas, le vert de ferrocyanure ne seiiible pas toxique et 

serait, p a r  suite, d'un emploi très facile. 
Hemctrque. - Dans cette prépartition, on peut remplacer le 

trinitrophénol par  le p h h o l  mononitré, et,  dans ce cas, la cou- 
leur est encore plus iiitense. 

Les phériols non nitrés donnent des verts beaucoup plus pAles. 
Vert d i 1  frricyntzul-e de potitssiutn. - Cette rriaLiPre colorante 

s'obtient d a n s  des condilions identiques A la préparation du pro- 
duit précédent, savoir : 
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Ferricyanure de  potassium . . . . . . . .  1 mol8cule. 
. . .  . . . . .  Acide borique , . . .  3 - 

On chauffe dans 500 gr .  d'eau au  bain-marie  à 100"; il se 
forme un prkcipité plus foncé et plus intense. 

En ajoutant : 
Acide picrique. . . . . . . . . . . .  2 m o l h h .  

on remarque que le rnélanae devient plus soIuble. Cependant l n  
solubilité est moindre que ceIle d u  ferrocyanure. La teinte est 
vert-noiriitre très foncée. Par  refroidissement, on obtient des 
cristaux plus agglomErés, très brillants, formant des sortes 
d'écailles d'un éclat beaucoup plus vif que  le vert de ferrocga- 
nure de potassiiim. 

l'i~oprielés. - Le vert d e  ferricyanure de  potassium est assez 
solulile daus l'eau, inoins soluble dar is l'alcool, irisoliiblc dar is  
I'kther, le chloroforme et  l a  benzine ; il rksiste mal a u x  alcalis ; 
les acides n'en skparent pas  du bleu de Prusse, mais, & mon 
avis, la déconiposition doit fournir d u  ferricyanure ferrique, 
qui, bien dissbminé dans les cristaux de horopicrnte de potasse, 
constituerait le vert de ferricyanure. 

LTsagcs. - Le vert d e  ferricyanure serait  assez avantageux 
aussi .  La teinte fournie est beaucoup plus foncEe et  tire sur  le 
vert-noirAtre, p a r  exemple s u r  le bois. Les &olIes et les tissus se 
colorent en vert-olive. U n  ne peut rriordancer qu'à l'alun, car les 
sels de fer décomposent la couleur (et cependant, dans ce cas, il 
n'y a pas formation de  bleu de Prusse). 

11 n'est pas'toxique. 
Ke~nicupes  ginerales. - Dans la préparation de  ces deux pro- 

duits,  la concenlration des liqueurs est assez importante. Les 
solutions trop étendues et  chüuffées trop longtemps finissent par 
altérer le vert formé et donnent u n  abondant précipité rouge?ltre, 
sans doute de borate de fer ou de picrate de  fer .  

Aussi est-il nécessaire de n'employer, pour  les quantités 
ci-dessus indiquees, que  500 gr. d'eau environ, 800 gr .  au maxi- 
m u m .  

N. B. - L'auteur a essayé d'obtenir les rnerries réactions direc- 
tement avec le bleu d e  t'ru&, l'acide borique et  l'acide picrique, 
unis à la potasse. Le produit obtenu n'est pas  d u  tout le mBme ; 
il est beaucoup moins soluble, et le bleu dc I'russe y est rnal dissi- 
mulé. 

Sur la recherche d o  bacille de Koch d a n o  lei  
liquide8 or,onniqmcs par Ic proc&dé ciioriilrmt-tri- 
que, - M. le 1)' CH. MONGOUH (Jo~trnal  de médecine de Bordeaux 
du 15 mars  1908). - Pour rechercher le bacille de Koch dans 
les di&rents liquides organiques, les procédés dont  on dis- 
pose e n  clinique sont infidèles ou peu pratiques. Les procédés 
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Dar examen direct donnent  des résultats discordants: il faut 
faire de  nombreuses préparations pour  aboutir,  le plus souvent, 
2 un resultat nbgatif, qui ne  solutionne rien. 

Les procédés par  sédimentation après  homogén6isation des 
liquides organiques sont très longs ; les procédés par  prscipita- 
tion mécanique nkcessitent un  centrifugeur puissant,  une instnl- 
lation de laboratoire qui n'est pas H la portëe de  fous. 

Four cette rmherche  du  bacille de Koch, M. Couratte-Arnaudr, 
a imaginé un  procédé fort ingénieux et v6ritablernent prtttique, 
dont il a fait le sujct de sa  these inaugurale ('l'hkse de Bordeaux, 
janvier 1908). Rapide et  pratique, il ne nécessite aucun outillage 
spécial. 

Ce procédé a une dénomination barbare: procbdé chorisiwie'tri- 
gue per ascensunl. 11 est ainsi nommé parcaqu ' i l  utilise la pro- 
priété quepossèdel 'éther de sbparcr (x+ror ; ,  séparation) le bacille 
de Koch des liquides dans lesquels il se trouve et de  l'entraîner 
avec lui dans  son ascension. 

Le terme chorisimétriq~ie a été appliqué pour  la p re rn ihe  fois 
par hl .  Denigès à une méthode de dosage dont  le principe est le  
suivant : provoquer, p a r  l'addition d'un réactif soit physique, 
soit chimique, dans  une solution donnée, la séparation d'un 
liquide non miscible a u  reste du  mélange. Selon que le liquide à 
mesurer occupe la  partie supérieure ou infërieure, la mBthode est 
dite p ~ r  nscensum ou per dpscenszrm. 

Le procide Courtitte est applicable dans tous les cas où il s 'agit 
de rechercher le bacille de  Koch a u  sein des crachats, des 
matiéres fécales ou des liqiiides s p o n t a n h e n t  ou non spontané- 
ment coagulables. Il comporte une série d'opérations toutes fort 
simples : 

Premier temps. - HomogéuBiser le crachat.  

Crachats . . . . . . . 10 cc. 
Eau distillée . . . . . 100 - 
Lessive de soude . . . X gouttes 

Porter la mklange l'ébullition, e n  ayant  soin d'agiter cons- 
tamment a u  moyen d'une baguette de verre dans une capsule en 
porcelairie ; s'arrêter a u  moment où  le liquide obtenu est liomo- 
géne et  cesse d'étre filant. 

Ueuziènze temps. - Verser le liquide refroidi dans une houle & 
décantation e t  l 'agiter avec de l'éther sulfurique, a p r h  addition 
d'acide acétique en excès. 

Observer alors l'ascension du  coagulum forrnb par  l'acide acé- 
tique h la partie supérrcure di1 liquide à exaiiiiner; i l  est irnriiC- 
diateinmt en contact avec la couche d 'é ther  surnageante. 

Troisième leinls. -Dissoudrece coaguluin B l'aide de la lessive 
de soude. Les bacilles se séparent du  milieu qui les tenait e n  
suspension. 
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Qualriémp temps. - Au bout d'un q u a r t  d'heure environ, tous 
les biicilles se trouvent réunis sous forme d'une riiince pellicule 
imrnédiii teinent au-dessous de la couche d'éther. 

11 est alors facile de les recueillir s u r  une laine en ouvrant len- 
ternent le rohinet de I'intkricur de l'appareil. 

Ce procédé, que JI. le professeur de Naliias a utilisé pour la 
recherche du bacille de Koch dans  les irintikres fécales, es1 essen- 
tiellernent pratique, gr%ce h sa  rapidité et  5 la sirriplicilé de sa 
technique (1). 

REnE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

R c c I i e i m c l i e  de I'aminanlaque dnns I c a  erins. - 
M. LAhIIlOTTE. ( J o ~ l r m 1  de phrmnr ic ie  d'Ancr7.s du 31 iriars 1408). 
- Ce procédé est bi i~é  sur  l'emploi d u  réactif de  I;essler, rnais i l  
utilise les prtcipités qu'il produit avec les sels contenus dnns les 
eaux et la propriktS qu'ont ces précipites d'entraîner avec eux la 
coloration que donne le réactif de Kessler cn présence de l'ain- 
moniaque. ~ o r s ~ u e  ces sels font dCfaut, DI. ~ a r n b o t t e  pourvoit h 
cette insuflisancc ; lorsqu'ils sont trop abondünts, il s'en débar- 
rasse. 

L'entraîrierrieritde la coloration jaune p a r  les précipités a pour 
résultat de rendre plus sensible la réaction, puisque ln. matière 
colorante se concentre d a n s  un  petit prkcipité. 

Pour  recueillir le précipité, 31. Lambotte se sert d'une centri- 
fugeuse. 

II divise les eaux  en 4 c a t é g r i e s  : 1 0  les eaux très dures et 
non ferrugineuses ; 2 O  les eaux rnoycnnernent dures  et  non fer- 
riigineiises ; 3 0  les eaux douces et non ferrugineuses ; 4 0  les 
eaux  ferrugineuses. 

i0 Les eaux trés dures sont traitées comme les eaux ferrugi- 
neuses, surtout si elles sont t r h  faiblement ainirioniacales. 

2 0  Les eaux moyennenient dures sont celles dont  le degré 
hydrotimétrique est inférieur h 30 e t  qui donnent à la centrifu- 
geuse un  culot de  1 à quelques milliniètres d'épaisseur. Ces eaux 
sont traitbes directement p a r  le réactif de Sessler ; il se fornx lin 
pr6cipilé floconne~ix, qu'oii centrifuge. En p r k e n c e  de I'arnino- 
niaque, o ~ i  obtieril un cul01 variant du jaune a u  brun ; en I'ah- 
sence de I'arnmoniaque, le culot est blanc. 

M. Larribotte a contrdlé les résultnts de ses expériences en pre- 
paran t  des solutions de  sulfate de c h u x ,  de chlorure de calcium, 
d e  bicarbonate de chaux et de  bicarbonate de rnagnisie, et une 
solution renfermant ces quatre  sels. Les cinq solutions ont été 

(1)  Voir Annules d e  chimie anulytiyue, 1906, p.  15. 
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traitées par  le réactif de  Xessler ; les précipités ont ét6 centrifu- 
gés, et les culotr, n'étriienl nullement colorés en jaurie. AprEç 
addition d'une minime quantitBd'nmmoniaque dansces solutions, 
31. Liimhotte a obteriu des précipités jauncs. 

3 0  Pour  les eaux  douces rion ferrugineuses, dorinant un préci- 
pité très I'aible, il faut les salifier en additionnant, 10 cc:. d c  ces 
eaux de quelques gouttes d'une solutiori de chlorure de ciilci~im 
au dixiEriie. Dans ce i : ; ~ ,  on ajoute d'abord le reactif de  Kcssler 
et postérieurement la solution de chlorure de calciurn, aprbs quoi 
on centrifuge. 

4 0  Si l'eau est ferrngineuse, on  In débarrasse du  fer qu'elle con- 
tient; on en prend 130 cc. ,  qu'on additionne de 1 cc. d'une solu- 
tion de carbonate de  soude ü. 50 p. 100 et de 2/2  cc. de  soude 
caustique 50 p .  100 ; or1 agite, et I'on filt.re après un repos de  
deux lieures. On a alors une eau douce, qu'on adrlitionne d e  
ctilorure de calcium comme il a rSté dit pour les eaux douces, 
rriais en opérant avec précaution, afin de ne pas ohtenir u n  
prkcipité trop abondant, ce qui nuirait  à la sensibilité de la  
réaction. 

La technique du dosage consistc donc !i comparer, non les 
liquides, niais les culots obtenus par  la centrifugation des préci- 
pités. La qiiarit.it6 d'eau traitée est de 10 cc. Les culots sont corn- 
parés & des culots obtenus en faisant agir le réactif d e  Nessler 
sur des solutioris de chlorure de  calciurn dans l'eau distillée, addi- 
t.ionnées de quantités connues d'ammoniaque (l milligr., 212 mil- 
ligr., 4 4 deniil., 1 /10  de mil . ,  1 /20  de mil., 1/40 de mil et f/100 
de  milligr. p a r  litre). puis de r6octif de Kessler. Les types ainsi 
obtcrius sont renfcrniCs dans des tubes de  centrifugeuse h fond 
bien rétréci, fermés avec des bouchons paraffinés pour éviter les 
colorations dues au  liège ; de  plus. le liquide cles tubes est  rccou- 
vert d'une lkghre coiiche de vaseline liqiiirie d e s t h s e  h éviter le  
contact d e  l'air. 

Avec 1 mil l igr .  d'drnmuuinque p a r  litre l a  couleur  du ç ù l u t  est ronge-acajuu vi f .  - ' 1!2 - - - rouge-ornngé. 
- il4 - - - jaune  foncé. 
-. 1/10 - - - jaune franc. 
- i l20 - - jaune de p l u s  
- 1 / 4 0  - - e u  pliis 
- 11100 - - 

Lorsque le précipité que donne une eau quelconque est j;iunc: 
et qu'il est difficile de corilparer avec I I I I  d r s  tj-pcs, ni1 lieu dc 
10 cc .  d'eau, on en prend 100 ce . ,  qu'on atlclitioiine i le chlorure 
de calciuiii el de  réactif deSesslei  ; uri attend la  rurination du 
piGcipit& ; on recueille celui-ci avec 1 0  cc. (le liquide et I'on cen- 
trifuge. En opérant  ainsi sur  une eau contenarit 2/10 de milligr. 
d'ammoniaque p a r  litre, on  obtient la coloration rouse-acasjou vif 
quc donne l'eau qui en contient 1 milligr. 
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Dasage do niangmnèna lanq les eaux potables. 
RI. EHNYEI (Apotheker Zei t . ,  1008, p .  53). - La mbthode propo- 
s k  par  l'auteur repose s u r  la propriéte que possèdent les sels de 
nianganése d'étre oxydis  par  les persulfates e n  solut,ion acide et 
en presence des sels d'argent ; on dose le permanganate formC 
par  la rnéthode iotlométrique. II faut employer le persulf;ite de 
potassium exempt de  persulfate d'ammonium, attendu qu'avec le 
persulfate d'ammoniuni il se formerait, A côté du  sulf:tte d'am- 
monium, de l'acide azotique, qui  gSnerait le dosage de  l'iode mis 
e n  liberté. 

Pour  purifier le persulfate de potassium, on en dissout 130 g r .  
dans Z litre d'eau avec Z? gr. de  potasse hydratée ; on chaufie ii 
60°, e t  l'on filtre sur  de l'ouate. Le persulfate de potassium est 
lavé i~ l'eau distillée el séclié. 

Le dosage d u  manganèse dans l'eau est effectué de  la maniére 
suivante : on prend 100 cc.  d'eau, qu'on additionne de  5cc. de 
SO$II' ii 30 p. 100 ; on ajoute une qu:intité de solution de  sulfate 
d'argent un  peu supkrieure à celle qui est nécessaire pour préci- 
piter le chlore (si l'eau contient peu de chlore, on peut se servir 
d'une solution de nitrate d'argent) ; on ajoute t B 2 g r .  de  pcrsul- 
f;ite de pntilssiuin ; o n  fait. l~oiiillir pendant 20 minutes ; après 
refroidisseirierit, on asjoute u n  peu d'iotlurede pot;issiuiii ; ori 
dose l'iode mis en liberté 2 I'aide d'une solution d'hyposultite de 
sodium 5/100 en piksence de quelques gouttes de solution d'ami- 
don,  et l'on s'arréte lorsque disparaît  la coloration bleue. L'io- 
dure d'aracnt qui  cst en suspension dans  la liqueur ne gène pas 
la fin de la réaction. 

Si l'eau contient du fer, on cornmence par  l'acidifier avec 
l'acide siilfiiriiliie, et l'on ajoute assez d'oxyde de zinc pour 
qu'urie partie de ce corps se  dépose saris se  dissoudre. 

ti:rise'l'iintipyiine à l 'aide du  réactif dont voici lu. formule 

Paradimelhylamidobenzaldetiyde . . I gr.  
Acide chlorhydrique 125 p.  100) . . 5cc. 
Alcool absolu q.  S. pour. . . . . . . 100 - 

On prendque lques  gouttes de ce réactif, à l'aide duquel on 
dissout l'antipyrine dans une capsule de  porcelaine à fond rond, 
ct I'on évapore h siccitb ; il se forme une  triche rouge a u  fond de 
la  capsule. 

Si I'on ne dispose que d'une t r h  fiiihle quantite d'antipyrine, 
on ei~iploie très peu de rkactif. qu'on dilue avec un  volume égal 
d'alcool absolu. Avec une trés petile quariLité d'arilipyrinc, on 
peut obtenir un  anneau rouge et non une  tache. On peut airisi 
dkcéler jusqn'h 1/1 .O00 de niilligr. d'antipyrine. 
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Si I'on veut rechercher I'antipgiirie dans une solutionaqueuse, 
on agite celle-ci avec du  chloroforriie, qui  dissout l'antipyrine; 
on décante la liqueur chloroforrnique, qii on évapore ii siccité, et 
l'on opère ensuite cornrne prthkieinrnent.  

Le pyramidon rie donne pas In meme r6action ce qui  permet 
de reconnaître la présence de I'anlipyrine dans cette siihstniice. 

La salipirine et 1'aci:topyrinp. se comportent corrime I'antipy- 
rine. 

Ri-rel ioais de l i a  uca~pol i r* i i lnr  *BU hgnseiiic.  - RI. C. 
11ELCIIrltlL) \PI~vrrn .  C e i ~ t r a l l ~ .  1907, 48, p. 6 3 ) .  - Le broinhy- 
drate de scopolamine e n  poudre firie, rnélangé avec SO'IP, prend 
une coloration noirittre ; s i  I'on ctiauffe légèrement, le mklange 
devient bleu-ciel. Lorsqu'on met le hromhydrate de scopolamine 
en présence di1 rhloriirc d(:.ciiivre avec lin peu d'eau, il se forme 
sur le bord, au huut d'un temps assez loris. une zone rougeLtre ; 
si l on fait rli$i.er le iriélarige avec IICl 2 froid, il en résulte une 
solution verte, q u i  devient ensuite vert jnuiibtre ; en chauffant, 
la coloration devient vert-roiigehtre, puis jaune au  l o u t  de 
24 heures. Si I'on ctiaufl'c avec d e  I'arseniate (le soude et IIÇI, il 
se produit une fniblc coloralion jnunâlre, et il se dégage cn 
~ i i è ~ h e  temps une forte odeur de sang.  La inErne odeur s e d i g a g e  
si  I'on chauffe a\.ec une solution alcaline de chlorure d e  zinc. ou 
avec BaOQt de l'eau. .Avec le bichromiite de notasse et SO'H5. il 
se produit une coloration Meue iulerise. tlevlriarit ver t  foncé 'au 
bout de quelques minutes. En ch;iuffitnt avec le molybdate 
d'aininoni:ique et  IICI, il se produit une coloration d'abord jaune, 
puis bleue. Avec SOLII'. la coloration bleue se  produit dtijh ?i 

froid. E n  c h a u t h n t  avec le persulfate d'ammonium et l eau,  
le bord se colore en jiiune ; en chautfant fortement, il se produit 
une masse vert-noirâtre. Ri r  dessiccation en présence de naphtol 
et IlCl à 25 p .  100, le rksidii se colore en jaune A froid par la 
lessive de  potasse et  en vert à chaud .  Traité par  u n  petit  cristal 
de  ferrocyariuie de  polassiuiri et de l'eau, le résicIli sec se colore 
en bleu par  HCI; par  6vaporation en présence d e  K O H ,  il se 
colore en jaune. Si l'on emploie le ferricyanure de  potassium, 
IICl donne u n  liquide vert  clair qui  devient vert foncé au bout de 
quelques heures et qui se colore en jaune par  KOH. 

IBowge dc l'ecgoniae dans la coca tlc JRVR. - 
M. GRESHOFF (Phurrnareulisch ~Yrekblad,  1907, n o  33). - 
On sait que la valeur des fcullles de coca dépend de  Ici quantité 
d'ecgonine qu'elles ren i'erriient. E n  outre de l'ecgonine. les feuil- 
les de  coca-renferment des alcaloïdes formés d ' u n  inélilnge de 
cinnamyl-coraïne et de  benzoyl-cocaïne, qui ,  dans la fabrication 
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industrielle de la cocaïne, sont d'abord transformées en ecgoninc, 
qu i  est elle-ii~éiiie transformée ultérieurerncrit en cocaïne ou ben- 
zuyl-iiiéttiylecgoriine . 

Le procedé de dosage que propose l'iiuteur corisiste à faire 
bouillir pendant une heure daris un  tiüilon muni  d'un réfrigdrnnt 
h reflux. les alcaloïdes totaux, préalnblenieiit pesPs, avec 30 fois 
leurpoids d IlCl d i lu t  et un égal voliirrie d'eau ; ilprés refroidisse- 
riicnt. oii filtre ; on agite le filtratum à d e u x  reprises diiférentes 
a v e c u n  voluine égal d'éther ; on évapore ensuite la liqueur éthé- 
rée à siccité, et l'on pbse le résidu. 

Anelyifc d'on Bitter. - R I .  ti. RIOIiPCRGO (çaoriiale 111 

farmacia d i  Trieste. 1907, p. 2 6 2 ) .  - Le liquide est d'un rouge 
brun ,  linipide, d'une odeur alcoolique e t  d'une saveur arritre 
;igrCable. 11 donne, par  son mtilitngr, a v e c  u n e  proportion quel- 
conque d'eau ordinaire, un  liquide l impide jaiine-hriiri. 

Analyse sorri~naire : 

Densite. . .  0,912034 a 15 degrés. 
Alcool éthylique . . . .  49,99 p. 100 en voliirrie. 
- - . . .  41.80 - en poids. 

Extrail organique. . . .  1,484 pour 100. 
MiitiPres minerales . . , 0.012 - 

Eau et produits volatils . . 56,671 - 

Composition de l'extrait p a r  litre : 

JlaliPres extraclives indifférentes . . . .  
Subst;ir~ces réduclrices (en  sucre iriterverli) . 
Matière extraclive prkcipitee par l'alcool . . 
Rlnlières rksineuses . . . . . . . .  
- alcaloïdiqiies. . . . . . . .  

Acidcs vÊgetaux (en acide tartriqiie) . . .  
Genliopicriiie . . . . . . . . . .  
Acide chrgsophanique. . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Ernodine 

Xe contient ni aloks ni produits drast iques.  
A.  D. 

tleelirrclie e k  dosage d e  la Itiiialiire rlnnn les 
r t i v r p u s .  - 31. K .  nI1:\1TN (Pl~cir~?lrrcrlcticrrl J O W I Z ~ ,  1!)07, 1 ,  
p. 807). - 1)issoutlre dans l'eau 10 s r .  de  siivon ; cijouter une 
solutiori concent1.6~ d e  c h l w u i ~ e  de  c;ilciuiii et iwevoir  lc p rk i -  
pité s u r  un  filire; ce précipité, après  avo i r  étc': cl(!-skhi h GOo, est 
Cpuisé par l'éther acélique t1;ins u n  apparei l  de  Soxhlet Un 
savon pr8par6 avcc 5 p. 100 de  lanoline ü cétlt! a u  dissolrnrit 
F,75 p. 100. A .  Il. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



F ~ l d R c r i t l o n  de In ~ a n t n n i n e .  - M. V. LUCCHISI (Bol- 
lettino chlmico firrm~tceulico, 1908, p. 7) - On trouve d a n s  le 
comiiiercr, depuis uri ;in environ, de la sanlonine fiilailiée avec 
d e  l'acide citrique. Cette santonirie a une saveur acide, fond H 
10:jo au lieu de 170 ,, point de filsiun noriiliil, et donrie la rkiction 
de Pinerua cnrnctéi~istiqul: de I'ncitic citrique. A .  D. 

M o y e i ~  d e  rccni i i in i ( iar  d e  p r i i t e n  t a e l i c ~  tIc sang.  - 
JI. COWIE (Amer- icf tn Jo iwr in l  o f  mediciml scietire. 1907, p. 408) .  
- L'auteur propose la inéthode suivante, qu'il corisid6re comme 
t r h  serisihle. aussi bien avec les taches fraîches qu'iivec les 
taches sEches ; on découpe avec des ciseaux la part.ie dii linge 
siir I q ~ i c l l c  se trouve In laclie; on la mouille avec 2 k 10 gouttes 
d'eau, suivarit la p n d e u r  de  l;t tache, e t  l'on frotte avec une 
bnguct,te dc verre; on ajoute d e  2 à 10 goiittes d'acide acétique, et 
l'on melange a r e c  pr6i:aiilion ; on traitc le liquide oliteriu par  
1 ou 2 cc.  d'éther ; on ajoute k la liqueur éthiiree quelqucs frag- 
nwnts de résine d e  gaïac ct 20 k 30 gouttes d'essence d c  térében- 
thine; si la tachc est une  tache de sang, il se développe une  
couleur bleue, qui persiste pendant cinq minutes, pour dibpiiraitre 
ensiiite pro,gressivernent. 

II fiiut avoir  soin de  n'ajouler n i  trop d'eau ni trop d'élher, 
afin de ne pas diluer à l'excès I'liérrioglobine. 

Tilrn=ct tic I 'casence tl'encrilgptun. - (Apotheker Zei- 
luny, 1!)07, p .  906). - La valeur d'une essence d'eucalyptus 
ddpend de sa teneur en ciriéol (eiicalyptol), et les rrikthodes 
eiiiployées pour  doser ce corps (iriétliorle à l'acide bromliydrique 
et ù l'acide phosphorique) ne dorment p u  toqjours de bons résul.  
tats. Ori peut recourir ai l  p r o c ~ d é  suivant,  qui utilisela propriét6 
que posséde l'eucalyptol de  furmer avec la ibsorcine u n  produit 
d'addition d e  composition constante, soliible dans une solution 
concentrée de  résorcine. On prend 10 cc. d'essence, qu  on intro- 
duit dans un ballon k col graduB de IOOcc. avec une quantité de 
solution aqueuse d e  rrkorcine k 50 p. 100 suffisante pour remplir 
le ballon aux 4.15; onagi le  pendant 5 minutes;  on coinpléle 
100cc. avec la soliition de rtsorcirie, et I'on frappe le ballon 
pour faire reiiionler dans le col les go~ittelettes d'essence qui 
adhbrerit a u x  parois ; on lit su r  l'échelle le voluiiic de  l'essence 
non dissoute ; la différrnce eiilre ce volriiiie et 10 cc. r rp ré~er i te  
le voluiue d u  ciriéol qui s'est combiné avec la rOsorcine et qui s.est 
ensuite dissous dans la solution de résorcine. Si l'essence est 
riche e n  cinCol, on la diluc avec son voluirii: d'essence de térében- 
thine e t  I'on double le résultat obtenu. 

11 est important d'attendre que la solution de  résorcine soit 
devenue limpide avan t  de  lire le voluiiie de l'essence. 
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L a  résorcine peut étre régénérée en faisant passer un courant 
de vapeur d'eau dans la solution, afin de  volatiliser I'eucalyptol ; 
on évapore insui te  la solution. 

E a a n i  de le r h i n e  de jalnp. - M. DEER (Apothrker  
Zeit . ,  1907, p. 862). -Le  procédé que propose l'auteur consiste 
à prendre I gr .  de résine, qu'on additionne de IOgr. d'éther 
exempt d'alcool ; après 6 heures de  coritact. durant  lesquelles.on 
agite fréquemment, on filtre, et on  lave à l 'éther le rksidu qui 
reste s u r  le filtre. Si l'on évapore les lii~iieiirs éthérées. le résidu 
obtenu ne doit p , ~  dépasser Ogr. 10 ; ce résidu est insoluble dans 
l'arriinoriiaque. rriSrrie ?i chaud. 

Quant à ia portion restee sur  le  filtre, on la sEche au bain- 
marie ; en l'additionnant de Scc: d'ammoniaque, A une ternpéra- 
ture  de 30 B 400, on obtient une solution limpide, qui,  diluée de 
son Volurne d'eau et satiirée par  l'acide acktique, ne se trouble 
qu'au bout d'un certain temps. 
- Pour  constater la présence de la colophane ou de la résine de 

gaïac dans  la r6sine de ja lap,  on prend Ogr. 20 de  cette dernibre, 
qu'011 dissoiit dans 2cc. d'acide acélique cristallisahle; on ajoute 
1 goutte de  SO'I12, qui  donne une color;ition rose en présence de la 
colophane et  verte e n  présence de  la résine de  gaïac. Si la résine 
de jalap contient plus de 1Up.100 de  colophane, la coloration 
devient rouge-sang. 

E a n e n c e  de mcintd. - MM. I1,\RRY et  f3ENNETS (Chemis! 
and Di-i~y,qi.t, 1907, 11, p. 19). - Il'esl;ence prkparCe dans de 
bonnes conditions doit répondre a u x  c a r a c t h s  suivants : 

Densité . . . . 0,973 A 0.982. 
Pouvoir rolatoire . - 16" A - 200. 
Indice de réfract.ion. siipérieur A 4,5030. 
Santal01 . . . , minimum 90 p. 400. 
Elhers en acétate . 4 h 6,5 p. 100. 

Elle doit h e  soluble d a n s  O volumcs d'alcool 5 70°.  
Le pouvoir rotatoire des deux  prerriières distillations fraction- 

rikes à 10 p. 100 rie doit pas &Ire irifërieur à - 16n. A.  1). 

Alcucil aniy lique. - M. TS,ILAPATANI (MwR1s  R c ~ o I - ~ ,  
1908, p. 44). - On peut déceler la présencede 2 à 3 p. 100 d'al- 
cool arnylique en c h n u l h n t  5 cc. d e  l a  substance dans laquellt: 
on rcchcrche cc corps avec quelques cenligrarnrrics de tetruchl0 
roquinone ; on obtient à chaud une coloratiun rouge-orangé, et, 
pa r  refroidiasenient, un clépbt crislallin de ineine couleur. 

A. D. 
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BIBLIOGRAPHIE 
Coui'ai d '~11niyse  qnniititulivc des  iiiatii-rrw mliib- 

rnles, par A .  M E U ~ I C E ,  irigenieur ctiiiiiiste, profes.itur et  directeur de  
I'Inslitut de  chiiiiie pixtiqiie de Brunelles. 1 vol. de 830 pages, avec 
62 figures (H. Dunoii et  E. Pinat, édileura, 43, quai ilesGrands-Augus- 
tins, Paris, VLo). Prix du vol. cartonne, 30 Fr. - AI .  Meurice. qui 
professe depuis 15 ans un cuurs d ' a r i a l ~ s e  chiiriiqiie quantitative des 
rnatieres iriinerales A I'lnslitiit ciiiii~ique de Uruxelles, a rc!uni, dans 
ce volume, les diverses iiiati6res de son enseignement. 

L'ordre qu'il a adopte est basé sur I'enchaineiiient des méthodes e t  
I'iinportarice industrielle des substances exariiinérs. Pour les liqueurs 
titrées, I'auteiir a cru utile d'en indiquer les foriiiules en atomes et e n  
P~~uivaltints, estiiiiant que le :liimisle doit corinaitre ces deux iiiodes 
de notations. Les coiiiposilions ceiitesimales citees on t  ete cnlt:ulées ii 
l'aide des poids atoiniques, tels qu'ils ont été arrEtes par la Coinmis- 
sion iutarnatiorisle tle Berlin en 19112. 

L'auleur traiie successiveirienl de l'analyse des combustibles, des 
gaz. des eaux d'aliirieritation de  chaudiéres, des calcaires (chaux, 
ciiiients, inortiers. produits rerractaires, sables). des miiierais d e  fer, 
de rnaiigaiiese, de ctiroiiie, de tungstène, d r  titane, des fontes, fers e t  
aciers, des iiiinerais d e  cuivre, dezinc, de ploinb, de la in ,  d'aiitiinoine, 
d'arseriic, de bisiiiut h ,  de  mercure, de  nickel, de cubalt, d'argent, 
d'or, de platine, iles ailiages, du soufre, dii graphite. des terres rares, 
du vanadium, du taritale, de l'iirariium, etc. 

L'ouvrage de  M. Meurice, fruit d'une longue expérience, rendra  de 
grands services aux chimistes, aux ingériieurs, aux industriels, par 
suiie du g rand  nombre de  méthodes analytiques qui y sont decr tes ,  
des exrrnples caracleristiques qui y sont indiques el  des tableaux 
niimeriqiies qui le complètent. 

Lu c o n s ~ r n m ~ ~ i i o ~  den rlitrudièrrm à vapeur et 
l'éeoiioiiile d e  eoiiibucstiblrn, par S r o e n s ~ ~  (Gnulhier-Villars, 
ediieurs, 55,  quai des Grands-Augustiris, e t  h las~ou.  120, boulevard 
Saint-Germain, Paris). - Ce livre, que vient de publier M. Sidersky, 
fait partie de l a  collection des aide-uiemoire d e  i'Encyclopedic 
Léauté. 11 a pour but de montrer aux induslriels combien il est  
important de conlrdler la marche de leurs chaudii.res, afin d e  voir s'il 
est possible d'économiser du cornbustiole.Afin de laciliter ce contrôle, 
l'aulrur donne, dans son ouvrage, tous les renseignements r e l ~ t i f s  à 
la production éconoinique de la vapeur, aux pertes de  clialcur, au con- 
trdle de  la ch.iufferie t t aux  appnreils nicessaires pour I'oigariisation 
de ce cunlrble. I I  expose les iiiL'thodes usitees pour le calcul des ren- 
deincnls e t  des pertes, e t  il les tait suivre d 'un extrait d r s  noriries 
inleriiatioriales, I'ort peu coririues eu Fiaiice. Enfin, dans un dernier 
chapitre, il indique les aiiii:liuralions possibles drs iii1:lhodes de 
ehiiulTage. Dans les ariiiexes, il rrprodiiit 1ii nouveau rrgleinent pour 
les chaudi6ies à vapeur du 9 oclobie 1907, aiusi yiie plusieurs tableeux 
numériques que les iridiistriels on1 interet à consulter. 
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Noovcaia guide c l n  pnrfnnienr, psr  DUHVELI.E. 1 v n l .  de 
439 pages ( t l  I)esforges, editriir, 29. quai des Giarirls-Au:iistins). - 
L'auteur piil~lie nne dwxieine ridition de snn voliiiii~. Celiii-ci r s t  divisi: 
en  ileux parties : Parfums ?m&tcrels r t  Parfums n!/nll~étiy~tes Daris 
la piemi;-rtn ~ i a r l i r ,  après avoir donnp ilrs reiisrigiieirieiits siir les 
prinripalvs matières preiiiikres iililisi~rs eri parfiiiri.~rie c t  i i id~qur le 
mode de préparation des vaux aromatiques et  des extraits, l'auteur 
donne un grarid nombre de ('ormules et  de recetles pour les estrails 
composes, les eaux de toilette, les cosint!tiques, les eaux e t  pcites den- 
tii'rices, les huiles, les teintures pour chcveux. les savons, etc.. 

La deuxième partie est corisai:rte aux parriiriis syritliéliques, d o n t  
l'einplrii e n  parl'uinei.ie coirimence A prendre une grande imporlance. 
L'aiiieur donne  d'excellenls renscigneiiients pour I'einploi de ces 
derniers. 

E n  r i sume ,  ce volume est de nature à intkresser les chimistes e t  les 
praticiens. 

Ri i l l r t i i i  sciriitl l iqiir et i n ~ l i i s t r i r l  rlc In niiiiwn 
Iloiirc-IBertrniirl, tlc ( 2 1 - r ~ ~ u e ,  iivril 19iJ8, 2c  serit., no 7 .  - Ce 
Hullelin es t  divisi', coiiimc Ics prEc,dents, en trois parlies : l i t  pre- 
iiiiere (lravaiix scienliliqiies) contivnt une i,tiiiie siir le parlage dcs pro- 
duits odorariis de la plante r t  une note siir I'risscnce de sauge sclariic. 

1.a deiixiéine parti? e s t  une riavue inriiislricllc donnant des  reiisci- 
gnemenis s u r  I M  inarches drs  diverses essences. 

Entin, la troisième partie est uiie revue des travaux recen's sur les 
parluins e t  les huiles esseritielles. 

Etotlc sur l e  tlosngc poiiclércpl t l r i  ~ l iaopl iorc alniin 
I rn  (Crw, fontes ct nolcims, st~iis Iùi.iiiv de ~~litraptiniiie- 
lybtliile cl'tiiiiii~oiiiarliie. par  G. C i i e ~ s ~ a u .  (;oc I~roi~liiirr, 
extrait d e  l a  Revue de mélallurgie de iriai !938. 

1iifliiriice o f  Iwnznlc HF,III aiid ~ P I I Z - ~ R ~ ~ R  on rligrn- 
t lon i i i d  Iicnltli, par 11.-LV. \VI,.EY : l tirochiire [le 150 ~fiig's 
(U. S. Department of agriculture, Wasliiriglon). 

NOUVELLES ET RENSEIGNEHENTS 

I m i  ceiiiplétcpnt l 'article 11 de IR l o i  sur Ics l'mu- 
tlelr et rlaiiiainiit a u x  Synrlicntw le  droit  de provoquer 
I'npplicntioii tlv cr t te  1-1, - Arl. I e r .  - Le troisième para- 
grephe de l'article 1 I de la loi du l e p  aoit. 1905 coiniiir~n;arit ainsi : 
11 LYS insçriplions et rriarq,ies.. J )  es1 coinpléle ainsi qii'il siiit : 

v La  d ifinilion et la ri ;no riination d+s bnissoris, tlcnrrrs et prr~diiits 
confor~i ié in~:nt  aux usage3 cointnerr:iaiix, les ti~ailt.rnerils licites d0nt 
ils pourront Otre l'objet en vue iie leur bonne I'abric;ttiori ou de leur 
conservalion, les caractères qui les ren~leri t  i~iiprolires à la ronwrn- 
malion,  la delimitation des rcgions pouvanl prétendre exclusivement 
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aiii nppellations de provenances des produits. Cette délirnilatiori sera 
I'aite cri prrriant pour hases les iisapes locaux conetanis. i i  

Art. 2.  - Tous Syridic:ats. foriiiés con~or i i i~ i i ient  à la loi du 
21 iiiars 1586 pour la det'cnse des intt'rdts gtineraiix de I'agricultiire et 
d e  la viiiciiliure ou  iin coiiimercr et irafi,: des boissons, paux de-vie 
nntiireles, alcools de friiils, denrées aliir~eritaires produi(s agricoles, 
engrais, produits inPdicaiiienleux, mnrch:inriises qiieli:onr~iirs, ponr- 
ront exercer, siir tout le territoire de la France et  dtzs colonies. les 
droits reconnus à la partie civile par les ~ r t i c l c s  182. 63 64. 66, 67 et 
68 du Code d'instrnciion criininelle, relaiiveiiisnt aux faits de fraudes 
et falsificalions prévus par les lois en vigueur, ou recourir, s'ils le pre- 
fizrent, il'l'actiuri ordiriaire devarit le triburial civil, en verlu des arti- 
cles 1382 et suivants du Code civil. 

Fait A Paris, le 3 août 4908. 
A .  FALLIERES. 

IWerc-t d o  85 juillet 1 9 0 Y  r~Inti? n I'applicalion 
a u x  I~iircs clc In loi sur lem fraudes. - Le President de la 
Ripubliqne française, 

Sur Ir rapport des ministres de  la Jiislicr:. del'lril.6rieiir, des 1:in;in- 
ces, de I'Agririilliire, du Commerce el de l 'Industrie, 

Vii la loi du 1" aoùt 1905 SUI .  la  rrpression des Fraudcs dans la 
venle de; rriarchandises et des falsilii:aLions des denrées alimentaires 
c t  des produits agricoles, et  ootainiiieiit I'ar~icle I I .  

Di>crete : 
Art. l e r .  - I I  est interdit dedéteni r  ou de transporter en  vue de la 

vente, de mettre cn ventc ou dr: vendre sous la dénomirialion dc 
hierc! lin pi'otluit autre qiie la boisson obtenne par la feriiienlation 
alcoolique d'un rnoiit fabrique avec du houblon et du iiialt d'orge pur 
ou associe à un poids H U  plns ég;il (le malt  provenant d'aiilres 
cireales. de inatiéres aingliicies, de sucre iritervertl ou de glucose. 

Art. 2. - Duit P,t,re dzsignee sous le nom de  pelite blc're la biCre 
provenant tl'un iiioilt dont la densité est iiilérieure à deux d r g r i s .  

Art. 3. - K e  constituent pas des inanipiilatinns et pratiques frau- 
duleuses aux teriries de la loi du I e r  s o i l l  1903 les opi.r;ctiouu ci-apriss 
enurnerées, qui ont pour objet la I'abrication regulikre ou  l a  conserva- 
tion de la bii:re : 

i0 La clarification, soit en chaudière, soit pendant  ou aprks la fer- 
mentation, & l'aide de substances dont I'eniploi est d6clai.é licite par 
arrétks pris de concerl par les rriinistres de l'ltiterieur et de I'AgricuI- 
turc? sur l'avis du Conseil supérieur d'hygiéoe publique et de I'AcadC- 
mie de mcdecine ; 

%O La pasleuri~.ation ; 
3O L'atidilion du tannin dans la mesure indispensable pour effectuer 

le collage ; 
ko La culornlion au  moyen di1 caramel ou d'extraits ob tmus  par 

lorrSf'aclion des ci.rénles tat substances dont 1 emploi est autririsé, dans 
la f'atirii.aiion de  la tiiihre, par i'ariicle l e r  du present dé r r e t ;  
50 Le traitetrient par l'arihydririe siilfureux piir provenant de la 

coinbusiiou du soufre ~ I J  par les b sulfiles purs. A la double condition 
que la biére ne retienne pas plus de ,ï0 milligr. d'anhydride sulfureux, 
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libre ou combine par litre, et  que l'emploi des bisulfites soit limité i 
fi gr .  par Iiectolilre. 

Art. 4. - Est interdite l'addition la biPre de tous anlis~ptiqnes 
autres que 1 anhydride suli'ureux, les bisulfitrs et  ceux qui pourront 
étre ull~rieui.eriirut aiilnri&s daus les furiiies prGviits au paragra- 
phe l e 7  de l'article 3 ci-dessus. 

Art. 5 .  - Il e*t interdit de détenir en vue de l a  vente, de mettre en 
vcnlc ou de vendre des produits di'signes sous une appellation ou dans 
des termes de nalure faire croire que les tioissons prCparties l'aide 
d e  ces produits ptzuvent étrc legalenient melangees & la bii:re, ou 
niéirie vendues separément comme biere. 

Art. 6. - Les pi,oduits pi+scnles au public comme po i iv~n t  servir 
soit la fabrication des inoùls, soil aux nianipiilatioiis e t  praliques 
autor ides  par i'arlicle 3 du prpsent iiticret, duiveiit étre désigntis ious 
une appellation faisant coniiailre expresseiiienl la iiaiure ct ccimpo~i- 
tion de ces protiuiis. 

Art. 7 .  - Uans les établissements oh s'exerce le commerce de 
dbtail des bières, il doit être appose d une manière apparente, siir les 
recipients, eiiiballages, casiers ou fùts, une inscription indiquant la 
d~rioi~iiriatiuri sous laquelle la bii.re est iiiiee en vrrite. 

Cetle inacripiion n'es1 pas obligiitoire poiir Irs bouteilles ou riici- 
pients dans lesquels la hiete est eiiiporlée s6ance tenante par  l'ache 
teur oii servie par le vendeur pour 6Lre consoi~iiriee sur place. 

Les inscriptioiis d o i v ~ n t  étre rédigees sans abr~via t ion  et disposées de 
favon A n e  pas dissiinuler la dénoiiiination au  produit. 

Art. 8. - 1,'einploi de  toule iriilicalion nu sigiie susceptihle de crker 
dans I esprit de l'acheteur une confusion sur la nature ou sur le lieu de 
fabricalion de  la biere, lorsque. d'après la convention ou Ics usages, 
la désignation de ce lieu de fabricstion doit é t re  eonsidt~ree coiiiiiie 
l a  csnse principale de  la verile, esl interdit en loutes circoristarices et 
sous quelque I'orme que ce soit, nolaiiiuient : 

i0 Siir les recipirnis et  eiiihiillsgt.~ ; 
2 0  Siir 1t.s étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout aulre 

appareil de lerrnetiiie ; 
3 0  Ddns les papiers de coinmerce, i'nclures, catalogues, prospectus, 

prix-couranls, enseignes. aifiches, tableaux-reclarnes, aniioiices, ou 
tout autre nioyen de publicité. 

Art. 9. - Un délai d e  six iiiois. à dater de la piihlicatioo di1 prksent 
règlemenl, est accor~le aux interesses poiir sc coiiforiiier aux prescrip- 
tions des articles 5, 7 et 8,  en ce qui conccrue Ics inscriptions iégle- 
nrenlaires. 

Art. 10. - .4 titre transitoire, les arrêtes rriinislc'riels prévus 2 l'ar- 
ticle 3 ci-dessus pourront &Ire pris saris le double avis prealable de 
1'Aradi.riiie de iiie1lei:ine e t  du Conseil supéi,ieur d'hygiène publique, 
sauf revision desdits arrélrs,  après avis de ccs deux corps, dans l'an- 
net: qui suivra la publication dii préseut drcret 

Arl. I I .  - Le niiiiistre de  la Juslice, le iiiiriistre de l'Int6rieur, le 
minislrt! des Finariccs, le miiiislre de l'Agriculture, le ministre du 
Coiiiiiierce el de l'Industrie sont diarges,  charun en ce qui le ooricerne, 
de  1'exéi:uiion (III prebent drcrei ,  qui sera [iiihlié au Journnl officiel 
de l a  Republiquc française et insert: au Bulletin des lois. 
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Dbcrrt do 2% jnillct 140% F F I R ~ ~ ~  h I ' R p p l f ~ R t / ~ n  
de ln loi  sin, les C v ~ i i i ~ l r r i  HIIX r / q I r ~ m  C L  HII\ P~D/I-&ri. - 
Art. l e r .  - Aucune boissrin ne peut &ire dGteniie ou Iri~nsportîe e n  
vue dr la v ~ n t r ,  iiiise en vcute ou vendue. 4 0  sniis le noin de cidre. si 
elle nr provient excliisivement dr la frrmenialinn di1 iiis d r  pomrnps 
fraiches ou d'un rri~ilange de poliiintSs el de poirps fiaiches, extrait 
avec ou S H I I S  ati,iiticiii d 'wu potnhle ; 2" sniis le iiriiii d~ poir6, si elle 
ne pr~ivitxnt exclusivrment de la feriiientation riii jus de poires frai- 
ches, extrait avec ou sans adtiitinri d'eau potable. 

Art 2.  - La dpnnmination (le cidre p u r  jus nu poire'pzirjus est  
réservke au cidre ou au poirti obtenii sans addition d'eau. 

La denornination de cidre u u  'poiré est réservée au  cidre ou poiré 
conlenant au moins : 

3% d'alcool acqnis ou cn puissance ; 
1% gr. d'extrait sec a i O O O  (siicrc d6iliiit) pnr litre ; 
lgr .2  d r  rnalières min@rales (cendres) par litre. 
Tout cidre ou poirb prPseniarit dans sa coiiipnsilion des quantites 

d'alcool, d'exlrait ou d e  niatii,res niin4rales inl'c;rieures à l 'une quel- 
conque des liiiiites fixées par le présent reglement, doit être dénomnié 
petit cidre ou petit poiré. 

Art. 3. - Snnt considGrées comme frriiidii!rus~s les manipulations 
c t  prritiqiii~s qiii ont polir ot!jvt de iri<irlifier la roiripo-ilion du cidre e t  
du pniré d#;fini.; A 1 ai,ticlr ci-rirs~iis. dans le but soit de trnin~ier I'ache- 
teiir sur les qiialil.es s i i b ~ t ~ n t i e l l e s  ou l'origine du produit, soit d 'en 
dissiriiiiler 1'aliér;ition. 

En conséqii~nce,  renirv dans le cas prGvu par  I'arlicle 3, 5 5 de l a  
loi di1 4 0 ~  a o i t  19119 le fait ii'expnsrr. de mrt l re  en vente on de vrn-  
dre, sous une foriiie indiquant leur de-tirlaiion ou leur emploi, tous 
produits, de  compn.tition s ~ c r è t e  ou non, propres effectuer les ma-  
nipulations ou pratiques ci-dessus visi?es. 

II en est de  rnêiiie du  fait d'exposer. de mettre en vente ou de ven- 
dre des produits desipnis sous une appellatiou ou dans des termes d e  
nature à faire croire que lrs boissons fabriqiii'es avec ces produits 
pe i iv~n l  être l~galernent  iiielangC.es siix cidres e t  pairCs, ou m h e  
vendues s î p a r ~ i n e n t  coinine cidre ou poirk. 

Art  4 .  - Ne constitiient pas des inanipiilalions ou pratiques frau- 
duleii-es. aux trrrnes d e  la loi du 41-1 aoi l  1905, les operiitions ci après 
enuiiierées, qui ont uriiqiieineiit pnur o b ~ e t  la préparalion regulicre ou 
la couservation des cidres et poirés. 

1 W n  ce q u i  concerne les cidres et les poires : 
Le coupage des cidres entre eux ; 
Le coupage des poirés entre eux ; 
Le coupage des cidres avec des poirks ; 
L'emploi dii siicre (sacrtiaiose) en vue de  I'edulcoiation des cidres e t  

poirés ou de  la préparation des cidres et poires mousseux ; 
Les collages au  riinyen de  clsrifiants tels que l'alliiimine pure, la 

caséine purr,  la @latine pure ou la colle de poisson, ou  tout aut re  
produit don t  I'usiige poiiria eire tiéciaré Iicile par arrêtrs pris de con- 
cert par Irs rriiriistres de I'lriiërieur e t  de  l'Agriculture, sur l'avis du  
Conseil sup~r i e i i r  d'bvgiène publique e t  de I'bcadcinie de médecine; 

L'addition d e  tannin  ; 
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La pasteurisation ; 
Le waiteiiient p.cr I'anhvdride si i lf i ir~ux pur p r o v t ~ n ~ n t  de la com- 

hustinn tiu soiifri? ou par 11,s bisiilfiirs alcalins rrist;illiaes purs, B la 
doiible con lition que le cidre ou poiré ne rd i enne  lias plus de 
100 rnilligr d'nntiyiliide siilfiii~eux. lihre ou roinbinP par litre, et que 
l'ernpldii iles bis~ilfiies al8:aliiis soit liiiiite A 40 gr. par hei:tolilrr ; 

L'a.liiitioii tl'ariole tartr ique ou d'acide citrique à la duse maxima 
de 30 ceritigr. par litre ; 

La coloratiori à l aide de  la coctienille. du rarainel. d'infus'on de 
chicorée, ou ile tout autre substarir:e culoranle dont l'emploi pourra 
êlre déclare licite dans les fornies fixées a u  paragraphe 6 du present 
article ; 

2O En ce qui concerne les moûts : 
L'ailditiiin de  surre (saccllarose) ; 
I.'adilitiori de tannin,  de phosphate d'ammoniaque cristallisé pur et 

de phosphate de  chaux pur ; 
Le traitement par l'anhydride sulfureux ou les bisuliïtes alcalins, 

dans  les conditions fixées ci-dessus pour les cidres et poires ; 
L'emploi des levures s@lectionn~!es. 
Art. 5. -Aucun cidre on poiré ne peut &tre dktenii ou transporlé en 

vue de la vente, mis rn  vente ou vendu sous la seule dénomination de 
cidre mousseux ou poire' mousseux que si son effervescence resulle 
d'une prolongation de la fermentation alcoolique. 

Lorsque I'rffiwex-ence d 'un riiire ou d'un poiré est produile. rnPme 
partirlleirierit, par I'addiiiori d'acide caiboniilue. il II est pas interdit 
d'rinployer dans s a  dPnoiiiiriatiori 11. mot mousseux, mais à la ciindi- 
lion qu il soit accoinpagnc! du tcriiie fantaisie ou d'un quaiifiratif 
diffttrenciiint ce cidre ou poire de ceux prtivus d I'alinea prrctdrnt, de 
telle façon qii'auciine coriI'usion ne soit pohsible daris 1 espyil de l'ache- 
teur sur le mode de fabrication eiiiployé, la rraiure ou l'origine du 
produit. 

Dans les inscriptions et marques figurant sur  Ics rPcipients, l e  mot 
mousseux et le r~iinlificaiif qui l'accoiii~iagiie ou  le ternie fantaisie 
doivent Ctre imlirimés en carciclères idtwtiqiirs. 

Art  6. - Dans les ~tablissernents ou s'vxerce le cornmerre de ditail 
des cidres et  poires. il duit etre apposb, d'une rriiinii~re apparente, sur 
lrs rPcipients, eiiitia I H ~ P S .  casirrs ou Kts,  une inscription iniliquant la 
denornina!ion sous laquelle le cidre ou le poiri; est mis en  veule. 

Cette inscription n'est pas obligaloirr pour les bouteilles ou récipients 
dans lesquels le cidre ou le plniré est. eiripor!P, séance terianle, par 
1'ai:heteiir ou servi par le vendeur pour être consoiiimi! sur  place. 

Les inscriplions doivent btrr! rPdig6es sans abreviation el disposées 
de façon a ne pas dissiitiuler l a  denomination du produit 

Art.. 7. - I.'eiriploi d r  toute indication ou signe susceplitile de créer 
dans 1'ec;pril dc  1 acheteur une confusion sur la nature ou sur l'origine 
des cidrrs et p o i r ~ s ,  lorsqiie, d aprés la conv~nliori  oii les usages, la 
d~s igna t ion  de l'origine attribuee B ces boissoris doit ètre considéree 
coiiime l a  cause principale de la venta es\  inleidil  en toute circons- 
taiicr et  sous quelque fornie que ce aoit, notainiiient : 

10 Siir les r&iciiintç et  e r r i b a ~ ~ a ~ v ç  ; 
Y Sur  les c!tiqiit~ites, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appa- 

reil de  feriiieture ; 
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3O Dans les papiers da cornmerw, factnrrs. cetnlopiirs. prospectus, 
prix-cour~rits. ens~ ignes ,  alfiches, Lablraux-reclanies, annonres ou tout 
autre moypn rie piibli~iiié. 

Art. 8. - Un ilPlai d r  six mois, h da1i.r rie la  piibliralinn di1 p r r s ~ n t  
r6glenient rst  arcoi'ilr aiix iiilbress6s lioiir se conl'orrnrr aiix prtsrrip- 
tinns d ~ b  arlicles 5, 6 et  7, tSn ce qui concerne les inscriplions wgle- 
mrnlaircs. 

Art. 9 .  - A litre Iransiioirr, 1 6 %  arrPli's ininislPri~'ls pr6viir a I'arli- 
cle 5 ci-de-sus poiirrnnt é t r ~  piai\ sans le tlniitilr avis (irealabIr de  
l'Avail6iiii~ de inPrleciiii- r t  du Conseil siipi.rirur d'tiypikne piitiliqiie, 
sauf revision dtzsdils arrPtés a l~ rè s  avis de ces deux corps dans  l'an- 
née qiii suivra la publication du prbsent décrct. 

UÇcret  d a  ZR jiiillct 1HOS reliilif a l'applicritlon 
r i i n  81iimigimc de ln  loi rriir lew I'i.auaIew. - Art.  leP. - La 
diirioriiinalion de vinai,qrr ixst réserv6e au prnriuif o b t t ~ ~ u  par la fer- 
mentatiori acétiqiir de boivxns nu diliitioos alcnoliqiies et renfermant 
au aioins 6 p. 100 d'acide ac4iqiie.  

Art. 2. - II est interdit de détenir ou de t r a n s p o r t ~ r  en vue de  
la vi~nle,  d~ mettre en  vrntc riu de verirlr~, sniis la dénomination de  
vinaigre de vin. vinaigre de cidre ou vinaigre de bi8r.e lin produit 
nr piiiveriaiil p a s  rxi~lii?;iverri~rit rie la I'eiiiirrilaliciri acblirlut. du vin, 
du cidre ou de la bière. L*. niininiiiiri de tenrirr iicelique fixe B I'arti- 
cle l e r  n'e3t pas applicable aux produits nalurels vises au présent para- 
graphe. 

La désignation d'un vinaigre par simple adjonction d'un nom de 
localité ou d e  region viticole n e  peut s'appliquer qu'à des vinaigres 
de vin  

Art. 3. - Les mélanges de vinaigres provenant de boissons alcooli- 
ques avec des vinaigres d alcool peuvent Ftre dt~signés sous une dbno- 
min:ition faisant apparailre l'iiii des éléments du melange, mais à la 
condition qu'une menlion complernenti~irr fasse connnître exactrment 
la ~irnpuiliriii i1aris laquelle I'r1i:irieul dériorrirrii~ eritre dans I P  rrii~lange. 

LPS dénominations et menlions ci drsaus privut.s doivent é t t e  
iniprim~;es en caracléree identiques. 

Art. 4.  - Est iiilerdit, dans la fat)riralinn des vinaigres, l'emploi d e  
l'acide acelique, de 1 acide pyroligneux, des acides riiint.raux et des 
viriasses. 

Est egalement interdite l'addition aiix vinaigres de ces mêmes pro- 
duits. 

A r t .  5. - Re cnnst i t i i~nt  pas des manipulalions frauduleuses a u x  
ternies de la loi du 1" août 1903: 

i0 L'addition aiix vinaigres d e  substances destinées exclusivement h 
les aroniaiiwr ; 

2 O  La coloration artificirlie des vinaigres au moyen du carampl, de 
la cochrriillr, dl. l'orseille, ou de  toute autre niaiière coloranle don t  
I'eniploi aiira  té déclaré licilr par  ariBtP pris de coiicerl par les minis- 
Ires dr 1 A,oriculture el de l 'lnt+i~ieur. sur avis du Conseil superieur 
d'hygiène publique el [le 1'Acadi.riiir de irii;drcirie. 

Toutriois, en cas de  colnratinn ariificielie, afin d'évitrr ioute ronfu- 
siou dans l'esprit de  I'açheteur sur la nature des vinaigres, du fait de 
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leur coloration, la dénomination rmplovée doit èlre nccornpa,rrnée du 
qiialifii:aiif coloré. La dénoiiiination et  le terme coloré duivent etre 
i i i ipri i i i~s en c;lreciért~s identiques. 

Art. 6. - Dans les t!tat~lissemt~nls oii s'exerce le comrnt,rce de dritail 
des vinaigres, 1 1  doit 5trr appose, d ' m e  rnanibre a p p n r ~ n t ~ ,  siir.lrs 
récipienis. emballsges, casirrs ou l'ilts, une  inscription indiquant la 
dénaininaiiou sous laquelle les vinaigres sont  mis en vente. Cette iiis- 
cripiion doit e1i.e r é d i p e  sHns atireviation e t  disposée de façon B ne 
pas dissiiriulei ln d6nrirniriatiori di] prodiiil. 

Art. 7 .  - L'eiiiploi de toutr ind cation ou signe siisceptible de c r k r  
dans l'esprit de 1'arht.trur une corifiision sur l n  natiire ou sur l 'nri~ine 
des pro~luils  visis au pri;sent décret, lorsque, d'aprks la convr~ntion ou 
les usages, l a  dt'sigtialion de l'origine attribuPe ti ces produits doit 
étre consiii6ree comme la cause pr inc ip~le  de  la vente, est interdit en 
toutes circonslances et sous qiielque forme que ce soit, notamnienl:  

i0 Siir les rkcipients et eiriballages; 
2O Sur les étiquettea, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appa- 

reil de fermeture ; 
30 Dans les papiers de  commerce, factures, catalogues, prospectus, 

prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-rklarnes, annonces oii tout 
autre inoyen de put l i c i t e .  

Art. 8. - Un dvilai de six rnois. B daler de ln publication du présent 
riglerrienl,est accorde A U X  i n l~ re s s+ , s  pour S P  conforiner aux premip- 
tions des arlicles 2, 3, 5 ,  6 et 7 en ce qui concerne les iiiscriptions 
ri;gIrrrieritaires. 

Art.. 9. - A titre transiloirr, les arrétés iriiriistrrie~s prPvus à l'arti- 
cle 3 ci dessus poiirront Otre pris sans Ic doutjle avis prt alnb,e de 
I'Acodi.mie rie iiii.dccirie et du Coriscil siipc~ririir d'hygierie publique, 
sauf revision desdits arrétbs, apiès avis de ces deux corps, dans I'an- 
nee qui suivra la publication d u  présent décret. 

Dfieret <In 2 R  jo l l I e1  190% r e l a t i f  I 'applieatfon de 
l u  lo i  w i i r  Icw I'raiitlcrr eiim l i q u e u r *  e t  n i ix  wlrul,n. - 

, A l t .  l e r .  - Lu denorniiiation de  Iiqueî~r i d  r és iméc aux caiix-de-vie 
ou alcoiils arornalises soit par niaciratiori de suhslances ve gelales, soit 
par dibtiiation en prisenci! de ces int!irirs siibstances, soit par addi- 
tion des prodiiils de la distillaiion tiesdiies subs t anc~s  en presence de 
l'alcool ou de  l'eau, soi1 par I'eriiploi comhiné de  ces divers procédés. 
Les préparations ainsi obtenues pruvent è t ie  édulcorées au iiioyen du 
sucre. d u  glucose ou du miel. 

Art. 2. - Il est iiiterdit de détenir ou de transporter en vile de la 
venle,  de  mettre en venle ou de vendre, sous les ddnciminations fixées 
au prPsent article, des produits aulres que ceux ayant, aux terines du 
di1 article, un droit. excliisif tt ces dhnni inat ior is  : 

i 0  La dénoiriiiiation de  sirop ou de sirop de sucre est réservée aux 
solutions de sucre (saccharose) dans l e a u  ; 

20 La derioiriination de sirop, acconipapnbe de l'indiration de l'es. 
pece ou des esperes pr~tloiiiirianles de fruits entrarit dans la fabrica- 
tion, est réservee aux sirops coniposes de sucre ou d e  sirop de sucre 
et  de jus de Fruiis. 

Toutefois, la dénomination de sirop de citron, sirop d e  limon ou 
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sirop d'orange peut s'appliquer aux sirops composPs de sirop de  sucre 
additioiinc d'acide cilrique et de l'alcoolat de ces fruits ou  de Ieur 
essence ; 

50 La d~noininat ion  de  sirop de grenadine est réservée au sirop de 
suc1.e. addil ionni d'acide ciiriyue ou d'acide tartrique e l  aroiiiatise au  
moyen de subsîaiirrs vt;geiales ; 

4 O  La denoininaliun de sirop d'orgeat est reservde au sirop com- 
pose de sucre et  de lai1 d arnaiides ; 

5 0  La denoiriiualion de  sirop de moka ou de sirop de café  est 
réservée au sirop de sucre additioriné d'extra11 de  cal'e ; 

6 0  La iiénoiiiioation de sirop de gomme est reservée au sirop 
de wcre  addilionné de goirirne arabique ou de  goiuiue du Sénégal 
dans la proportion rniniina de 20 g r .  par l i tre.  

Art. 3. - Diiiveut elre desigues sous leur iiom spécifique, suivi du 
teriiie fantaisie ou de tuul auire qualificatif ditferericianl le produit 
de ceux visés & 1'ariii:le pricbdeul:  

i0 Les sirops dans  lu piépartition desquels le glucose est substitue 
niéiiie parliellemerit au sucre (sdcchaiose) ; 

%O Les sirops additiounéü d'acide lailrique autres que le sirop de gre- 
nadirie ; 
s0 Les sirops additionués d'acide citrique autres que les sirops 

de ciirun, de iiiiioii, d'urange ou de greriadirie. 
Art. 4 .  - L'eiiiploi. daus la fabiicalioii des liqueurs et  des sirops, 

de nietikres colorariles, est aulorise dans les co~~i i i t iuus  tixées a I'cirli- 
cle 7 ci-dessous, saus qu'il soit nGcessaire de Paire iiieulioo de  cet 
erripioi iiaris l a  denoiiiiiia~iori apecilique d~ pi,oduit. 

Toulrl'iiis, loirque les liqiieuis ou les sirups de  cassi., de cer i~es ,  de 
iiierises. de groseilles ou de 1'raiiiboises ou1 111 addilionnis d'uue 
uiutiérc culuraute, leur denoiiiinalioii specifiqiie doit étre uccuinpagii~e 
du qualiticatil coloré ou du teriiie fantaisie. 

Art. 5. - Lorsque I'ai'oiiie des 1 queurs ou sirops est obtenu, méine 
~~artir l leir ient.  par adilition ile piotiiiils cliiiiiiqiieu, dans les cuiiililions 
fixées A la i t ic le  7 ci-dessous, les liqueurs et sirops doiveut étre dési- 
gnes sous Ieur uoiii spéi:iliquc, uccoinpagnC du qualilicatil arlificzel. 

Art .  6 .  - Uaiis les iuscriptioiis e l  iiiaiqucs seivaril il desigriei les 
produits vises au  préberit. dlcret ,  l a  Licuuiiiiualiun du pruduit et  le 
qiialificalif qui I'accuiiipagric ou les trrriies fanlaisie, coloré ou arti- 
ficiel doivent être iiiiprimes eii caractires ideuliques. 

A r t .  7. - Eùt iriter~lit I eriiploi, daus la labricütion des liqueurs e t  
sirops : 

i o  De irialières colorarites autres que celles dont l'usage est déclare 
licite par arr&les pris de  coucerl, par  les miriistres de l'luleiicur et  de 
l'Agriculture, sur l'avis du (:ciriseil supérieur d'hygiène publique et  de 
l'A0 a d t h i e  d e  iiiédeciue ; 

6 0  De produiis cliiiiiiques arornaliqucs et de subsiances amères 
autresque ceux aulorises daiis 1, s coiidilious ci-dessus et  sans  preju~lice 
des inierdiclious speciaies édiclees par I'arlicle 17 de l a  lui du SU jao- 
vier 1907 ; 

3 u  L)e produits anliseptiques dont l'emploi ne serait pas déciaré 
licite dans les ioriiies fixees ou ~a rag rap l i e  i er  du préseut aiiicle ; 

40 Ue resines, en ce qui coucerne les absinthes e t  liqueurs 
similaires. 
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Art.. 8. - Dans les établiss~nienis nU s'exrrcr 1~ commerce de 
détail des liqueurs et  sirops, il iloit Ctre appn", d'une irinriière appa- 
rente  siir les ncipieiils eiiibalages, casiris ou fiiis, une iiiscrip~ion 
indiquarit la deuoiiiiiiatiun sous laquelle les liqueurs c t  sirops sont iiiis 
en vente. 

Les inscriptioris doivent être redigées sans abrtviation et  disposées 
de  Tason A n e  pas dissiiiiiiler la di.noiiiinatiori du produit. 

Ar t .  9 L'eiriploi de toute indication ou sigrie susceptible de créer 
dnus l'esprit de l 'achelrur uiie confubion sur la iiatiirc ou siir l'origine 
des produits vises au présent décret, lorsque, d'apras la conveolion ou 
les iisagrs, I H  designalion de  l'origine altribiiee A ces prodiiils doil 
ktre coiisidt~r6t: cciiiirne la taiise priiicipale de la veule. es1 iiitrrdit en 
toutes ciicoii~tauces d sou3 quelque furiiie que ce soit, nolairiineiit : 

i 0  Sur les recipient; et  eiiibdllagea ; 
20 Sur Irs Itiqurlles, capsules, buuchons, cachets ou tout autre appa. 

reil de I'ernieiure ; 
30 Daris les papiers de coirimerce. factures, calalogues prospectus, 

prix-couranls, enieigiies, afliches, tableaux-reclairies, aurionces o u  
tout auire irioyen de publicite. 

Art .  10. - Uu di,lai de  s ix mois, a dater de la publication du pre- 
sent rkgleiiieut, es1 accorde aux inLwesses pour se coiiformer aiir 
prescrilii.ioiis des articles 3, 4,  3, G ,  8 .e t  9, e n  ce qui concerne les ins- 
criptioiis rïgleirieriiaires. 

Art. I I .  - A lilre ti,ansitoire, Ics arr6ti.s miriislérit~~s prévus à l'ar. 
ticle 7 ci dessus pourioiit êl ie pris salis le double avis préalable de 
I'hcadérriie d e  i i ik  ,eciue el  du Consril supGrieur d'h!gii.ne publique, 
sauf revision desilits arrétCs. aprés avis de ces deux corps, iiaus l'an- 
n i e  qui suivra la publication du prEsenl dccret. 

Arrctk  iniuiwl&riel du 4 noùl 1908 intliqnlint les 
niuriére* awlornute* qu'Il d'nt yeriiiis tl'iiji~uter ~ u x  
liqueurs et  nus ~in-mp~. 1.e pi.r,siilent. riil Ciiriseil, iriiuislie de 
I ' l u t~ r i eu r ,  et le iiiiiiistre d e  1 Agriciilliir-e, 

Vu la lui du 1'. aoùl lYU5sur la riapws$ion (les fraudes dans lavente 
des iiiarchaiidi es et des l a l d i c a ~ i o u s  des denrees alirrieiiiaires el des 
proJuits agricoles ; 

Vu ie decrel ou 18 juiilt~l 1!)08, ptirtarit réglerneril d'ailmiriistration 
publique pour I'app,icaLicin de  l a  loi du l a r  noiit 19% aux sirops et 
liqueurs, et  notaiiiiiicrit les articlcs 7 et i l  ainsi conçus : 

n Arl. 7, - Est interdit leiiiplui, daiis la fabrication des liqueurs et 
sirops : 

tr i o  De iriatikres coloraules aulres que celles dont l'usage est dkclaré 
licite par arrelrs pris de cont:t!rt, par les in~nisl.res de 1 Iiitrrieur et de 
l'Agriculture, sur  l'avis du Conseil aupirieur d Iiggibne publique e t  de 
1'Acadeiiiie de iui~ileciiie . 

« Ait .  I I .  - A tiire transiloire, les arretés ministériels prévus & 
I'aiticie 7 ci-des5us puurruiii étrr  pris B ~ U S  le double avis preaiable de 
I'AcaiiCiiiie de  iiiedeciiit. e t  iiu C;oiist.ii sup<'rieur d'liygikoe publique, 
sauf revisiuu ilesdits ariétes, après avis de ces deux corps, dans l'an- 
nee  qui suivi,a la publication du préseul dtkret >> ; 

Vu l'avis érnis par le Conseil superieur d'hygiene publique, 
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Art. ZR'. - Est aiiforisb, dans la fabrication des liqueurs et sirops, 
l'ernpli~i des niaiiercs coloranies ci-aprils eniimr3rres : 

i0 klati:>res colorantes végétales, ii l'exception de la goinine-gutle et 
de  l'aconit napel ; 

2 0  Zldiii.res coloraiites d6rirers de la hniiille : 
Couleurs roses. - Eosine (letr~ibroino fluorcsciiinc~ ; erythrosine 

(derivis riiethyiiv et eth,ylfls de l'rosine); rose bcngale phloxirie  dérives 
iodes et  broiri6s de la fluorescéine chlorve) ; rouges d r  Bordraux : 
ponceau résul tant  de I'riclion des dirivés siilfu conjugut ;~  du naphtol 
sur les diazoxylines); fuchsine acide (sans arsenic el préparre par le 
procédra Coiipier) ; 

C o u l ~ u r s  jaunes. - Jaurie acide, jaune d'or, etc. (derivts sulfo-con- 
jugiit's du nalihtol). 

Couleurs bleues. - 13leii de Lyon. hicri l u m i é r ~ ,  bleu Couoier, etc. 
(dbrivis dc la rosaniline triphénylcie ou de la tliphiriylarnine). 

Couleurs vertes. - Mdan,ves de  bleu et d e  ] ; lune ci-iicwis; vert 
malachite (éther chlorliyiliiqiie du ttlraint 'thyIdiaiuidotripht.nyl-car- 
binoli. 

Couleur violetle. - Vinlet de Paris oii rie niklhylaniline. 
Art. 2. Le diiwteiir  de I'hygiérie r t  de I'aisislance piihliques e t  le 

chef (lu service de la répression des fraiidcs son1 cliargns, cliacun en ce 
qni le concerne, de l'execuiion du présen1 arrdté 

ArrPté: a ù i i i c t t n n t  l e  Ial~cmratoi i -e mui11cipnl  de 
I h ~ r i c z  ii p r o e & 4 e r  u i i r  n i h ~ l y l i c ~  d e  I ~ o i s s o n ~ ~  c1~11rCcs 
a l in ic i i ta i rem e t  pi.ot11iiia n g r l t w l v s .  - Par a r d l é  du 
minislre de I'.igriculiure du 6 aotit 1908, le labor;itoire inuiiicipal de 
Rodez est admis à procé ler aux arialyses drs  boissons, denrees ali- 
mentaires e t  proilui's agricoles. 

Le ressort de ce lahorntoire comprend les déparlements de l'hvey- 
con, de la Lozère cl du Lot. 

Les diqpositions ccinteniies dans les arr2t .é~ des 18 Ibv r i~ r  1907, 
27 avril 1907 et 6 ,juillet 1907, rt~laiiveinent aux ressorts ai lr ibu& aux 
laboralnires de Niines, Touloiise et , \ lr~nt.~ell ier ,  sont rapportécs. 

A r r ê t é  m i n i s t é r i e l  c r é a n t  d e n  e x p e r t s  dn s e r v i c e  
de la i-Çprecrsloe ~ P N  ikciiiilem aecréclit4-s a u p r è s  d e s  
Jnhocnioirew o l l i e le ln .  - Art. l e r .  - Les dirrcleiirs des labora- 
toires admis h proceder h l'analyse des écliantilloris pri'lrvck en vue 
de la riipiession des I'raudrs sorit aiitorisks à soiiniettre lesdits k h a n -  
t i l lon~ & l'appréciation d e  spkialistes qui prennent le nom d'experts 
du service de  la repression des fraudes.  

Art. '2. - La liste des ebperts du service de la répression d6.s frau- 
des est biablie ioiis les ans,  par le iiiinislrr de I'Agriciiltiire, dans  les 
diparternerits, sur  l n  pruposition des prérets, et  Pdris, sur  la propo- 
sition du prCf'el rie police. 

Fait à P u i s ,  le 19 novembre 1907. 

Le ministre de  l'Agriculture, 
J .  RUAU. 
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Voici la liste des experls nommés par appliration de  l'arrêté précé- 
dent  :. 

Laboratoire d'Amiens. - MM. Borck, riegociant, ~ice-prc 'sident du 
Syndical des viiis. Airiit~ris : Bri vin, prbhident du Syridirat des bras- 
seurs de ciilre, Arrii~iis ; 1)iilit-r. n6geii~iaiit. Hiiiwl ; Laroiisbe, épicier, 
Amiens; 1,ecleri.q [Louisi, disiillaleur, Ariiiens; hlorelle (Lucas), nego- 
ciant, .Ainirns ; I{idoiix, Aiiiieris. 

Laboratoire d'Arras.- M M .  Blondeau, président du Synd ic~ t  de la 
boucherie, Arras;  Colle, ancien chorcutier,Arras;  [Iallongrville, pre- 
siilent du Syridii*aL de la Iiiiiilarigerie, Arras ; 1)rrux. épiiiier en gros, 
Arras;  Goitai,d ~All ' ied),  anirieri nt~gor:iarit en viris, Arras ; Ilanrithic. 
que, prissident du Syndicat des brtisseurs, Ari,as ; Michonnenu, I'abri- 
cant  d'huiles, Arras. 

Laboratoire d'Au.zerre. - M M .  Croissandl~au. épicier, Auxerre; 
Guibert. ctiari:iiiier. Aiixi.rre : Pt~i i t  Paul), prt'siderit du S~iirlicai. iit2s 
viris c l  spiriliieiix. Aiixerre ; l'escheux, tirgociliiil e n  gros, Auxerre; 
Saget, charrulier, Auxerre. 

Laboratoire de Bayonne. - hlM Behotéguy. I lajonne ; Ihnaud, 
charcutier, Bayonne ; Geniinne, présideu1 du Sgndicat des Lioulaiigers, 
Bayonne : Russac (Tiiénphile). Biarritz. 

Laboratoire de Bordeaux. - M M .  Aliolh (Marcel), nbgaciant en 
huiles, tioriieaiix ; Boissel, roiirlier. Bordeaux ; Bordier, phaimilcien, 
Liiiouriie; Uourdagenu. courlier, Bordeaux; Cassat, négociant en vins, 
Libourne; Cornetle de  Venarir:ourt, courtier, tiorileaiix ; Utyaty (Gas- 
ton), Rui.dt!aux; Georges ,U.), Uordeaux ; Gudet, courlier, Hordeaux ; 
Lande (hlarc), negoriarit. en vins, Bordeaux ; Rlorraii, courtier en vins, 
Biirdraux Peiie (11 8 ,  courtier en vins. Bordeaux ; Pujikert, courtier 
cn vins, Bordcaux ; Saint Anac. courtiw en vins, Uordeaiix. 

Laboratoire de Chartres. - $131. Bei.taus,  couriier de comirierce; 
Bouclier, vice- pr6sidtarit honoraire du Syridic.~t des dcbiiarits de hois- 
sons ; Feircin. iiiareliaud de vins eri gros ; birct, r~pr i%enl i (n t  de 
commerce ; Hornurig, biasseur ; Levassort, négociant rri rafes . llenard 
p im.  ancien niigorinnt en vins. 

Laboratoire de Clermont Ferraml. - hlM. Ualzat, nbgoeiant en 
épicerie, Clei.rnoiit Ferrand ; Coiiiili~ii, cliarciitier. Lleriiioril-Ferrand ; 
Liesse. prbsiileiit iiii  Syndicat de  la chilrciitt rie, i .leriiioiit Ferrand ; 
Martin, iiislillateur, Clerrriorit-Ferrand ; Marri~u, pré-iileiit du S jndka t  
des marchands de vins en pros. Clrimrlnt-Vrrrand : Meurs maitre 
d'hdiel, Clermont-Ferrand ; l'ouchebmiif, iiiaitre dlLiôiel, Cleriiiont- 
Ferrand.  

Laboratoire de Dijon. - M k l .  Auger, fabricant de  pain d'épices, 
Dijon ; Bernard, vinaigrier, Dijon ; Boiigeaiilt, Ppicier. Dijon ; Cha- 
puis (Sylvain), Dijon : Corduan, président dii Syndicat  des negociantg 
en  vins et spirilueux d e  la Côte-d'Or Dijon ; Dumont, fabricant, Uijon ; 
Grivclet (Einiiianui.1). corniriissionriaii~e en vins Vesrie Hoinanee; Gol- 
dite, épicier Dilon : Jacquier, fabricanl d'huiles, Ilijon; Fapot, epicicr, 
Dijon ; Lamarche ( Ibnr i ) .  coinrnissionnaire en vins, Vesiie Roiiiau~e ; 
Sarraziri, sec.réIaire du Syriiiicat des iirgot:iarits en viris e l  spii,itueux 
de la COie-d'Or, Di jon;  Savot, prt,sident dii Syndicat viticole de la 
c6 le  dijonnaise. I)ijon ; Tiiiiituricr, brdsseur, Dijoii ; Troubat (Louis), 
minotier, Plombières-les-L)ijon. 
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Laborafoirr! du JJacre. - h1hI. A l ~ x a n d r ~ .  nbeoriant  en cnfës, le 
Havre ; Cliardnnnier, 411icit,r. Ir  A H V ~ P  : Dirz. n~;gorianI PII vins, l e  
H a v r :  1)iihiifT~t. nbgoriant ibn vins. le I lavre ; Diiplat iEiig ) cniirtirr, 
le IJavre : Diipiiir (Pierre). nrgncianl eri linivrrs. le H ~ v r e  ; I t ~ r n o n  
(Charle.), épicier. I P  l lavre ; Enronlre.  n6pnri:int r n  rai't;s. I P  Flavre ; 
I.aiii,in. n6pocinnt pn liqiieiirs, le F1:ivi.e; h la lwx,  le I Iav ic :  hlandrix.  

dc sainiloiix, le 1Iavi.e : Ilamrlot coiirtier. Ir I I ~ v r e  ; S l t . ~ i ~ p n w ~ k i ,  
npgocianl en poivres. Ir Havre : Vasse. brasseur de  cidrt., le Havre ; 
V ~ r s p r r k e  r o i i r t i ~ r .  I P  I1avi.e. 

Laboratoire de Lille. - MM. B o r ~ l  (Antir$). rour1ir.r en liqiieiirs, 
Lille; Hilloire iPaul:, nbgnciant en aliools. I.illr ; Carnn-Vi l l~rs .  coiir- 
lier en vins. Lille ; Dehiiisne tG ). d i ~ t i l l a t ~ i i r ,  Lille : Giraiid (Pa i i l~ ,  
vire-président rlii Syndical des vins r t  s~)iriliiriix. Lille : Hoiihron 
(Maurice), pipsident honoraire di1 Syndicat des vins et  spir i l i i r~i~x dc la  
région du Nord. Lille ; P r e j s  ( H  .) ,  roui.tier en vins, Lille; Rossignol, 
prFsirl~nt dii Sgndirat  des vins et spiriliieiix Lille. 

Laboratoire de Lyon. - M V .  Allard, cliaiciitirr. 1,ynn ; Arnaud, 
coqurtier, Lyon ; Bergw, coqi ie t i~r .  Lyon ; Bijon, chari-utier, Lyon ; 
Bonnet, roqiirtier [..on ; Rriinirr ( E  \, i i i ~ r c h a n d  en gros, Lgon ;  
Chrisiin. épiricr. Lgon : Ciire. char ru t i r r .  Lyon ; i u r t a l  ( J . ) .  msr rhand 
en gros, Lvon : Davill. c l ia r r i i~ iw.  Lyon ; Deville anr i rn  n e p r i a n t  en 
d e n r ~ ~ s  co oninles, lagon ; F'aiirhw. Iai i i t~r ,  I.,yori : l l 6 r i ~ r .  rriarcliand 
en gros. Lgon : Janliirnionil. i i ~ a r i ~ h a n d  en gros. Lynn ; Lamiire, char- 
cutier. Lyon ; \l:irche. ancien charciitirr. Lyon ; P q w l  (Jean).  n ia r -  
chand en gros, Lyon ; Poisard, rnarcliand en gros. Lgon ; Hoslaing, 
épicier drogiiiste, layon ; Sarrazin, Ppirier, Lyon ; Sivet, dp i c i~ r ,  I.yon ; 
Toiirnier, mnrchrind en pros. Lyon : Wrlsrh ,  marchand en gros. Lyon. 

Laboratoire de Montn~ll ier .  - M M  Riiiirnel fils, nPpociant. Mont- 
pellier ; Giierin fils, ancien nkgociant, Monlpellicr; Michel (Félix). 
négociant. Montpellier; Roux (Frederic), marchand de  grains,  blontpel- 
lier. 

Laboratoire de Nrzncy. - MM Aiibry, inarrliand de  vins en gros, 
Nancy ; Uoiirgeois, represenfant  de com~nerce ,  Kanry  ; Chardot,  mar-  
chand de vins en gros, Naiicv ; (:harlv, i:picier, Nanry  ; Corriier, niar- 
chanri de vins en gros. Rancy ; I)i.goin. niarl-hand d r  vins en pros, 
Kancy , Gniilnn, niarchanri de vins rn  grtbs Nancy ; Goelz, roiirtirr, 
Nanry ; Giidy, ep i i~ i r r ,  Nsncy ; Hryriiann (Marc ' ,  coiirtier, Naricy 
Hubert (G. ) ,  coiii-lier tan vins, N~n1.y  : Jacquot. nbpocitint, Nancy 
Lhiiillier, Nani:p ; h l t r i n g ~ r ,  rcrirCst~rilant de conirnei8ce, Nancy 
Reverdv, reprkeri tari t  en vins. Nancy:  Roiisselot. nl;gog,ianl, Nlincy 
Srhniitte, eplcier. Naria-y ; Sterne ,  i i iardianil  de  vins e n  gros, Xancg 
Stcillz, i r ia ic l i~nd de  vins en gros, Nancy ; Varideviile, Ppicier, Nnncj  

Laboratoire de Paris - hlJ1. Auilin ( P i ~ r r e ) .  prckirlent di] Svndi 
cat ~GnPra l  (lu coinrnrBrce en detail des vins e t  spiriliieiix d e  Piiris e 

1 

it 

de Ïa Seine, Paris ; Uaron (Ptiiil), si,crl'taire d r  1; Cham are syndicale 
parisienne du coni in twe des vins r n  boii lci l l~s,  Piiris ; Bionile (Ilenri), 
aricirn prPsirlent de  la Chanibre syiidirale di1 coniiiirrce t,n grils des 
vins r t  sliiritiieux de Piiris 1st d r  la  Spine, Paris;  h u s . a r d  (Victor- 
Altwrt), membre dii Conseil de la  Cliariihre syririicalr du commerce e n  
gi,os des vins e l  spiritueux dc Paris el de  la Seine,  Paris ; Carre (Char- 
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les-René), membre du Conseil de  la Chambre syndicale du commerce 
en gros des vins en gros ct spiritiirux de Paris et de I R  Seine. Paris; 
Colas iAlhert-Gabriel), anci6.n président de l'Union du coriiirierce des 
vins et spiritiieiix en gros. Vincennes ; Cilvillier ( Jean Alhrrt), ancien 
président de la Cliainhre synilicalr du coirimiZrce en gros des vins et 
spirituriix de I'aris et  dl, la Seine, Paris; Ilarnny Juli~n-.Iran-Baptiste), 
negociant, Paris ; Deiizj (Henr i ) ,  president de I H  Chambre syndicale 
des diatillatrurs de  la hanlieue de Paris, Pantin ; Derode (Lucien- 
Jules). n6gocionl en thés P L  cafbs. Paris ; Deshaies (Pierre-Loiiis), 
negocian1 en vins. Montreuil-soiis-Ilois; Dufresne ( 1  :harles-Louis), con- 
fiseur. Paris ; I)uroui~hoiix (Marie-Louis), prbsident d e  la Cti~nibre 
svndicale des vins en bnutrilles, Paris;  Garcet (Eriiile-Jiilrs), né~ociant,  
Paris; Garnier (Aiiguste-Philibert), membre du Conseil d r  la Chambre 
syndicale di] cnrriiiieice en gros des vins et  spiriiueiix de P ~ r i s  et dela 
Seine. Paris ; G ~ u d  (Joseph). ancien prisident de la Cliarribre syndi- 
cale des rrpr6sentanls en vins et  spiritueux de Paris, Paris : Girardin 
(Louis-Simon). prrsident de  la Chambre srndicale des dl'bitants d e  
vins d r  la Seine, Paris ; Godin (RenC-Aiigiistc), nieinbre di1 Conseil de 
l a  Chambre synrlicale di1 rorninvrce en groi  des vins et  spiri lu~ux de 
Paris et  de la Seine, Paris ; Goulet (Einile-Eiigkne), vice-président de 
la Chambre syndicale du comnierce en  gros des vins et  spiritueux d e  
Paris et de la Seine. I'aris ; Gourdault, secrktaire de la Chambre sin- 
dicale du commerce en gros des vins e t  spiritueux de Paris et  de la 
Seine, Paris ; Gravet (Hené-Gaston;, prksident de  la Chambre syndi- 
cale des repréwnlanls de vins et spirituriix en gro.;, Pai,is ; Gi~gnirc 
(Ctiarlrsj. Iri.soiier de la Cliarrihw sgnilicale du comrrirrre en  gros des 
vins et  spiritueiix de l'aris rl d r  la Seine. Pa r i s :  Grizard ( H u h e i t ) ,  
pr6siricnt de I'ljnion syndirale des dehiiaiits rle vins et liqiioristes de 
Paris r t  dc. l a  hnrilit~iie. Pari?: ; Jean ,  dit Figiibre (François hoel), prési- 
drrit de la Cliaiiibre svridirali: dv la corporation des riiarcharids ide 
vins et liqiioristrs de Paris, Paris ; J lninoii (Jean-B,ililis e-Anoustin- 
Léon),  rrieiiibre du C»nsi!il de la Chaiilbrra syniiicalv di1 ~ o m i u t ~ r c e  en 
gros des vins et spiritueux de Paris et de l n  Seine. Villeluif; Karrer 
(Eiriilc-Einmaniiel), SainL-Denis: K ~ s i e r  (Giist~ve!,  Paris ; LabbE,négo- 
ciant, Paris ; Lacostc iJulrs-François-ljrrnard, ncigociant en vins, 
Par is  ; Lafori (Jus~~~ili-Jlall i ieu),  représentant de coirinierce en spiri- 
tueux, le Parc Saint-Rlaiir ; Lale (Gaspard- Ariiedeei, ancien vice-prési- 
derit de la Ctiarribre s g n d i c ~ l e  du corrirrierce en gros des vins et spiri- 
tueux de Paris r t  de  la Seine, I'aris; Laiiibi.rt (René-lil;trie.Jiiseph), 
e x p ~ r t  degiislalrur. flaris ; Lamiral (Henri) ,  presidrrit de la  Chambre 
syndicale des dislillatc~iirs de  Paris, (:lii,hy : Lrroy (Charleç-Gaston), 
ancien ni'gociant en vins, Ivry ; Loy IJulrs-Mdrc), vice-presiderit de la 
Chaiiibre syndicale des dEbilarits de vins d e  la Seine, Paris , Malaquin 
(Anloine-EugPrie) président de la Cti;rirrbi.e syiiri~cale rles~ourtiersgour- 
mets, P u i s  ; Messener (Lion-Jean) ,  vicr-président de la Chainbri: s p  
dicale des courliers gournieis, Paris; hleriier (Henri , fabricant de cho. 
colat, Paris; Moiicliotle (Mathirii-Jiilien-Oi:tave), prksident du Syndirat 
central des distiliat8.urs de Fi-ance, Sain-J lani ié  ; Uiiliiiann, courlier 
en cales, Paris ; Pardon Joannks), neg~iciont en  vins, Paris ; Potin 
(Jiilien-Louis-Jos~pti). négociant, Iiaiis ; Proiist (Georgtjs-f3iriile Marie), 
président d e  la Chaiiibre syndicale du corriiiierce en gros des vins et 
spirit.ueux de Par is  et de  la Seine, Paris ; Hat.eau (Frkdéric), membre 
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du Syndicat des courtiers g o u r m ~ t s ,  Nogent-siir-Marne ; Sabot (Joseph- 
Airne-.Alliert), ancien prcsident de la Chaiiibrc syndicale du coninierce 
en gros des vins et spiritueux de Paris et de la S i n e ,  Paris ; Saillard 
(Paul-.lules), vice-prg~ident de la Chanilire syndicale di1 comnierce en  
gros rlvs vins et spiritiit.ux de I'aris e t  de la Seine, Paris ; Thirrriat  
(Jules-Augiislin), représentant de cornnierce, Saint-Msridi ; Vinay 
(I1ierre), nrgociant. Ivry ; \'ilou (Llrnri Llovis), rnenibre du Conseil de 
la Chaitibre syndicale du cornriicrce en gros des vins e t  spiritueux de  
Paris et de la Stlirie, Paris. 

/,ahoratoire de  Poitiers. - Rlhl. Chalmin, negociant, Poitiers ; Cra- 
venaud, ancien coiiimerçant, l'ailiers ; Mcrgault (L.) ,  présidcnl du 
Syndicat de l'épicerie, Poitiers ; Roblin, maitre d'hotel, Poitiers ; 
Rousset, maitre d'hbtel, Poitiers. 

Laboratoire d e  Port-Vendres. - RIM. Ferrarid (Justin), épicirr en 
gros, Porl-Vvndres ; Rossiries, nt;goriant en vins, Collioure. 

Laboratoire de Reims. - hlJl Bouclier iJules), président du Syn- 
dical gént'ral du comiiirrce de Reiiiis et  de la région, Reims ; Rliguot, 
président du Syndicat de l'épicerie. Reirris. 

Luburutoire de Iiennes. - MM. Bulfi a?. charcuiiw. Hennes ; Chau. 
vrai], cliar~ciitici~, Ki.nnes ; C~illrii, ni.gni:iaiit en vins et spiritueiix, 
Rennes; Diibail, pr thr i rn t  du Syndicat du commerce rn  gros des vins 
ct spirilueiix d'llle et Vilaine, Herinrs ; Uubarle, rirgoviarit en vins e t  
spirilueiix, Rrniics ; Heurlevent, représenianl de coriiinc,rce, Lannes;  
Jossand, Ppicier en gi,os, Kerines ; Lerigeliei., négociant en vins et  spi- 
ritueux, Rennes ; Lelort, débitant de  buissons, Hennes ; Logeais, épi. 
cier en gros, Ri n n r s ;  Loisance, négoriaut eri grains c t  I'arinee. Hen- 
nes ; Nourry, presiilent du Syndicat des debitunts de boissons, 
Kennes ; I'ercliais père, npgociarit en grains et farinizs, Rennes ; 
i'ollet, négociant en grains e l  farines, Rennes;  Valion, epirier, Ren- 
ries. 

Laboratoire de  R o w n .  - M31. Bouiliot (Cr ). épicier, Rouen ; Deno- 
iiiaison, nEgociant eu liquiiles. Rouen ; Gauberl, nr\gociarit en liquides, 
Rouen ; I.equeux, ancirn ptiariiiacien. liouen ; Pinclion, marchand de  
brume, froinagt~s.  LEUI'S e t  salaisons, Rouen ; Teriii,rt,s, eriirrpositaire, 
liouen ; Turpin, etitrepositaire, Rouen ; Saale, n~goci t in t  en liquides, 
Iluiien. 

Laboratoire de Toulon. - MM. Blanc (Pranyois), ancien boulanger, 
Toulon ; Guiol (Tuussaint). negocian1 en vins, Toulon ; Potlianier 
(Fernand), ndgociant en huiles, Toulon ; Solornas (Gustave). ancien 
nkgociant en vins, Toulon ; iTiilai (Maxiinilieri), ancien boulanger, 
Toulon. 

Laboratoire dc Tours. - M\l .  Badier, ancien cafetier, Tours ; Bon- 
neau. liquoi,isle, Amiioise ; Bourin, marchand de  vins et spiritueux, 
'~oiirs ; Carlus, fabricant d ' h i  es, Tours ; Cb%iaigiiier, propriétaire 
viticiilleiir, Joue-les-Tours ; Delahoune, ancirn epicit~r,  Tours ; Guery, 
ancien épicier, Tours ; Ileuitaiilt, propriétaire viticultrur, Joué-les- 
Tours ; Huard. pr~!sitlt.nl tie.1-Uiiion vinicole des proprietaires, Tours ; 
Lel'ebvre, fa1)ricant d'huiles, Tours ; Pearine. ancien ctiarcutier, 
Tours ; Pépin. anci rn  ~piciiar. Tours : I'ingiiet (H , i l r i ) ,  propriettiire 
viticiilteur, Saiiit-Syiiiplicirien ; l'roust, charcutier.Tuiirs ; Puissant, 
courlier, Tours ; Richard, président d u  Syndical des huileries du 
centre ouest, Tours ; Rondeau, ancien charcutier, Tours ; Rustenholtz, 
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président  d u  Syndicat  des l imonadiers ,  Tonrs  ; S i m o n ,  distillateur, 
Tours  ; C'avasseur, propriétaire  vitiçulleur, Vouvray.  

7r: Congres infei*nrtioiial da cliiiiiie nppllqiiée. - 
Le 7 .  Congrès iiiteruatiorial d e  cliiiiiie ~ i p ~ ~ l i q u b e  a u r a  lieu a Londres 
d u  27 iiiai a u  2 juin l9O9, sous l a  presidence d e  S i r  Wiiliarri Ranisay, 
e t  l a  prksideuce d 'honneur  d e  S i r  Henr i  Koscoc?. Les sect ions sont eta- 
blies coiiiirie su i t  : 1 .  Lbiiiiie antilyliqiie, pr&riderit T. E. ï'horpe ; 
2 .  Chimie iiiorgiiriiil~ie e t  ini lustr ie  iit:s pimduits iiiorgaiiiiliits. priki- 
d e n t  L .  Moiiti ; 3A.  i\léldIIiirgi~, prvsideiit 11. Uell ; Y U .  Esplosil's, pri- 
s i l e l i t  A .  Ruticfil ; 4A Cliiiiiie orgari14uc e l  pruiliiiis urgiiiiiques, ( i i 'cbi-  

deiit W. H. P c r k i r i ;  4 U  H a : i ; ~ i x s  c) loi ,anlea,  presi(ieii1 hleitlùla; 
5 Iiiilustrie i l cliiiiiio di1 bucre, pre3iilent H .  Liartuii ; 6.4. Iiidiisirie 
d e  l a  fccuie, prksideni €1 T .  Ili.owii ; t i f3  lriiiuslrie des I(~rr~ii~riiaiirins, 
prcsi( ieut  J Grrt tuu ; 7 .  Ciiiiriie agricole ,  presiiirril Ulylti;  8.1. tIjgii,iie 
e t  ctiiiiiie iiiédicalv pr6si1leut J .  Ç. Urowue ; 815. Cliiiiiie pharrri,iceu. 
t ique ,  p r t  sideiit  N.  H. .Rlai.tin . XC. (:liiiriie aiiiiic:iittcire, pi~esiileril 
K. l 'atluk ; 9. lJ1iotochiiiiie, pr , ,s i i lcnl  W. Abiiry ; 10. hlectrochi~nie et  
cliiiriie physique, prdsi,lerit  J .  B r u r i n e r ;  l i .  Legidal iun,  prcsident 
Alversioiie Le secri tiiiiat du Cniigr& est  fixii, jii:qii à iiaiiiel oriire. a 
l 'adresse su ivan te  : BI. Rlaciiab, Lruiiiweli Cresceiit 10, London S .  W. 

Chaire d e  eliiiiiic géni-i-nle du I'unrcrvciloii-c d m  
r i r i r ï  et iiretircw. - I'iir iIéci.et. du Pr ,~s i i l c i i t  d e  la  l<cipiiii18qiic di1 
5 auÛ1 lYlJ8, 11. Job ,  a l n  1:aculib des  science3 tlc loulouse, 
it e t6  uuiiiiiie p ru leswur  d e  ciiiiiiie géiiCraic dtiris ses  rappuris  avec l'in- 
Jus t r i e  a u  C;oiiservaluira iiatioiial des  a r k  e t  i i i e t i e r ~ ,  eu reiiiplace 
nieril d e  M .  Jurigfleiscii, déinissiuiiiiaire. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous inl'oriiions nos l eckurs  qii'eii qualité d e  secrCiaire géiiéral 1111 Syii- 

dical des ctiiiriistes, nous nuus rliargeuiis, lorsqiie les tleiniiiiiles e l  les 
otl'res le periiiclleiil aie prucurer dcs ciiiirister ailx iiiiluslrieis qui eii oiil 
besoiii cl des pl;ices aux cliiinislcs qui sou1 h la rcclicri:li~~ d'un eiii$oi. 
Les inseilions que  riuus faistins daiis les A t t n u i ~ s  bunl ahwlurrieiil gr"- 
tui teç.  s 'adresacr  à M. Lrinoii. 45, rue l'ureriiie, I 'aix, 3.. 

S u r  la demaiide d e  M le secrétaire d e  Ihssocial ion dea anciens ele~es 
de I'liislilut de chimie appliqiii?e. iioiis iiit'orriioiis lcs iiiduslricls qu'ils 
peuvent aussi demaiider des chimistes e n  s'adi,essant à lui, 3, i'uc Miclic- 
let, Pa r i s  (61. 

L'Association amicale des anciens éléves de I'lnatitut national agrono- 
riiiqiie t s t  i iiidiiit cliaque annre  rl'uiirir B M M .  les induslriils, d i i -  
mintes, e tc . ,  le cuiicours dr plu-ieurs ii~gi~riit .uis anionuni, s. 

Priere d',idreascr les driiiaudas a u  siege social de! I'Absocialion, !6. ruc 
Cldude Bern,ird. Paris, 5.. 

liahilarit villc iridiistiielle du Xord di'sire obtenir dépbt ou CfilMlSTE reprbscnta ion de  pimiuiis ciiimiqucs *,wswr 1,)s uiiws au 
bureau dus At~uule s  de chirme unalylzque, 4 5 ,  ruu Tuieiinü, l'üi~is. aux 
iiiiliales C. A .  S. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

AnoIjse qualitative des phosphateir et  antres sels 
solubles en milieu aaide, 

RIaitres de  conferences aux Facultes libres de Lille. 

Dans la  marche ordinaire pour  la recherche des bases dans  
un mélange de sels, après  avoir éliminé les rnktaux précipitables 
par l'hydrogène sulfuré, on ajoute souvent, à la liqueur débar- 
rassée des sulfures insolubles dans les acides étendus, de l'acide 
azotiqiie destiné B peroxyder le fer, puis du chlorure d'ammo- 
nium et  de I'amrnoniaquc destinés ii précipiter les niétaux dont 
les hydrates sont  insolubles dans l'eau et dans les sels animonia- 
caux (alurriiriiurn, chrome et  fer). Mais u n  certain nombre de 
sels solubles simplement en milieu acide et  quelques sels acides 
solubles dans l'eau, comme le phosphate monocalcique, précipi- 
tent également par  ces réactifs e t  rendent l'analyse, en cet endroit, 
trks tldlicate et  trés lahorie~ise. 

Les phosphates notariment se comportent ainsi ; le précipité 
ammoniacal peu t  donc renfermer, à cBt6 des hydrates, les phos- 
phates d'alumine, de chrome, de fer, et e n  grande partie d u  
irioins, celui d e  rnangariése. Si l'on a pr is  In précaution d'ajouter 
suffisanirnent de  sels arnmoniacaux, on évite la présence des 
phosphates d e  nickel, de  rabait et de zinc, mais ceux de baryum, 
de strontium, de calcium et de magnésium sont précipités peu 
près intégralement et, l'on rechercherait vaineiiient ces métaux 
tlaris la liqueur filtrée. 

Les oxalates, les fluorures, les borates.. . , quoique ces derniers 
soient assez solubles dans  les sels arnrnoniacaux, se comportent, 
d'une façon semblable, el,  s i  l'on a iiioins à craindre la précipi- 
tation des sels qu'ils forment avec le zinc, le manganèse, le nickel, 
le cobalt e t  le m;ignésiurn, par  contre la précipitation des sels 
qu'ils forment avec le baryum, le strontium et  le cslcium s'effec- 
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tue  plus ou moins complètement. On pourrai t  encore ajouter a 
cette nomenclature les silicates correspondants, lorsque, au  début 
de l'analyse, on  n'a pas  éliminE la silice par  une  évaporation à 
siccité en présence d'un acide et u n  frittage convenable. 

I'nrnii les nombreuses rnbthodes préconisées pour effectuer la 
séparation de ces composés, nous rappellerons, tout d'abord, la 
désagrégation p a r  les carbonates alcalins ; ce procédé réussit 
bien pour les sels autres que les phosphates, mais, pour ces der- 
niers, les plus fréquents d'ailleurs, l a  décomposition est toujours 
très incomplète par  suite de  la formation de  phosphates doubles 
alcalino-lerreux et  alcalins et d e  corriliinaisoris entre les phos- 
phates et les carbonates alcaline-terreux (2). C'est pourquoi on 
utilise souvent d'autres moyens pour séparer l'acide phosphori- 
que  des bases avec lesquelles il se trouve combiné. 

On s'est basé notarnriient sur  l'insolubilité du phosphate 
d'ktain en milieu azntiqiie, s u r  celle du  phosphate de bismuth 
dans les mémes conditions, s u r  celle du phosphate de fer en pré- 
sence de  l'acide acétique. Cette dernière niéthode est la plus usi- 
lée;  elle est pourtant délicate et demii~itle une certaine habitude; 
il arrive fréqiiemmcnt, si l'on n'utilise pas u n  grand excés de 
chlorure ferrique (2), que le précipilé retient la majeure partie 
des  inétaux terreux et du  manganèse, qu'on retrouve alors diffi- 
cilement dans la liqiieur. Ce fait  doit Ctre dîi en partie, croyons- 
nous, à ce que les phosphates alcalino-terreux e t  de manganése, 
solubles k froid dans  l'acide acétique mSme très  dilué, se préci- 
pitent de nouveau lorsqu'on fait  bouillir leurs solutions ; or, dans 
la méthode que  nous venons de  rappeler,  c'est prkcisément à 
l 'ébullitio~i q u ' o ~ i  provoque l'élimiriatiou c l ~ i  pliospliate ferrique 
et  de l'acétate basique de fer. Une autre  critique a encore étC 
faite à cette façon de  procéder. Beilstein (3 )  indique que la sépn- 
ration de l'acide phosphorique des terres n'est possible qu'en 
I 'ahsmce di1 chrome, les sels d e  chrnme n'étant pas prkcipités 
l'ébullition par  l'acétate de  soude et empSchant méme, partiel- 
lement ou intégralement, l a  précipitation de  l'aluminium et du 
fer par  ce réactif. 

(1) ROSE : Trnilé  de chimie anal?/tigue, t .  1, p. 548. 
( 2 )  VILLIERS : Tableaux d'analyse qualitative, p.  YG.  
13) Manuel d'analyse qualitative, T r a d .  A .  et P. Ruisine, P. 86. 
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La méthode que nous allons exposer présente l'dvantage d'2tre 
plus sirriple et plus rapide que  celles habituellenient ernplogées ; 
de plus, elle permet d'embrasser tous les cas et d e  s'appliquer 
aussi bien :i la recherche ordinaire des riiélnux dans une solution 
aqueuse qu'h celle de mi'langes complexes de sels qui ne sont 

soluliles qu'en milieu acide. Cette iiiéthode repose sur  I'einploi du 
liioxyile de s o r l i ~ ~ n i ,  dont on utilise fréqiieiiinient im nnnlj se les 
pi-opriitks oxydantes. 

Le précipité aiiiinoniac;tl, clélayE tliins unc solution de c n h o -  
nate de soude a u  dixikine, est traité par  u n  peu de  bioxyde de 
sodium, puis on fait bouillir pendant quelques instants.  Dans 
ces coritlitions, les sels précipités sont e n  majeure partie désa- 
grégés ; cette désagrégation n 'a  du  reste pas besoin d'étre totale 
pour le succès de  l'andlyse. Dans la solution sodique obtenue, se 
trouvent I'aluiriirie libre ou à I ' t i h L  de pliospliate, le chrorrie triiris- 
foriiié en chromate et tout le zinc qui aurai t  étC entrain6 dans le 
prkipi té  airirrioniacal. 

Cette solution, outre la recherche dcs niét;iux que nous venons 
de citer, peut ètre utilisée h ln déterinination des i~cides précipi- 
tés (acides phosphorique, oxalique, borique, fluorhydrique, etc.). 

Le résidu insoliilile d a n s  la soude provenant de In déconiposi- 
tion du peroxyde de sorliiiin est alors trait6 A froid p a r  1';tcide 
ac6tiqiie étentlii (solution ail 2/10 environ) ; cet acidc laisse inso- 
luble la majeure partie du rnangankse, qui est transform6 en 
hydrate de hioxyde, ainsi que tout le fcr sous forme de phos- 
phate ; par  contre, il dissout légèrement l'hydrate de fer et 
coinpl~tement les composks alcalino-terreux. Pour dkterrniner 
ces derniers dans la liqueur acétique, nous combinons la rriétliode 
que nous avons précklernment décrite pour  la skparation du 
haryiim, du strontium et du calcium (1) avec u n  proc6dé incli- 
qué dans le méme but  p a r  31. Baubigny ( 2 ) .  

Voici, d'ailleurs, sous forme de  tableau dichotonlique, les 
diverses opérations n6cess;iires pour ef'fectuer ces recherches. 

( 4 )  Annules de chimie analytique, 1907, p. 407 .  
(2 )  Hull .  Soc. Chirn. de Paris, 1895, 1 .  4 3 ,  p .  326. 
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La  solution sulfhydrique 
bouillie pour chasser f12S 
est traitee B I'ebullition pa. 
Az0311, puis par AzIItCI e 
AzHIOH (1). 

Le précipité obtenu est jet1 
sur filtre et l a  solution es 
traitée comrne d'ordinaire. 

- 
Le précipite ammoniacal 

lavé, est délayé dans un verri 
avec fi & I O  cc. de CO3Nahai 
1/10 ; on ajoute un  peu dm 
NaSOS (II2 g r .  à I gr. environ) 
on fait passer dans un t u b e ,  
essais et  l'on chauffe B l'ébul 
lition pendant quelques rninu 
nutes, puis on  filtre. 

On obtient : 

Un pr4cipit4 

Le  laver E 
l'eau distill& 
et le traiter 
su r  filtre par 
l'acide acéli- 
que au 1 / 2 0  
(2 i 3 cc). 

On a : 

Une solution : 

L' a c i  difier 
~ a r  I ' a c i d c  
ce t ique  à 50 
1. 100, puis 
[jouter un ex- 
:és de : 

~ ~ ~ 4 0 1 1 .  

l n  obtient : 

Jn r6sidu : 

Ce résidu, qui doit 
&tre franchementcoloré 
en rouge o u  en  hrun- 
noir, est traité sur filtre 
par un peu de AzO3H au 
115. 

On obtient : 

Une solution : 

Lorsqii'on a trouvé 
lu fer, ael~ever sou Ili- 
nination, s'il y a l ieu,  
jar POiXa?I1. Addition- 
ler la hqueuï d'un ires 
éger excés dc chromate 
l ' a m m o n i u m  acét i -  

lue (2) .  
On obtient: 

Jne solution : . . . . 

jl) Dans le cas de certains sels de chrome, notaminent du  fluorure, assez 
soluble daris l'arrirnoriiarlue, il esl. l ion d e  faire bouillir poi i r  chasser l'ex. 
cés d'ammoniaque e t  pour curnpl6ter la précipitation du chrome. 

(2) 10i1 gr. di:hiclirorriatr: tl'~iriiirioriiiirii, 7.7 c c .  d'anirrioniaque pure j.22OB~ 
e t  50 cc. d'acide acttiquc cristallisablr: pour i litre. 
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Un r6sidu noir : 

Une partie de ce resid3, bouillie avec AzOS1l concentré et P b O l ,  donne 
. . . . . . . . . . . . .  une liqueur rouge-violet Mn 

Une solution : 

Cette solution, additionnée de sulfocyanure de potassium, donne une 
. . . . . . . . . . . . . .  coloration rouge-sang Fe 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  ( Un prBcipit6. Ba 

Une solution : 

On lui ajoute 
4 à 3 volumes 
d'unesolution de 
S O ~ A Z H ~ ; ~  A B gr. 
par li!re, et l'on 
porte & l'ébulli- 
lion. 

On a :  

. . . . . . . . .  Un prBcipit6 cristallin. Sr 

. . . .  U n  précipit6 Ca 

On obtient : 1 

Une solution : 

Si l'on a t rouve du stron- 
Lium, achever son elirni- 
nation en faisant bouillir 
la liqueur avecune solulion 

I 
Dans le cas d e  POAAI,  le précipite se produit dès qu'on ajoute B la 

. . .  solution de l'acide acétique, dans lequel il est insoluble Al 

. . . . . .  
La solution est  jaune  ; acidifiie par l'acide acétique et traitée par 

1'acét.ate de plomb, elle donne u n  précipité jaune Cr 
Une partie de la solution jaune ou incolore, traitée par (AzlI')'S, donne 

. . . . . . . . . . . . . . .  un précipité blanc Zn 

Une solution : 

exces de  C O ~ ( h z H , ) ~  
et fi l trer  pour  éli- 

m i n e r  le  manganéae 

R E M A R Q U E S .  

1. - Kous  n'avons p a s  fait  f igurer  dnns  cc tableau l e  nickel e t  
le cobalt ,  d o n t  les  coinposés son t  t r o p  solubles d a n s  les sels 
amriioniacaux pour se  r e t rouve r  d a n s  le préc ip i té  ammoniaca l .  
Le nickel passera i t ,  d 'ai l leurs,  dnns  ln so lu t ion  acét ique  e t  pou r -  
rait  s'y déceler fac i lement ,  t a n d i s  q u e  l e  cobalt ,  t r ans fo rmé  par 
le b ioxyde d e  sod ium en  o x y d e  b r u n ,  res tera i t  Zi cBt6 du  manga- 
nZse d a n s  l e  résidu acét ique  ; on l'y nie t t ra i t  e n  h i d e n c e  e n  fai- 
sant par exemple  la pe r l e  au borax. 

de S04(AzH')P au l / 5  ; fil-  
Lrer et ajouter à la siilutiiiii(dans 
quelques cc. d'acide acdti- 
que et de l'oxalate d'am- 
monium. 

En l'absence de stron- 
tium, la solution peut htre 
traitée directement par 
C P 0 4 ( A z I I ' ~ z .  

qui  aurait pu  passer 
la solution acéli- 

que, 
Laliqileur fillrée, trai- 

tée par P04Na!H, donne 
agitation 

Un pr6cipit6. M g  
(voir remarque V). 
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II. - L'uranium pourrait  aussi facilement trouver place dans 
ce tableau. Le précipité ammoniacal serait  solubilisé par le 
bioxyde.de ,sodium ; il reprkipi terai t  avec l'alirmine par  l'arnriio- 
niaque et s'en distinsperait coiirme d'ordinaire par  sa  solubilitk 
d:~ris le carbonate d'aminoniurn. 

III. - On évitera de prendre un  précipité de silice pour d c  
l 'alumine, eri vérifiant son irisolubilité dans  les acides éteridus 
aprks l'avoir fritté suffisamment. Cette précipitation aurait por- 
ticulièrement chance de se produire cltins le cas de silicatrs dont 
la silice n'aurait pas été tiliminée a u  début de l'analyse. 

IV. - L'addition d e  chromate d'ainmoniurn à la solution ac& 
tique du résidu insoluble dans K a V  peut donner une coloration 
brune, si le peroxyde ri's pas 6té décomposé p a r  ébullition ; on 
la ferait disparnitre en filisa111 tiéJir la liqueur. 
V. - Lorsqu'on aura  d û  n.jouter à la solution acétique d u  

POIXaPII pour éliminer le fer dissous et q u e  le niélange ne ren- 
fermera pas de  inanganhse, le priicipité obtenu par  le carbonate 
d'ammoninqiie indiquera immklinternent la prCsence d u  magné- 
siurn. Dans le cas trés particulier où leprécipité ainmoniacnl con- 
tiendrait & In fois Fe, Jln et RIS, et qu'il aurai t  fallu Climiner le 
fer de la solution acétique p a r  le phosphate de soude, il serait 
nécessaire d'enlever l'excés de ce réactif pour  rechercher le 
mngnksiuiri; on rrrodifier:iit alors la iriéthode eri cet endroit 
comnie suit : Ici liqueur, débarrassée du calcium, est traitée piir un 
IFger exc:i.s de Fe'C16 ; on filtre ; la. soliition est ;iilditionnc;e d'un 
excés de CO"(ilzI14>z, filtrée à nouveau et soumise i l'action du  
PObNaPII. 

Rouve~a procédé d'iden$itioation de la thugone 
dans les Iiqnenrri, 

Par MM. L.  Du~anc  e t  A. MONNIER. 

Plusieurs auteurs ont proposé l'emploi du réactif de Legal pour 
la carncti..ris;ition de la thiiyone dans lts liqiiei1i.s. R I .  Curiinsse (1)  
a rriontré que cette réaction est assez sensible pour I'identifica- 
tion d e  l'essence d'absinthe. Ilernièrerncnt, M. .Y. Rocques (2),  
et, à la rri&iiie époque, l 'un de nous, dans uii rapport d'exlier- 
tise(3) et  dans une coiiiin~~nication faite U la Sociétk de physique 

(1) Annales de chimie ana ly l i pe ,  1907, p. 133. 
(2 )  Annales de chimie analytique, 1908 ,  p. 227. 
( 3 )  L. DIIPARC, Rnj~porl d'expertise sur les l zpeur s  rjualibies d'imita- 

lions de l'absinthe, GenCve, 1908. 
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et de sciences naturelles de Genève dans s a  séance du  4. juin ZYOS, 
arrivent à celte coriclusiori, basée s u r  un  grand norribre d'essais 
effectubs s u r  des essences et des mélanges d'essences diverses, 
que cette methode peu t  doriner de précieuses indications pour  la 
c:iractérisation de la thuyone. 

On peut cependant faire quelques oiijections k ce procédé : 
1 Y a  réaction est fugace et  disparaît  tres rapidement lorsque 
la proportion d'essences est faible ; 2 Y e  réactif de Legal n'est 
pas spécifique de  la thuyone ; il agit s u r  un certain riorrilire 
d'aldéhydes et d e  cétones, et en particulier sur  deux constituants 
des essences, qu'on peut rencontrer dans les liqueurs, le citral 
et la carvone. III. Rocqiies a indiqué un pro&dC: permettant d'éli- 
rriirier le  citral et les autres  aldéhydes par  condensation au 
moyen de phosphate d'aniline, mais la carvone n'est pas  reteiiue 
et passe intégralement dans le distillatuni avec la thnyone. 

Nous avons clierch6 à. r e ~ i d r e  la r6actiori stable et perrriettant 
de retrouver la thuyone,  sans ambiguïté possible, en présence de 
la carvone et  des difTérentes essences B base de cét.ones. 

Nous y sommes parvenus en apportant à l'emploi du  réactif 
de Legal une  - modification consistant à ajouter au liquide à 
essayer quelques gouttes d'une solution de sulfate de zinc, avant  
l'addition d u  nitroprussiate de sonde. Dans ces conditions, et 
aprés avoir ajouté la soude canstiyue, puis l'acide acétique, on 
obtient, en présence de la thuyone, non plus une coloration rouge 
fugac~:, irinis u n  prtScipitC: rouge-groseille, qui se dépose lerite- 
ment a u  fond de  l'éprouvette ; la réaction est encore trés appré- 
ciable avec une solution à 2/5000. Les autres essences donnent 
égalerrierit des précipités plus ou rrioins abonrlaiils, mais de 
couleur claire, généralement blanc-jaunittre. Les solutions 
d'essence d e  carvi,  p a r  exerriple, donnent u n  précipité blanc ; 
la carvone, u n  préciptité jaunâtre ; l'eau-de-vie de marc, qui  
r h g i t  nettcrrient avec le réactif deLegal, ne donne qu'un précipitC 
blarichiitre ; l'acétone dorine un précipit6 jaune.  Le seul corps 
qui pourrait  gkner ln recherche de la  thuyone est le citral, qu i  
donne un  précipité rouge-orangé ; nous avons vu qu'on peut 
l'éliminer par  coridensatiori avec le phosphate d'aniline. 

Pour  effectuer cette rkaction, nous opérons de la rnitniére sui- 
vante : 10 cc. de la solution d'essences dans l'alcool à 60" sont 
additionnées d e  2 cc. d'une solution de  sulfate de  zinc à 10 p. 100, 
puis de O cc. 5 d'une solution de  nitroprussiate A 10 p. 100 ; on  
agite, e t  I'on fait couler lentenient 4 cc. d'une solution à 5 p. 100 
de soude caustique non carbonatée ; on laisse reposer pendant 
une minute après agitation, e t  I'on ajoute 2 h 3cc. d'acide acéti- 
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- 380 - 
que cristallisable. Au hout de quelques minutes, le prhcipité se 
rassenible en flocons et tombe au fond du vase. 

Nous avons fait un grand nombre d'essais sur des solutions des 
différentes essences a 2 p. 1000 dans l'alcool à GOo, et nous indi- 
quonsdans II: tahleau suivant les résultats obtenus : 

Thuyone, 
Tanaisie. 
Grande absinthe, 
Thuya, 
Sauge, 
Arleiriisia barrelieri, 
Acétone, 
Rue, 

Carvone, 
Carvi, 
Aneth, 
Fenouil doux, 

Menthe pouliot, 
Curo-moji, 
Menthe, 
Romarin, 
Arnnndes amères, 
Cumin, 
Cannelle, 
Citml, 
Verveine, 
MSlisse, 

Citron, 
Orange, 
Thym, 
Origan, 
Piment, 
Anis, 
Badiane, 
Basilic, 
Sassafras, 
Eucalgptol, 
Cardamome, 
Coriandre, 

fort précipitb, rouge-groseille foncé. 
1) )) ll P 1) 

prkcipiti rouge-groseille foncé. 

I> )) )) )) 

D D )) B 

fort précipité jaune. 
fort précipité jaune, devenant orangé 

clair. 
précipitéjaunâtre,devenantjaune-brun. 
précipité blanc. 

i> >) 

lkger prkcipité jaunâtre, devenant ver- 
dàtre. 

précipité jaunktre. 
n n 
)) )) 

précipité janne-hrun clair. 
précipité blanc-jaunâtre. 

)l )) 1 

B B )) 

fort précipité rouge-orangé. 
précipité rouge-orangé. 
prkcipité blanc-jaunâtre, devenant rose- 

orangé. 
précipité blanc. 

11 >l 

prkcipité jaunâtre. 
léger prkcipiti blanc-jaunatre. 

1) >1 )) >) 

B )) >> 1) 

lkger précipité blaric-grisâtre. 
léger précipité blanc. 

11 D D 

P )) )> 

traces de précipité blanc. 
précipité jaune-verdâtre. 
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Rergamotte, 
Lavande, 

Aspic, 
Pinène, 
Bornéol, 
C;tlarniis, 
Cyprès, 
Angélique, 
Fenouil d'eau, 
Gingembre, 
Genièvre, 
Camomille, 
Hysope, 
hlille-feuilles, 
Uoldo, 
Mastic, 
Macis, 
Coumarine, 
Eau-de-vie de marc, 
Rhum, 

précipité blanc.jaunLtre, 
précipité blanc.jaunâtre,devenant légè- 

rement rose. 
précipité blanc-verdâtre. 
préripité blanc. 
traces de précipité blanc. 
précipité blanc-jaunhtre. 
fort précipité blanc. 
légcr précipitk blanc. 
précipité blanc. 
précipité blanc-jaun8tre. 
fort prkcipité blanc. 
précipité blanc. 
précipité blanc, devenant rose pille. 
précipité jaune-brunâtre. 
précipité jaunâtre. 

>) 1) 

)) 3 

>) n 

précipité blanc-,jaunAtre. 
>) 1) n 

On remarque dans ce tableau que, seules, les essences à base de 
Lhuyone donnentun prkipité rouge-groseille foncé, trGs caraclh-is- 
tique, et que toutes les autres essences donnent des précipités de 
couleur claire, blanche ou jaunàtre, à l'exception de celles qui 
renferment du citral en proportions notables et qui dorinent uri 
précipite rouge-orangé . 

Pour faire l'essai sur les liqueurs, il suffit de prendre 10 cc. 
de distillatnm et d'effectuer la réaction sur cette quantité ; après 
agitation, en regardant le tube par transparence de haut en bas, 
on distingue très nettement la coloration rose due Li la présence 
de la thuyone. Après quelque temps de repos, on peut examiner 
le précipité qui s'est déposé et le comparer avec des tubes té- 
moins. 

II convient de faire une remarque relativement it la recherche 
de la thuyone en présence du citral. En effet, le citral ne réagit 
pas avcc le réactif de Legal, après condensation au moyen du 
phosphate d'aniline; mais nous avons remarqué que, si l'on met 
un léger excès d'acide acétique (ce qui a lieu par notre procedé), 
le liquide se colore peu a peu en rouge-grenadine ; cette coloration 
est absolument stable et peut, par conséquent, géner la recherche 
de la thuyone. Dans ce cas, il suffit d'ajouter de l'éther et d'agiter ; 
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le liquide se décolore complètement, et l'éther se colore en jaune ; 
en présence de la thiiyone, i l  se dépose iinrnédiatement, au forid 
de l'éprouvette. un  précipité rouge. 

Ce traitement à l 'éther peut ètrc effectué chaque fois qu'on 
recherche la thuyone dans une l iqueur  ; le  précipité se rasseni- 
ble rapidcrnent e t  forme un anneau rouge t rès  net h I'intorsectiori 
des deux liquides. 

Cette méthode permet de  retrouver directement la thuyone 
dans le distillatum des liqueurs, sans concentration et, par 
conséquent, avec une très petite quantité du  liquide h essayer. 
Nous avons filit un grand nornhre d'essiiis s u r  des absinthes d u  
commerce, et nous avons obtenu chaque fois, nettement, la rdiic- 
tion. Les essais effectués dans les niéines conditions avec des dis- 
tillüturn d'esserices ne reriferrriant pas de  thuyorie ne nous 0111 
donné que de légers précipités de  couleur jaune-clair. 

Si les réactions obtennes de  cette f q o n  ne  pal-aissent pas suffi- 
samment  nettes, on peut concentrer les essences en traitant par 
l 'éther 30 cc.,  4.0 cc. ou plus du distillatuin éinulsionriF: par l'eau, 
puis,  après  évaporation de I'dther, on reprend le i-ésidu par 
quelques cc. d'alcool. 

Sur l n  cui.actC5imiscitioii de I'rioide Imuzoïque 
e t  sa reclierclie rlanv le beurre. 

Par M. G. IIALPIILN. 

l k p u i s  quelque temps, le commerce d u  beurre  a été sollicité de 
mettre en wuvre un produit conservateur bliiric, qui est fahricjut! 
à l 'étranger et dont  la constatation d a n s  le beurre conservé passe 
presque toujours inaperçue, p i m e  qu'il  consiste en un bcnzoate 
alcalin. 

Eri efl'et. la recherche et  la cariictérisation de très petites quan- 
titks d'acide Lierizoïque préserite de grüritles difficultés ; elle 
repose, ii l 'heure actuelle, su r  deux rkactions principales : la for- 
mation de bleu d'aniline, conirrie l'a propos6 autrefois M. Charles 
Girard, ou la nitration en vue de produire le diümido-benzoate 
d'ammoniaque, dont la solution alcaline cst bruri-rouge (Mohler). 
Le premier de ces procédés inaiique de  sensibilité ; de plus, il 
présente des difficultés d'application dont  on triomphe difficile- 
ment ,  e t  il n'est pas facile de  préciser les conditions de réussite 
d e  la réaction chaque fois qu'il faut  recherchr:r de  petites qiian- 
tités de produit. 

Quant  à la réaction de Mohler, l'essai que  j'en a i  fait, en rne 
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conforrnant a u x  indications donriEes düris le Memenlo du chimiste, 
a été encore moins s a t i s f a i s ~ n t .  P a r  contre, j'ai reconnu qu'elle 
ritait suscept,ible d'une grande  sensibilité e t  capable de  déceler 
environ t / 2  niilligr. de  produit si  l 'on oprire de la façon sui- 
vante : 

On place l'acide berizo'ique tlaris u n  tube k essai d'environ 
16 centirn. d e  longueur;  on  verse dessus 2 cc. d'acidc sulfurique 
pur et  k G G o  du  commerce, puis O cc.2 d ' A 0 1 1  ; on   nél lange 
et I'on chauffe, en agitant d e  terrips à autre, au-dessus d 'une 
flarnme de  Bunsen ayant  environ 4cent,iiii. de h a u t m r ,  et tout  
prhs d'elle (en evitant que la flamme touche le fond du  tube) ; on 
cesse d'agiter dks que la masse corniiience à bouillonner, el l'on 
niairitierit le  tube irrirriobile jusqu'k ce qiieles vapeurs  qui le rern- 
plissent et qui vont s'en échapper soient 6p:iisses et niélangéesde 
vapeurs blanches. Ij70pérntion ne dernaritle que quelques instants. 
Apr6s refroitlissernent, on y o u t e ,  en agitant,  5 à G cc. d'eau, qui  
produisent un échauffernent et le dégagement de  vapeurs nitreu- 
ses ; on ajoute peu B peu, en agitant aprés  c h q u e  addition, du  
sulfitede soude en solution aqueuse saturée, jusqu'h ce qu'il n'y 
ait  plus du tout de vapeurs jaunes dans le tube ;  on  rend bien 
hornogène ; on  laisse refroidir, puis  on verse, peu peu, ii l a  
s u r f a x  du liquide, de l'ammoniaque pure ; il se produit une colo- 
ration rouge-orangé plus ou moins vive, selon la quantité d'acide 
benzoïque mis  cn ceuvre ( 2 ) .  

Pour rechercher p a r  ce moyen l'acide berizo'ique daris le beurre, 
on fond celui-ci sur  de  l'eau de chaux  saturée ; on brasse le 
mélange, en s 'assurant que l'eau reste alcaline ; nprés refroidis- 
sement, on separe In couche aqueuse, e n  comprimant a u  besoin 
le beurre ; on l'acidifie p a r  un  excès d'acide phosphorique, e t  
l'on agite avec 2,'2 volume d'éther sulfurique ; s'il se produit une  
émulsion, il faut la faire disparaître en ajoutant de l'alcool, 
goutte d yiulle el sunv eacis ; on évapore spontanE?mnl 1'Ettier 
décanté ; si le résidu est aqueux, on  l'épuise une  deuxième fois 
par  l'éther, et l'on évapore spontcmement celui-ci ; on olitient 

(1) La réussite est rigoureusement subordonnLie a l'exécution stricte du  
procédC tel qu'il vient d'étre décrit ; si I'on modifie la  façon d e  chauf- 
fer ou l a  durée de lit chaume, si I'on change les proportions d'acide, o n  
risque de n'obtenir, pa r  addition d'ammoniaque, qu 'un faible brunisse- 
ment, ou m h e  aucun changement de coloration. Alors, eii versant & la 
surface de l'essai, rendu alcalin, unegoutte  de sulfhydrate d'amrnoniaquc, 
celle-ci développe tres souvent une coloration rouge i la  surfitce de con- 
tact. Il est donc recommandable, lorsquc l'essai a donne un resultat néga- 
tif, de le compléter en faisant agir le sulfiiytlrate d'ammoniaqne comme il 
vient d'être dit. 
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ainsi un résidu presque anhydre, qu'on laisse sécher à l'air 
libre : dans la capsule même qui le contient, on verse 2cc. de 
SObH2 ; on chauffe doucement (sans dépasser 100-1100) et en agi- 
tant pour dissoudre l'acide benzoïque ; aprés refroidissement, on 
ajoute Occ. 2 d'Az03H fumant ; on rend homogène ; on verse ce 
liquide dans un tube A essais, et l'on termine comme nous l'avons 
indiqué plus haut. 

Modifications pratiques de la méthode hytlrotiiné- 
trique. Quelques eonsldérmtions suc la valeur da 
procédé, 

Par M. F. TELLE, sous-directeur du Laboratoire niunicipal e t  régional 
de Reims. 

La méthode hydrotirn6trique de Clark, modifiée par Boutron 
et Boudet, est encore, 2 l'heure actuelle, très employée comme 
moyen rapide d'appréciation de la dureté des eaux. Est-il cepen- 
dant procede plus empirique que celui qui consiste à opérer sur 
un  volurne de hOcc., el à admettre un degré hydrolirriélrique 

2cc .4  
occuparit - = Occ.1043 et représeritarit environ Icentigr. 

23 
de C03Ca par litre d'eau (exactement Ogr.0203) ? 

11 nous a semblé désirable de rattacher cet essai au système 
général des analyses volumétriques, c'est-a-dire au systérne des 
liqueurs normales, et de mettre le degré hydrotirnktrique en 
rapport simple avec le cc., et cela, sans trop rriodifier sa valeur 
en sels terreux, de façon 2 ne pas troubler les données que le 
chimiste et l'hygiéniste possèdent sur ce sujet. 

11 est facile d'y arriver ; remarquons que le poids moléculaire 
du carbonate neutre de chaux est exactement 200. Supposons 
notre liqueur hydrotimétrique exactement Ni10 et correspon- 

SO'II' 
dant, par conséquent, A - ; un litre équivaudra donc à : 

80 

Si nous faisons un  essai hydrotimktrique à l'aide de cette 
liqueur, mais en opérant sur 50cc. d'eau et en employant une 
burette ordinaire, graduée en dixikmes de cc., chaque cc. em- 
ployC pour arrierier la mousse persistante reprCseritera, par litre 
d'eau : 
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et chaque dixiéme de  cc., autre~rienl  dit  chaque petite division 
de la burette, représentera exactement 1 centigr. de  carbonate de 
chaux et sera le degré hydrotirnétrique. 

La modification que  nous proposons d'introduire d a n s  la mé- 
thode hydrotimétrique possède les avantages suivants : elle ne  
nécessite pas de rriatériel spiicial, puisque la burette Liydrotirrié- 
trique est une burette ordinaire divisée en dixiémes de  cc. Elle 
facilite heaucoup la résolution des prolil8mes hydrotimétriques, 
la valeur d u  degré pour chaque élément se déduisant directement 
de son poids moléculaire, cornme le  montre le  tableau suivant : 

Enfiri, l a  valeur  d e  ce degr6 est tellement voisine de celle d u  
degré Boutron et Boudet qu'elle ne modifie pas sensiblement les 
moyennes et les maxima ;iiixqiiels les ch imisks  sont  hahibués. 

Le maximum 300, fixé pour le degré total d'une eau potable 
par le Conlit6 d'hygiène publique de  France, deviendrait 3 0 9  
(praliquerrierit 310), ce qui constitue une difrérence insignifiante, 
attendu que, d'un jour k l 'autre, l a  même eau présente de plus  
grandes diff6rences d a n s  son degré t,ot,al. 

P~epara l ion  de la  ligueur hyd~olimetrique dbcime. - Nous prépa- 
rons l a  liqueur hydrotimétrique N/10, comme l'a indique 
RI. Courtonne, p a r  saponification de l'huile d'olive ; on  prend 
32gr. d'huile d'olive, qu'on saponifie au  bain-marie avec le  
mélange suivant  : 

1 Corps  1 Poids 
cherche. moléculaire. 

. . . . .  Lessive d e  soude 36%6. 13gr. 
. . . . . . . . .  Alcool 8 90° 20 gr.  

Aprés saponification, on séche le  savon et on le dissout dans 
800 cc. d'alcool à 60" ; on  laisse reposer pendant 48 heures  a u x  
environs d e  00, e t  l'on filtre. 

Signalons e n  passant  une observation importante : pour 
qu'une l ique~i r  hydrotimétrique mousse bien, il faut qu'elle soit 
nettement alcaline a In plitnlhne du phknol ; une liqueur exacte- 
ment neutre réussit mal, et il en faut  u n  plus grand volume pour 

II Valeur  de  10 
par litre 

Valeur d e  1.1 Corp. 
pür litie. cherché. 

Poids  
moléculaire. 
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faire mousser I'eau distillée ; avec une bonne liqueur, nous 
employons Occ. l à Occ.25 au plus pour faire mousser 5Occ. d'eau 
distillée. 

Il nc faut cependant pas exagérer cette alcalinité, e t  surtout il 
n e  faut pas ajouter, comme on le recommande quelquefois, de la 
soude à une liqueur trop faible pour l'amener a u  titre voulu ; si 
l a  liqneur est trop faible, i l  n'y a d'autre ressource que d'y redis- 
soudre du  savon d'huile d'olive. 

On obtient aussi une liqueur satisfaisante en employant, au 
lieu d'huile d'olive, de l'acide oléique purifié, qu'on S. ,t t ure avec 
u n  l@er excès de soude. 

Pour a , juste  la liqueur, on commence p a r  déterminer le 
voluinc nécessaire pour produire, avec 5Ucc. d'eau distill6e, une 
mousse d'au moins I centirn. de hauteur  et persistant pendanl 
une  minute au moins. Cette quantité est généralement de Occ.2, 
soit 1 O .  

On se sert, comme flacon hydrotimétrique, d 'un  flacon ordi- 
naire de 125gr , forme haute ,  bouché i l 'émeri, dans  lequel on 
introduit 50 cc. d'eau rnesurés avec une pipette. 

La façon d'agiter pour produire l a  mousse n'est pas indiffk- 
rente, et elle est souvent la cause de la variabilité des résultats ; 
il importe donc d'agiter toujours de la mêinc façon ; nous avons 
pris l'habitude d'agiter le flacon dans le sens d e  son axe d'un 
mouvement de va-et-vient rapide, mais non saccadé, afin de ne 
pas briser la mousse. 

On répète la riléme opération sur  50cc. d'une liqueur type, 
dont un  litre correspond i Ogr.20 de  ÇU3Ca, e t  qu i  doi t  par  con- 
séquent marquer  300, déduction faite d e  la quantité nécessaire 
pour faire mousser I'eau distillée. 'Jous avons trouvé avanta- 
geux de préparer cette solution type en dissolvant Ogr.34.S de 
sulfate de chaux cr~stal l isé  p u r  (dont nous donnons la pr6para- 
tion plus loin) dans  une  quantité d'eau suffisante pour  faire un 
litre. L'emploi du sulfate calcique permet d'avoir une liqueur 
à hase de chaux sans être exposé aux   inconvénient,^ d e  peske dus 
à l 'hygrométricité du  chlorure ou de l'azotate de  calcium. 

Cn  simple calcul de proportions, s u r  lequel nous n'avons pas 
à insister, permet d'ajuster la liqueur savonneuse dans le cas où 
elle est trop forte ; la dilution se fait évidemment avec l'alcool 
à 60". 

On détermine alors une fois pour  toutes la quantité nécessaire 
pour  faire mousser 5Occ. d'eau distillEe; cette quantité constitue 
la correction $ déduire d e  tous les essais ; nous avons dit qu'elle 
représentait en général Occ. 4 ,  soit 1 0 .  
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Pripc~rntion du .wlfute de c h a m  cristczllise' puv. - On prépare l a  
solution suivante : 

Chlorure de calcium cristallisC pur . . 2Ogr 
. . . . .  Acide chlorhydrique pur 10 u 

Eau distillke. . . . . . . .  250 )I 

On y y o u t e  la solution suivante : 

. . .  Acide sulfurique concentré pur 10gr. 
Eau distillée. . . . . . . .  250 N 

On rriélange ; la précipitation n'est cornplèle qu'au bout d e  
24  heures ; on jette alors le précipité cristallin sur  uri filtre à 
essorer par  le vide ; on lave jusqu'k neutralité des eaux de lavage 
et absence de précipité par  le nitrate d'argent ; on a ainsi d u  
sulfate de  chaux  pur ,  cristallisé en fines aiguilles, qu'on sèche à 
froid dans un  dessiccateur. La dissolution de  ce sel froid dans  
la quantité d'eau indiquée ne présente aucune difficulté, lorsyu'on 
opère par  trituration dans u n  mortier dc \.erre. 

De'terminat,ion du degrd h y d l d i m k t r i p e  d'une eiru. - Uey.~;  totul . 
- On opère, cornme avec la solution type, s u r  50cc. d'eau il 
essayer. I,e nombre de dixikrnes de cc. employés pour l'obtention 
de la mousse persistante, duquel on déduit la correction, repré- 
sente le degré total. Xous avons vu qu'en valeur absolue, il est très 
peu différent du degré Routron et Boudet. 

U g r e  rersistant après ebullilion. - Pour celte détermination, 
nous avons fail  quelques essais au sujet de Iii soustraclion urii- 
forme de 3 0  du chiffre trouvé, car  il nous est arrivé, pour des 
eiliix essentiellement bicarhonnt6e~-c;~Ici1~ues, de  ne pas rrikme 
retrouver ces 3 0 .  Cependant le bicarbonate neutre de  chaux est  
incontestablement soluble dans  I'eau ; cette solubilitt! est,  suivant 
Frésériius, de 0gr .034 C Ogr.036 p a r  litre, justifiarit, piir corisé 
quent, cette diifalcation de 3. 

Nous avoris pris une solution de  hicarhonntc dc clinux rriar- 
quant  20011 de  notre burette ; aprés  ébullition, rliduction a u  
1 / 4  d u  volume, rétablissement du  volume primitif avec I'eau 
distillée bouillie et refroidie, contact pendant une  heure e n  vase 
clos avec agitation fréquente, puis  filtraliori, nous avons u n  
liquide q u i  doririe, déducliori raite de  la correction, 203 persis- 
tants .  

La rnbrne expérience, répétée s u r  une  solution de 1)icarbonate 
de chaux marquant  330, donne encore le mSme résullat 2 O 3 .  De 
plus, dans les deux cas, le titrage de l'alcalinité par SOVH 2 / 1 0 ,  
en présence de  l'orangé de  methyle, donne encore le m h e  résul- 
ta t  (Occ.5 pour 100cc. d u  liquide). C'est donc cc chiffre que nous 
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dCfalquerons du  degré persistant ; il indique, pour  le carhonate 
neutre de chaux,  une solubilité de  Ogr.025 p a r  litre, u n  peu plus 
faible p a r  conséquent que celle indiquée par  Frésénius. 

P a r  cette méthode, nous avons obtenu, avec des eaux L la fois 
bicarbonatées et  sulfatées calciques, des rksultats tels qu'on ne 
serrihlerail pas devoir en altendre de la méthode hydrotiriié- 
trique, une concordance aussi parfaite que le permet l'apprécia- 
tion d'un derni-degré avec l'alcalinité de l'eau exprimke en C03Ca 
et  le dosage de  SO4Ht. 

De,qri mngriésien. - l'our compléter cette étude, nous avons 
fait quelques essais au  sujet de l a  valeur d u  degr6 pour I'évalua- 
tion des sels magnésiens, nprEs précipitation de la chaux par 
I'oxalate d'ammoniaque. 

Nous avons d'abord constat6 que notre liqueur savonneuse 
possède bien l'équivalence de liqueur décime vis-k-vis de I n  ma- 
gnésie. En effet, une  liqueur de  Ogr.492 de  SOkMg, 71120 par litre 
donne bien le chiffre 2U0 pour lequel elle a été calculée ; une 
solutiori de bicarbonate de  magnésie, dont  50cc.  saturent lcc.8 
de  50'112 5/10,  donne aussi le chiffre 18O qu'on doit obtenir. 

S o u s  avons ésalernent constat6 que la précipitation de la 
chaux  est complète par  u n  petit excès d'oxalatc d'arrimoniiique 
en liqueur ammoniacale aprés  u n  repos de douze heures, de telle 
sorte que la liqueur filtrée donne u n  degr6 nul  s'il n'y a pas de 
magnksie, et un  degré exactement correspondant a u x  sels rnagné- 
siens s'il en existe. 

Mais la précipitation de la chaux  est trés incornpléte en liqueur 
neutre, de sorte que le degr6 trouvé après  précipitation par  une 
solution neutre d'oxalate (comme cela cst  toujours indique) est 
beaucoup trop fort ; il peut échapper jusqu 'à  la moitié de la 
chaux,  lorsqu'on traite ainsi une  solution mixte de  sulfates de 
chaux  et  de magnésie. 

La précipitation en liqueur amrnoriiac:ile s'impose doric, si l'on 
veut avoir u n  résultat exact ;  mais est-il possible d'opérer airisi 
avec des eaux bicnrboriatées niagnésiennes e t  n e  risque-t-on pas 
de provoquer, par  l'alcalinitk du  milieu, une  précipitation du 
carbonate neutre de  magnésie? II ne le semble pas, car, daris 
une expérience directe sur  notre solution marquant  180, nous 
n'avons coristat6 aucurie prkcipitation par  l a  solution arrirrionia- 
cale d'oxalatc aprés  douze heures dc rcpos ; o n  sait. d'ailleurs, 
que la prbcipitation d u  carbonate de. riiagnésie est très incoin- 
plèle, sinon nulle, en présence des scls ammoniacaux. Il n'y a 
pas davantage de phénomènes d'entraînerrient par  l'oxalate de 
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chaux  qui  se  sépare d'une solut,ion mixte de bicarbonate de  
chaux  et de magnésie. 

Nous employons, p o u r  l a  séparation de la chaux dans ces con- 
ditions, l a  solution suivante : 

Oxalate d'ammoniaque . . . . . 4gr. 
Arnrnoniaque&22o . . . . . . 10 n 
Eau distillée . . . . . q .  S. p. iOOcc. 

A 100cc. d'eau ?I essayer, nous ajoutons cette solution dans  la 
proportion d e  2 goutte par  chaque degré total, évitant ainsi u n  
trop grand excés d'oxalate, qu i  a une influence retardatrice s u r  
l'apparition de  la  mousse. Il es t  facile de faire la correction due 
au volume d'oxalate ajouté, mais elle est, le plus souvent, négli- 
geable. 

Pour  terminer cette étude, il nous restait & déterminer la cor- 
rection à faire siihir a u  degré persistant a p r h  I'éhullition, d a n s  
le cas de la présence du  bicarbonate de  magnésie. Les auteurs n e  
sont pas d'accord sur  la '  solubilité, dans l'eau. du carbo- 
nate de m a p é s i e  ; eu o p h a n t  s u r  des solutions de titre 
variable, nous n'avons pas obtenu la constance de résultats que 
nous avons reinarquke avec le bicarbonate de  chaux : une  solu- 
tion marquant  18O avant  l'ébullition donne 60 persistants (égale- 
ment Occ.6 de  SOLtl"NjZU) ; une solution marquant  50° donne S0 
persistants (Occ.8 aussi  d e  SOb1l' 3/40) ; enfin, une solution 
saturée, düns l'eitu bouillie, d'hydrocarbonatc de  magnésie des 
pliar~riacies, faite k froid avec 24 heures de contact, donne 11" ; 
son alcalinit6 çur 100cc. est représentée par  2cc.2 de SO'IIe ^J/10. 
On remarquera qu'il y a toujours correspondance avec l'alca- 
linité exprimée en volume d e  S0411e N/20, mais que la solu- 
bilitE, déjà plus forte qu'avec CU3Ca, n'est pas constante c u  
plutût que le composé formC: par l'bbullition d'une solution de  
bicarbonate de rnagnksie n'est pas constant : il y a donc lieu d e  
faire des réserves sur l'évaluation hydrotimétrique des sels nia- 
gnésiens ; on ne  peut  compter que sur  l'exactitude du  degré 
magnésien total. CM di:t,erminations h n t  d'ailleurs une excep- 
tion, nous n'avons p u  faire d'essais q u e  sur  des solutions artifi. 
cielles. 

Le lalileau par  lequel nous terminons cette note permet de 
constater une  réelle concordance entre les déterminations hydro-  
tiniétriques e t  les dosages directs. Cependant deux eaux t rés  
chargdes (nm 3 et 5)  présentent une assez grande différence düns 
les c h i l h s  de S03. 11 est permis de supposer dans l'eau n o  3, qui  
est chargée d e  résidus industriels, la présence de  sulfates alca- 
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lins, e t  dans l'eau no 5, qui contient plus de 100milli,rrr. d'Az205 
par  litre, la présence du nitrate de chaux, qui provoquerait une 
augmentation du  degré persistant. Dans de telles eaux, on nc 
saurai t  compter sur  une concorrlance entre les diverses d6termiua- 
tions, et nous n'avons d'autre but que de  montrer que cette con- 
cordance existe pour des eaux essentiellement bicarbonat6es ou 
sulfatees calciques. 

I\erliei-clic du colmlt cm présencc d e  grnudes 
qunnntith de nickel, 

Par hl .  M. I<;Mx. POZZI-ESCOT. 

J'ai tl6jB intliqii6 à tiifTi:rt:nt,es reprises comment on peut 
rechercher le nickel en présence de très grandes quantités de 
cobalt;  le problEnie inverse n'est pas moins intéressant et se 
solatioririe facilenierit par  l'application iles réaclioris que j'ai 
indiquées. Supposons, par  exemple, une solulion renfermant 
Ogr.01 de  nitrate de  cobalt e t  10 g r .  de nitrate d e  nickel, soit 
une  proportion de 1.000 pour 1. On concentre l a  solution, de 
maniére qu'elle occupe (i peu prks 28 5 50 cc. ; lorsqii'elle est 
encore chaude, on y verse une solution bouillante et saturée de 
50 gr .  de rnolgbdate d'arnrnoniuni ; on  agile ; il se  forme presque 
instaritiiriérrierit uri pr4cipité verdhtre, qu i  entraîne tout  le nickel; 
on place dans l'eau le vase d a n s  lequel a été effectuée la réac- 
tion, et l'on filtre à froid. La solution a d(jà une  teinte rosée, 
caractéristique du  cobal t ;  pour  pousser la caractérisation plus 
loin, on ajoi i t .~  u n  fort exk de lessive concentri:<: de  soude caus- 
tique et  un  peu de persulfate d'ammonium ou d'eau oxygenée, et 
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I'on chauffe l'ébullition ; le cobalt se précipite i~ I'ét.at d'oxyde 
brun .  On le reçoit sur  u n  filtre ; on le lave, et I'on peut carac- 
tkriser le cobalt à la perle; l'enseinble des opérations dcni;indc h 
peirie un q u a r t  d'heure. 

Sur l e  Iwui-re de Toiikn, 
Par M .  DUYK 

J'ai eu l'occasion d'analyser un échantillon de la  iiiatiére grasse 
de la fkve de Tnrika (Coumnrouna excelsa), ernploy;e pour l a  
prkparation de  certaines confiseries, et qui est actuelleinent l'objet 
d'un trafic assez important entre In IIolliinde et d'autres pays. 

Le beurre en question se présente sous l'aspect d'urie masse 
cireuse, de  coloration jauniitre, virnrit ii I'orring-6. Son odeur, 
qu'il faut  attribuer surtout i la préserice cle In couiri;~rine, est 
suave . 

11 m'a suffi, pour  extraire ce dernier produit, d e  traiter quel- 
ques grammes de matitSre grasse par  u n  peu d'eau chaude. d'agi- 
ter vivement le mélange maintenu ii 1000 et dc filtrer B travers 
un papier mouillé. Au liout de quelques heurrs .  le  Gltroturn 
refroidi se nionlre rernpli de belles aiguilles blanches, enchevê- 
trées, fondant à 68-69". 

Voici les constantes de cette rriatière grasse : 

Point de fusion. . . . . . . .  
Indice de réfractinn (échelle di1 butyro- 

réfractomètre de Zeiss-Abbe) . . .  
Densité 2 100 degrés. 
(Halance hlohr-West.phall). . . .  
Température critique de dissolution. 
(Tube ouvcrt ; 1 vol. beurre, 2 vol. alcool 

. . . . . . . . .  absolil). 
Indice de  sapunification . . . . .  
Chiffre d'éther . . . . . . . .  
Indice des acides volatils solubles. 
(Selon Leffmann-Beam) . . . . .  

On note de notables proportions d'acitlps vol;itils insolubles. 
(Travail exécuté au Laboratoire de l'adminislration des douanes 

et acczses de Bruxelles). 

Cnmpte rendu tlui preiiiirr Chingrin liit~rrintivaml 
pour lm répi-ensioii des ïraotles mliiiientatrem c t  
pharmaceutiques. 

Ce Congr&, organisa par  la Sociét6 de la Croix-Blanche de 
Genéve, s'est tenu à Genéve d u  8 au 22 septembre 1908. 

Nous devons fëliciter ses organisateurs, notamment hl. Vuille, 
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président de  la Société de  la Croix-Blanche, M. Dunant, président 
du Congrés, qui  a dirigé les débats avec beaucoup d'autorité et de 
courtoisie, et M R. Fazy, secrétaire gknéral. L a  Commission des 
fètes, présidée par  M.  Rutty, s'est chargée de  rendre trEs ag iab le  
le séjour des congressistes B GenEve, e t  les dames congressist,es 
out trouvé auprès du  CornitC: des daines de  Genève le plus aima - 
ble accueil. 

L a  délégation officielle française a pr is  u n e  très grande part 
a u x  t ravaux d u  Congrés. M. A.  Gautier était président d'honneur 
du Congrès ; le président de  ln délégation française était 
M.  Bordas et le  secrétaire général 8.1. Roux. Les délégués officiels 
français étaient M M .  Ronjean, Bordas, Ogier (ministère de l'lntk- 
rieur), i3ord;ts (ministère des Finances), Bordas, Ricard et Roux 
(ministère de l'Agriculture), Halphen (miiiistEre du Commerce), 
Dorrierçue et  Perrot (rriinistère d e  l 'Instruction publique), Allain 
(ministère de la Guerre), Chesney, Kioes, Lévy et  Warrain (minis- 
tére de la Justice). C'est 3 M .  Franche,  'secrétaire de  la déléga- 
tion française, qu'incombait la plus lourde tbche; il s'en est 
acquitté de inanifire h mériter les fdicitiitions des congressistes 
de notre pays. 

Le Congrhs dc Genéve avait pour objet d e  définir les aliments 
commerciolement purs .  rie rnanidre ?i t h b l i r  u n e  sorte de  Codex 
-alimentaire international. Dans cr hut ,  les organisateurs d u  
Congrès avaient fait appel a u x  inléressés eux-  né mes, coirimer- 
çantç et  industriels, pour  leur demander d e  préciser Ics condi- 
tions dans lesquelles doivent être obtenus les divers produits 
alimentaires pour pouvoir é tre  considérés comme purs. 

On devait établir pour chaque produit alimentaire : 
i 0  L a  définition d u  produit pur ,  suivant  les usages cornmer- 

ciüux : 
2 0  Les manipulations pouvant  &tre admises comme licites; 
3 O  Les pratiques 2 condaninrr corrime frauduleuses. 
Les définitions adoptées p a r  le premier Congrès, seront, dü~is 

les Congriis ultérieurs, exaniinécs et discutées successivement 
par  les hygiénistes, les chimistes et les légistes, car  le but pour- 
suivi  consiste à ktablir des bases pour les réglementations inter- 
nationales h intervenir en vue  de  la répression des fraudes. 

Ce premier Congrès était donc celui dans  lequel le commerce 
e t  l 'industrie fi~isiiicnt connaître leurs rlesidsrnfn ; c'ktnit,, en 
quelque sorte, u n  plebiscite du commerce loyal Dés le dkbut d u  
Congrbs, on a rccorinu qu'il ne serait pas p o ~ s i b l e  de remplir 
entièrement le programme qui avait kt6 tracé et  qu'on devrait se 
borner à donner les définitions. 

E n  ce qui concerne les manipulations licites, leur discussion 
eiît dernaridé beaucoup trop d e  temps, e t  il a kt6 décidé que les 
commerçants e t  les industriels feraient un  exposé de celles qu'ils 
jugent licites; ces manipulations feront l'objet de  l'étude des 
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hpgiknistes dans le prochain Congrés. Uisons de suite qu'il a t t é  
décidé qiie le second Conçrès aurai t  lieu à Paris en 1909, proha- 
hlement vers le mois d'octobre. 

Nous allons examiner successiverrient les diverses définitions 
qui ont été adoptées p a r  le Congrès. 

VINS. - U n  doit cornprendre SOUS le nom génlral de c iu ,  le produit 
de la fermentation alcoolique complète ou incomplète d u  raisin frais 
ou du jus  dc raisin frais. 

La discussion a priricipnlement porté sur  les mots coinp(ele oit 
incomplète ; il a paru  utile de les maintenir, parce que  certains 
vins naturels provenant rle moûts riches en siicre ne peuvent, 
fermenter d'une maniirre complète et renferment, p a r  consé- 
quent, une cerlaine quantité de  sucre. 

On n'a pas  cru utile, comme le  proposaient certains congres- 
sistes, d'ajouter après  fermentation alcoolique les qualificatifs 
normnle ou esclusice ou nnturelle. 

E n  ce qui concerne l'origine des vins, on a adopté In proposi- 
tion suivante : 

.I seul droit à l a  de'non~inntion d'un cru ,  d'un pays o u  d'une 
région l e  vin  qui  en prooient exclirsii~eme~tt. 

YIXS ~ o u s s ~ u x .  - 1,es vins mousseux ont 6th net,temt:nt diffb- 
renciés des vins gazéifik'; voici, en effet, les définitions adoptées : 

Le v i n  mousseuz naturel est celui dont lu  mousse resutte exclusice- 
ment de la fermentation a lcoo~iqw.  Ce terme g ink ique  désigne les viw 
rouges et blancs de n'importe quel pays. 

La definition primitive portait  fermentation alcoohq.ue en bou- 
tezlles. Les mots  en bouteilles ont été  supprimkç, car, si l'on produit 
ainsi actuellement la plupart des vins mousseux, il es t  possible 
de les préparer  égaleirient dans des fùts suffisamment risistants 
ou dans  des .récipients spkciaux. 

On n adopté: ensnite une  proposition relative k l 'origine des 
vins  mousseux : 

A seul droit ù la dinorninritiun d'un c ru ,  d 'un pa!p ou d'une rigion 
le v in  nzousseux qui en p~.onient exclusioemenf et qui (1 clé mnnutan- 
tionne dans cette région ou dans ce pays.  

VINS G A Z É I F I É S .  - Le v in  dont l'effervescence est produite m ime  
puvtiellement par l'introduction directe du  gaz  acide carbonique 
s'appelle v in  gnri i f ié ou vin mousseux gazei/Z. 

VINS DE L I Q U R U R  . - On appelle vzns de liqueur les vins préparés 
par l 'un des procPdis suicants ou qui ri.wltent du  coupcige de ces diffë- 
vents vins : 

1 0  Vins secs et suralcoolisis ; 
20 Vins demi-duus, résultnnt de ln fel-mentntion partielle, celle-ci 

étant arq&ie natur~l lement  ou par addition d'alcool; 
V ins  doux ,  vesultant de l'nddition d'alcool à la vendnnge ou n u  

moût ; 
ho brins cuits alcoolist!~. 
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' 
Pouf  la priparutiun de ces divers v ins .  le ra is in  peut étre plus ou 

moins passerillé. 
On a également adopte la proposition suivante : 
Dans lu vini/icntion, il y a lieu d'en~ployer,  en géniral, l'alcool de 

v in ,  de préfévencc, ou bielt d'az~lres rilcools, mais ces derniers rectifiés 
à 95" a u  minimum.  

Le <:ongrès a enregistré 11:s veux suivants : 
En ce p i  concel-ne le oinn,,p des cins,  il est ?L s o i h i t e r  que todes les 

nnlionu autorisent pour l'exportation et admetlent pour l'in~pol-tntion 
que les zins soient ndditionnis d'une prupor~ion d'cilcool ne dipassmzt 
pas 3 p. 200 de leur collinu 

O n  enlend par yi-oduits ~Gnicoles to?rs tins et spirilueun: proee- 
nant de 111 fo.mcntation, d u  mutage, de  In cuisson, de l n  distillation 
ou de la concentrotion du jus de ~.aiszn frais ou des mélnnges de ces 
produits entre eux .  

Ali cours de  la discussion sur  Ics vins  de liqueur, on a adopté 
la proposition d'ordre ghéral  suivante : 

Lor~yu 'u i l  puys rz di f ini  l 'un des p ~ d ~ Ë / s  de suit su1 ou de su fabrica- 
tion et établi des rl'!llements ~ i o u r  p ro t épr  le dit produit contre l'imi- 
tation frnudzileusz g u i  priurrnit en i tre faite pal- ses nntionaux, les 
autres pays devront sur leur territoire uccordpr a ce prorluit u n e  pro- 
tection identiyue. 

ALCOOL. - L'nlcool ordinaire est le pvoduit de lu distill~rtion aaec 
rectification d ' un  liquide fermente quel qu' i l  soit. 

1,a disciissiori a porté sui. I'nppoi-thnité d'ajouter le m o t  nlimen- 
-taire ?I la suite d u  mot alcool. Le Coiigrès n'a pas adopté cette 
adjo~ictiori. 

On a adopté ultérieurement la proposition suivante : 
L'nlcool utilise dans I'nlimantotion doit toujours être vendli avec 

l'indication rie la matière premiéi.e de laquelle i l  provient. 
Eacx-DE-VIE. - L'eaac-de-vie, en  ginéral, est le produit du  melnnye 

d'alcool ordillaire romené (ru de,qri d e  consorntnation avec l'eau. 
1,'env-ch-oie de vin. est le produit de la rlisfillntion. e.rclvsice du l i n .  
L ' ~ a i ~ - d e - v ~ e  de cidre ou de poiré est le produit de la distillation, 

exclusice des cidres ou des poires. 
L'eau-de-vie de mar: ou nzam pst le produit de la disiillntion exclu- 

sive des marcs de raisins frais czdditionnés ou non d'eazc. 
Le cognac ou l'eail-de-ale lies Charentes est le produit de ln distillrr- 

tion des vipis nalurels ricoltis e t  distillés dans les linailes administrati- 
ves de l n  Clinrente c t  de l n  C lm~n te - In f é r i eure ,  s ~ ~ i v n n t  les pocédis 
chmventuis. 

Au sujet de la définition d u  cognac, une discussiori lrès vive 
s'est 6levEe entre les délégués français et des délégués étrangers! 
q u i  allBçuaient que la dénomination cognac était tombée actuclle- 
ment  dans le domaine public et pouvait p a r  suite s'appliquer à 
toutes Ics eaux-de-vie de vin.  La majorité d u  CongrEs n'a pas 
admis  cette interprétation : 
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L'armngnac ou eazr-de-vie d 'Armagnac est le produit de la distilla- 
* t ion des vins ricoltés et disiillés dans le pays d'Armagnuc,  suivant les 

procéda usités d m s  ce pays. 
Le kirsch ou eau-de-vie de ce?.iscs est le produit exclusif de ln fer- 

mentation alcoolillue et de lu  distillation des cerises et m ~ r l s e s .  
Lrs  e a u d e - e i e  de prunes, mirabelles, quetsclrs. elc., sont les pro- 

duits de la fermeniaiion alcoolique el de lu dislillrrlion des dits fruits .  
LP genièvre est le produit de la distillalion simple en préseme de 

baies de geniévre du  moilt fe~qmente des ceriales. 
Les rhums et tabas sont les produits alcooliques obtenus par la fer- 

mentation et l a  distillation du jus de  canne a sucre (vesoir cru ou cuit) 
ou des mdasses,  sirops, vinasses. 

Au sujet rlcs rhums,  le Congrès a krr~is le v ~ i i  que tout mélan,qe 
de rhum puy al:ec u n  alcool quelconque, ne puisse être prisente à l'ache- 
leur sous ln dénornincltion de r h u m ,  ù moins que celle-ci ne soit 
accompagnée d 'un  qunlificatif très apparent, écrit ea cnraclères 
aussi gros que le nom lui-~nêmc, tel que, par exemple, ci R h u m  Fan- 
taisie ». 

LIQUEUBS. - Les 1iguezii.s sont des eaux-de-vie ammatisées soit 
par maceration de substances ce@tales, soit pa7. distillation en pre- 
sence de ces mêmes substances, soit par addition d u  produit de L M  dis- 
titlatio~z de ces substames en présence de l'alcool ou de l 'eau,  soit par 
l'emploi coniliiné de ces d i v e n  procétlis, édulcories ou non au  moyen d u  
sucl-e, d,u glucose, du  suç7.e 21:  aisi in ou du  rnid et coloi.ées ou non a u  
moyen de substunces i n o f ~ n s i v e s .  

V i s ~ ~ c n e s .  - Le vinaigre de c in  est le produit exclusif de la fer- 
meutcl lion nçdigue d u  v in .  

Une discussion s'est engagée s u r  le fait de savoir si la dénoini- 
nation vi.nrri!lre devait s 'appliquer exclusivement a u  vinaigre de 
vin. En effet, s i ,  dans  les langues d'origine latine, le niot î;inaigre 
h o q u e  l'idée de  vin, il n'en est pas de niSrne dans les langues de 
riicine germanique, I'allem:md, p a r  exemple, oh le mot essig 
s'appliyue à. ioutes soi-tes de vinaigres. On a adopté finalenient 
le vteu suivant  : 

L e  rtnaigl-e sera t u u j o ~ ~ r s  rendu sous une dinomination indiqurrnt le 
produit ayant s e w i  a sn fabrication. 

L a  teneur  en acide acétique des vinaigres d'alcools ayan t  6té 
mise en discussion, le Congrès a adopté la limite rniniiiia de 
6 D.  100. 

Les vinaigres de biére, dt? mcllt, de cih-e,  etc. doicent pmvenir exclu- 
sivement de la firmentatiota acétique des Liquides dont ils portent le 
nom.  

Les di:.léguCs allemands o n t  fait o h e r v e r  qii'nn vend en Alle- 
magne,  pour  la consoriiniation, du  vinaigre provenant de la dis- 
tillation du bois, q u i  rie rerilrerait donc pas dans la définition 
adoptee pour  les vinaigres, lesquels doivent proveriir de la fer- 
mentation a d t i q u e  des liquides alcooliques. 
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On a alors adopté la définition suivante pour les vinaigres : 
Les vinaigres sont le produit de ln f v rmen tnhn  acètique Ses liyuides 

alcoolisés ou des produits de la distillnlion du bois, après rectification. 
Dans tous les cas. on doit indiquer la nature ou l'origine du 

vinaigre. La dénomination d e  vinaigre tout court es t  exclue. 
C m m .  - Le cidre pst le produit de l a  fermentation alcoolique du  

jus de pmnrnes ou de poires frnickes, ces de rn i è r~s  d m s  l n  pro,riortion 
max imum de 10 p. j00, extrait acec ou sons addition d'eilu. 

Le cidre pur jus est le produit de /a fern~entation alcoolique d u  jus 
de pommes fraiches obtmu sans addition d'enu. 

POIRE.  - Le poiré est le produit d~ la fernwntrction d u  jus  de poi- 
res frnîches extrait  uvec ou  sans addition d'eau. 

Le poire pur jus  est le produit  dl, In fer~nerdntion dic jus de poires 
fraîches ohlenu sans addition d'enu. 

C I D R ~ :  ET P O I R E  M O U S S E U X .  - Le cidre et le poire mousseux sont 
les produits de la fermentatirnt en bozitrilles du cidre et d u  puiré. 

L e  cidre gazeux et le  poii.8 gazeux sont obtenus par L'introduction 
directe de l'acide carbonique. 

Ur ERE. - L a  biire est lu boisson obtenue par fervnentntion alcooli- 
que d ' un  m o î ~ l  fabriqué uiiec d u  houblou, d u  malt d'or.qe, de la leçrcre . - 
et de l'eau. 

REVUE DES 

X. B u c ~ c ~ s .  ( A  suivre). --- 
PUBLICATIONS FRAN(IA1SES 

A c t i o n  de  I 'C inana l io i i  d n  rmcliiiin rrnr les n o l u t i o n n  
de  selm de. rnivrc .  - Mme CURlE et Mlle GLEDlTSCH 
(Comptes rend~ls  de 1'AcadPmic des sciences dii 10 aoiit 1908). - 
Après avoir observé la production de mktaux alcalins et de 
littiiuin dans les solutions de sel (le cuivre sournises k l'action de 
l ' tmanation du  radium, MM. llarnsay et Carneron ont conclu 
qn'en présence de cette émanation, le cuivre Pproiive une  d i j i n -  
dation eu élériirnts de la rnèrne famille et  de poids atomique infë- 
r ieur  (potassium, sodium, l i thium).  

Mme Curie e t  sa collaboratrice ont cherché reproduire l'expé- 
rience de JIM. Ramsay et Carneroii, nxiis en se plaçant dans des 
conditions convenables pour éviter les causes d'erreurs, dont  la 
principale est l'emploi des vases de verre, q u i  contiennent tou- 
jours du  lithium. 

Les expériences faites par  Jlnie Curie e t  Mlle Gleditsch leur 
ont niontri: qu'il est difficile d';ivoii des produits chimiques 
exempts de lithium ; on en trouve dans l'eau distillée e t  dans 
presque tous les réactifs; si uri réactif n'en contient pas, il suffit 
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de le mettre d a n s  un  vase d e  verre pour qu'il en renferme quel- 
qu; temps après. 

II n'y a pas k songer k remplacer le  verre par  le quartz  (dont 
se sert actuellement RI. Ramsay), attendu que les vases de  quartz  
contiennent d u  lithium ; il suffit de  traiter u n  morceau d e  quartz  
par de l'acide fluorhydrique exempt d e  lithium pour que, dans le  
résidu, on constate la présence du l i thium. Le quartz  transpa- 
rent en contient plus que le quartz  opaque. 

I I  est donc indispensable de  ne se servir  qiie de vases en pla- 
tine L'appareil construit p a r  Mme Curie et  Mlle Gleditsch se  
compose d 'un récipient cylindrique eri platine placé horizonta- 
lement et portant ,  à une extrémité, un  petit tube de  platine 
vertical, p a r  lequel on introduit l a  solution ; ce tube reçoit u n  
couvercle d e  platine. Un tube de  verre est soudé s u r  le tube d e  
platine et muni  d'une tubuliirc latérale à, robinet ; l a  solution 
est introduite dans l'appareil au  moyen d'un siphon de platine ; 
elle est ret,irFe p a r  le mcme procédé et ne se t rouve 3i aucun  
moment e n  contact avec le verre  d e  l'appareil. 

L'eau e t  les acides e m p l o y k  ont été redistilltis dans  un  alam- 
bic de platine et  conser&s-dans des bouteilles de  platine ; cette 
précaution est  surtout indispensable pour  SO'H2. Avec les réac- 
tifs ainsi purifiés, on pouvait avec beaucoup de peine découvrir 
le lithium dans le résidu du  traitement de 50 g r .  de sulfate de 
cuivre, mais  on ne pouvait plus constater sa  présence dans le 
résidu di1 t,raiternent [le 2 g r .  d e  ce sel. 

L ' t h a u a l i o n  6taiL fourriie par  une solution contenant O gr. 19  
de radiurn (soit O gr .  25 de  chlorure de radiurn) : elle était d'abord 
condensée dans  u n  serpentin plongé dans  l'air liquide, puis 
aspirée dans l'appareil d'expkrience,. Mme Curie e t  Mlle Gleditsch 
ont introduit dans leur appareil 7cc.  de  solution d e  sulfate de 
cuivre p u r  ; ce liquide présentait une grande surface libre rela- 
tivement B son volume ; l 'appareil a ensuite et& fermé la 
lampe ; l 'émanation était introduite b plusieurs reprises ; pour 
assurer sa dissolution, on agitait la solution en inclinant l'appa- 
reil placé dans la  glace fondante ; les poids de métal employés 
ont été de 26 centigr. dans une  eup6rience e t  de 14 centigr. dans 
une au t re .  Lorsque les expériences ont  été considérées comme 
terminées, on  a transporté la solut ion dans un  creuset d e  platine, 
et on l'a additionnée de  quelques gouttes d'Az0"l-I ; on a intro- 
duit d a n s  ce creuset une électrode de  platine, s u r  laqucllc le cui- 
vre  s'est déposk ; la solution, privée de cuivre, a 6te évaporée à 
siccitci et chaulfée Juste  assez pour  chasser S061i' ; le  résidu a 6té 
dissous dans l'eau et trait6 par  l'hydrogène siilfur6 pour enlever 
les traces de cuivre encore prksentes ; le liquide a été filtré s u r  
u n  eritoririoir de plütirie, recueilli su r  ut1 couvercle de platine et 
évapor6 à siccité, puis  pesé. 

On a soumis au  même traitement 7cc.  d'une solution d e  sul- 
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fate  de  cuivre qui  n'a pas fité soumise à l'action de  l'émanation 
d u  radium ; les résidus finalement obtenus ont été de 4 et 5 
dixiiimes d c  milligr. pour les deux prcrriiCres expériences et dc 
3 et 2 dixièmes de milligr. pour les expériences tkmoins. 

L'examen spectroscopique a inontré que le résidu contenait 
principalement [lu sodium et un peu de  potassium, mais pas de 
l i thium. Une expérience faite avec des inélonges de  sulfates de 
sodium et  de  lithium a montré qu'on peut encore, bien qu'avec 
peine, constater la présence de la raie rouge du lithium avec 
u n  mélarige contenant 20.000 parties de sulfate de  soclium pour 
1 partie de sulfate de lithium et qu'il est facile de voir cette raie 
avcc un niélanse contenant 3.000 parties d e  sulfate de  sodium 
pour une partie de sulfat,e de lithiurn. P a r  suite, 1:i quantité de 
rnétal lithium qui  pouvait étre présente etait d e  beaucoup infë- 
rieiire ?I celle dont NM. R.anisay et Cameron nnt const.até la pré- 
sence en opérant avec les rnClmes quanlilks tle cuivre el d ' h a n a -  
tion, ce qui  résulle probablenierit de  la suppressiori d e  I'erriploi 
d u  verre. 

En résumé, Mme Curie et RIl!e Gleditscti n'ont pas  réussi k 
confirmer les expériences de XIM. Ramsay et Cameron ; il leur 
est impossible d'affirmer qu'il ne  s'est fornié, dans leurs cxpé- 
riences, aucune trace de  sodium ou de lilhiurn. mais elles pen- 
sent que le fait de  la formation de ces élérrients ne peut être 
considérk conirne scientifiquernent i:t,abli. 

n'noveii i i  proc4-clé de pi -Cprrnt in i i  tlc l 'hyc lrngkne.  
- M .  ll~\ü~tlCllE:iU-11F,F,4GPRI~~ (Comptes renrltcs de L'Acndénzie des 
sciences d u  3 aoîlt 1908). - JI. Mauricheau-Beaupré propose un 
procédé de  fabrication de I'hydiogérie basé s u r  l a  décorriposiliori 
de  l'eau par  l'aluminium en lirn:iille fine, additionnée d'une petite 
quantité de bichlorure de mercure et de cyanure (le potassium 
pulvérisés. 

Ce mélange d'aluminium, tlc bichlorure d e  mercure e t  dc cya- 
nure  de potassium, auquel l'auteur a donné le  nom d'hydrogénite, 
doit éttc conservi: à l 'ahri de l 'humiditi .  1 kilo de ce m6lange, 
traité par  un  ex& d'eau, dégage environ 1.300 litres d'hvdro- 
@ne. 

P o u r  préparer  l'hydrogérie, on place le mélange d a n s  un réci- 
pient construit avec des matériaux usuels, et on l'additionne 
d 'un  litre d'eau environ p a r  kilo ; au bout de  quelques secorides! 
la réaction commence, e t  la masse s'échauffe ; on  i.Bgle alors la 
rapidité d u  dkgagernent d'hydrogéne en modérant la tempéra- 
ture ,  qui  ne doit pas  depasser 80 degrés ; on arrive 5 ce résultat 
en introduisant dans  l'appareil g h é r a t e u r  une qii~mtitk d'eau 
variable, qu'on détermine d 'aprks la température qu'on désire 
obtenir. E n  mairiteria~it la te~ripérature vers 70 degrés, la quan- 
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titS d'aluminium conleriue deris l'appareil est corripléterrierit oxy- 
dée au hout de  deux heures .  

Le rendement est mauvais si la temp6r;tture s 'dève B 100 de- 
gres ou s i  la prfipnration est noyée dans une trop grande masse 
d'eau. 

L'hydrogkne qui  se  dkgage est pur  et possède son m:ixiiriuin dc 
force ascensionnelle. 

La rkartion ne  laisse qu'un r6sidii neiil.re, constitué p a r  d e  
l'alumine hydratée t r k  pure.  

Le procédé de JI. Xaurichcau-Beaupré est surtout recommand6 
pour le gonflement des ballons. 

I~cclierclie du c n i v i . ~  et c l u i  fer par I c n  t l i f o s i i l f o -  
cnrbnninle~. - JI. DELEPINE (UzilMin des sciences phrrnnco- 
lo ,y ipes  d e  juillet 1908). - L'acide thiosiilfocarharriiq~~e est d e  
I 'x ide carb;irnirlue (I12hz.C0.0EI), dans lequel l'oxygène de CO et  
celui de 1'011 sont rernplacés par  d u  soufre LesH de I'aininogène 
F12Az peuvent étre remplacés par  u n  ou deux radicaux nionova- 
lents. L'acide thiosulfocarbaniique a pour formule H2Az.CS.SIJ. 

Lorsqu'un II d e  I'aniinoçéne est rerriplac6 par  le radical phé- 
nyle, on a l'acide phénylthioçulfocnrbarniqiie (CGIIü.II.Az.CS.SJI) ; . - 

une siihstitution analoguepermct  d'obteniFllacide diisohutyltliio- 
sulfocarbainique [(C'1l9i)5A~.CS.St1~. 

Ces acides sont des composés trEs instables, se  scindant en 
sulfure de  carhone et  base azotée; on oht.ient les sels des alcoyl- 
thiosulfocarbaniates en faisant r h g i r  le sulfure de carbone s u r  
les amines grasses. Exemple : 

On peut diminuer la depense en amine grasse en remplaçant 
une des deux rnolCcules de la formule ci-dessus par  une  rnolécule 
d'alcali ou une  deniie d'nlcalino-terreux Exemple : 

Ces sels alcalins sont solubles dans l'eau et donnent. oar  dou- 
lile déconiposition avec la plupart  des sels métalliques, des sels 
q u i  ont la propriété d'étre solubles dans  les solvants organiques; 
de plus, ces sels métalliques sont t r k  stables, et les propri6tés 
des rnétaux y sont dissirriulées ; leur couleur ne répond nullement 
à celle des sels rnin6raux : elle est brun-jauni tre  pour le cuivre, 
brun-rougeitre pour le fer, ver t  brillant pour le cobalt, vert som- 
bre pour le nickel, etc. 

Les dialcoylthiosulfocarbamates alcalins dérivés d'amines 
secondaires, h part i r  d u  terme dikthylnmine, sont des réactifs 
iit.ilisa11les pour extraire des rn6t;iux de leur solution aqueuse a n  
moyen de solvants organiques (Cther, benzine). 
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Le cuivre est le métal qui  dorme, avec ces corriposés, la colo- 
ration la plus intense; une solution contenant 1/1.000.000 de 
cuivre se colore netternent en jaune. 

On procède de la  manière suivante pour déceler des n i i l l i h e s  
d e  milligr.  de  fer ou de  cuivre:  on verse dans la liqueur A 
essayer quelques gouttes d'une solution très diluée de dialcoyl- 
thiosulfocarbamate alcalin; on ajoute Uri peu d'éther redistillé 
dans u n  appareil d e  verre;  on agite ; on ajoutk quelques cc. de 
heneine également redistillée dans un  appareil de  verre ; on 
agite et on laisse reposer; on décante la berizine düris un creuset 
de  porcelaine (on peut employer seulement d e  l'éther, inais il 
faut e n  consomnler une plus grande qu in t i t é )  ; on évapore a sic- 
cité le solvant ; on ajoute au résidu 2 gouttes d'AzOIH pur ; on 
évapore et l'on calciric ; il reste alors une tracc colorée d'oxydes ; 
on ajoute 2 goutte d'AzOSli ; s'il n'y a que d u  cuivre, tout se dis- 
s o u t ;  s'il y a du  fcr,  la dissolution est partielle; dans le premier 
cas, on h a p o r e  à siccité le nitrate de ciiivre formé, et l'on 
observe une coloration brun-,jaunâtre intense en ajoutant de noii- 
veau le réactif lui-rr ihe ; on peut encore caractériser le cuivre 
avec une solution t r k  étendue de ferrocyanure de potassium, qui 
donne une coloration rose. 

S'il y a du  fer, Az0311 ne nettoie pas complètement le creuset, 
dans  lequel i l  reste u n  enduit ocracë i n s o l ~ ~ b l c  ; on y o u t e  quel- 
ques gouttes d'eau ; on chaufle,et I'on décante d a n s  u n  deuxième 
creuset la solution cuivrique, qu'on traite comme précédeniiiicnt ; 
on ajoute dans le creuset,, qui contient seulemeni, le fer, une par- 
celle de bisulfate d e  potasse, qu'on fait fondre, et I'on proinhi: 
la solution sur  les taches d'oxyde ; celles-ci se dissolveiit; on 
laisse refroidir, et I'on ajoute une  ou deux gouttes de solution 
très étendue de sulfocyanure d e  potassium, puis  de  I'Ether; 
celui-ci se colore en rose 

Si l'on a 5 rechercher le  cuivre et lc fer dans des rnnti6res soli- 
des ou colorées, o n  les sèche, et, après  dessiccation, on les cal- 
cine ; on reprend les cendres par  A Z O ~ I I  ; on  évapore, et l'on cal- 
cine tic nouveau ; on a alors les oxydes de  fer e t  de ciiivre, qu'on 
dissout, et I'on continue 190p6ratio;i cornnie il a été dit  ci-dessus. 

Avec le dialcoglthiosulfocnrbamate d e  soude, M.  I)elF?pine a 
constaté la présence du cuivre d a n s  les eaux distill6es, dans les 
extraits pharmaceutiques et d a n s  lc s a n g  d 'un escargot. 

Dosage du pliCnol et de I'ricicla snlloyllqne par le 
prrcétl& de Mes~inger et Vortriiann. - M .  BOCC*.iI:J,T 
(Coinmunication faite %la  Société de pharmacie de Paris  dans sa 
séance du  Ie'juillet 1908). -M. Bougault a étudie le procédédécrit 
p a r  MM. Ilessinger et Vortrriann e n  1889 (1) pour  le dosage des 

( 1 )  Berichte d .  deuis. chem. Gesellschafi. 1889,  p .  2313 ct 1890, p .  2755. 
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composés p h h o l i q u e s ,  e t  il a reclierché quels sont les produits 
de la réaction. 

MM. Messinger e t  Vortiriann ont obtenu, p a r  l'action d e  l'iode 
et de 1s potasse s u r  le phénol, u n  cornposé rouge-violacé, auquel 
ils ont attribué la formule C"f3I'OI (rliiodophénol-iode), compor- 
tant l'existence d 'un éther  hypoïodeux d e  In. fonction p h h o l .  

Avec I'iwide s;dicyliqne, ils ont nlhwii  u n  produit de niFrne 
couleur, qu'ils ont  reprksenté par la  formule CG II3 1 (OI )C02K 
(sel de potassiurri d e  l'éther liypoïodeux d'un acide salicylique 
rnorioïodé). 

II. Uoiigault a constaté que l'action de  l'iode sur  le phénol e t  
sur l'acide salicylique, en présence des alcalis, conduit toujours 
h un  même composé (C6 Il2 I2 O) * , qui  n'est au t re  que le  corps 
rouge d e  Lauternann (i), dont M M .  Messinger et Vortmann ne  
semhlerit. pas  avoir  eu connaissance Le soi-disiint di indophhol-  
iode n'est qu 'un mélange d u  corps rouge de Lauteinann et  de  
triiodopliériol 1. 2. 4. 6 ; le soi-disant sel de potassium de l'éther 
hypoïodeux d'un acide salicylique rnonoïodé n'est qu'un mélange 
du rnc!rne corps rouge avec le sel de  potassium de l'acide 3. 5 
diiodosalicylique, t rès  peu soluble dans l'eau. 

Etant donnée la coinplète insolubilité du  corps rouge d e  Lau- 
temann, or1 peut l'utiliser pour  le dosage et  la séparation de  
l'acide salicjliqiie (el aussi rlu phénol, bien qiie cela présente 
moins d'intérét). 

Soit un rriélarige d e  O gr. 1 0  d'acide siilicylique et  de O g r .  20 
d'acide cirinamique ; on dissout ce mélange daris 5 0 c c .  d'eau 
adrlitionnke de 1 gr. de  carbonate de sodium desskht'! ; on ajoute 
un excès d'iode, e t  I'on porte a u  bain-marie bouillant pendant 
20 minutes ; on  rriaintient B l'ébullition 5 reflux pendant 10 mi- 
nutes, en ajoutant un peu d'iode de temps B autre, pour qu'il y 
en ait  toujours un  excès ; l'acide salicylique est ainsi transforme 
int6gr;ilerrient en corps rouge ; on enléve l'excés d'iode k l'aide 
du sulfite de soude, et l'on-reçoit le précipitk sur  uri creuset d e  
Gooch garni  d'amiante ; le poids du précipité, après dessicca- 

148 
tion, ~nul t ipl ié  par  - donne le  poids de l'acide snlicylique. 

344 ' 
Si I'on acidule les eaux-mères par  IICl e t  qu'on les agite avec 

l'éther, on en retire la totalité d e  l'acide cinnamique, qui n'a pas  
participé & la réaction. 

L'ücide piraoxybenzoïque se co~iiporte curiiine l'acide salicy- 
lique. 

HCactious différentlclles des crésols. - h l .  DENIGÈS 
( B d l e l i i ~  de ln Société d p  pharmacie de  Bordeilux d'avril 1908). - 
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M. Denigès iL rnnntré (1) que la tyrosine donne, avec l'aldéhyde 
ordinaire (éthanal) ou ses polymères (paraldéhyde, iriétald6- 
hyde), en milieu sulfurique, une coloration rouge-groseille; avec 
le formol (rnéthanal, la coloration est verte). 

M. Denigés a constaté que ces coloratioris sont dues 2 la fonc- 
tion phénolique d e  la tyrosine, notamment a u  groupe paracrésyl 
que  ce corps renfwme;  il a alors pensé qu'on p o u w i t  utiliser le 
formol ou l'aldéhyde pour différencier les crésols (orthocrésol, . . 

métncrésnl et paracrksol). 
En ell'et, si l'on met  dans u n  tube Occ.! d'une soliition alcooli- 

que rl'ortliocrésol a u  dixième (au besoin on  ajoute u n  peu plus 
d'alcool pour dissoudre le crésol), 4cc. d'acide acktique crislalli- 
sable et 2 ou 3 gouttes de  formol ; si l'on agite et qu'on ajoute 
ensuite I cc. de  S0q12, il se  produit Urie coloration rose, puis 
groseille. 

Avec le niétacrésol. la coloration est v io lack .  
Avec le paracrésol, elle devient lentement verd;ltce à froid et 

rapidenient à chaud.  
P a r  addition d'un grand cxcès d'alcool, cette dernière teinte 

persiste, tandis qu'on voit disparaître les colorations fournies par 
les autres crésols, surtout le rriéta. 

Ces réactions uerrnettent, non-seulement d'identifier les cré- 
sols, riiais encore de les rechercher dans  les mélanges et iiiêrne 
d e  les doser par  corrip:iraison calorimétrique avec des étalons. 

Si l'on remplace le-forinol par  la p:iraldéhyde (cette dernibre 
es t  préférable à l 'aldéhyde ordinaire, qu i  est peu maniable Ü. 
cause de sa volatilité), on prend Ci il IOniilligr. de crésol et quel- 
ques gouttes d'alcool pour le dissoiidi~e, el. l 'on ajoute &cc. de 
S0"II"ur; on agite e t  l'or] ajoute ensuite une seule goutte de 
paraldéhyde;  il se produit urie teinte J;iiirie avec I'ortlio et  le 
métacrésol, et une  teinte rouge  avec le paracrésol. 
MM. Aloy et Ilabaut ont montré  que la tyrosine donne une 

coloration rouge lorsqu'on la niet successivement en contact 
avec I'eau chlorée et l'ariiinoniaque ; cette r h c t i o n  est égalernent 
due  k l a  fonction phériolique ou plutfit pa racrés~ l ique  de la 
tyrosine. 

1,'eaii chlorée, et l'ammoniaque peuvent donc servir,  cornine les 
aldéhvdes. à différeiicier les crésols. , ' 

Si l'on met dans un  tube 1 ceiitigr. d'orttiocr6so1, puis 2 cc. 
d'eau chlorée fi ou 63" par  l i t re ;  s i  l'or1 agite et si  l'on ajoute 
5 ou 6 gouttes d'amiiioniaque, on obtient une coloration jaune- 
brunütre, qui  prend une teinte verdi tce avec I'eau de chlore - .  

suffisamirient concentrée e t  vert-bleuté avec I'eau d e  chlore plus 
éteridue. Avec le métacrésol, il se  produit une teinte verte 
fugace, passant rapidement au  jaune.  Avec le  paracrésol, on 

( 1 )  Voir Annales de chimie analytique, 1 9 0 0 ,  p .  224 
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observe u n e  coloration jaune foncé, qui passe l'orangé, puis  
au rouge. 

REVUE DES PUBLICATIONS ÉTRANGÈRES 

Recliei*clie de I'csrseuce de résliie daus les esneucefi 
siiniiaires. - A I .  GRIJIALDl (Chem. Zeit., 1907, no 92). - 
L'essence de  résine sert quelquefois falsifier l'essence de  téré- 
benthine, I'essenre de  pin, l'essence de camphre ; on peut dkceler 
sa présence grûce à d e i  colorations vertes q i i  s e  sous 
l'influence de certains réactifs, avec cette essence, et principale- 
ment avec la partie qui  distille vers 270". 

10 Riaclion avec I'Clai,'n et IICl. - 1,orsqu'on chanffe ,711 bain- 
marie l'essence d e  résine avec l'élniri et HCI, il se produit une 
coloration vert-émeraude, qu'on n'observe ni avec l'essence de 
térébenthine, n i  avec l'essence de pin,  n i  avec l'essence de  cam- 
phre;  ces diverses essences donnent des colorations qui varient 
du jaune au  brun-noir. 

Pour  faire l'essai, on prend 100gr .  de  I'essencc à examiner 
dans un  ballon dont le col, long de  1 0  centim., porte une tubulure 
latérale reliée à un  tube servant de réfrigérant. Le col est  fermé 
par un  tiourtion dans lequel passe u n  thtmioniètre  dont le réser- 
voir est placi! en face de  la tu1)ulurr l a t i ra le :  on cliauffe avec 
pr6cauli;ri, pour déterminer une distillal.iori lente et régulière; 
on recueille des fractions de distillatum de  5 en 5 0 ,  jusqu'k ce que  
la température ait  atteint 270" ; or] essaie alors la réaction avec 
3cc. de chacune des fractions recueillies, en ajoutant avec pré- 
caution, sans agiter, 3cc.d711C1 eoncentr6, puis u n  morceau 
d'étain gros coiiime u n  grain dc riz ; on porte les tubes a u  bain- 
niarie bouillant ; au  bout de 5 minutes, on agite les tubes, e t  on 
les replace au bain-rnarie ; l'essence pure d e  rksine donne, d a n s  
ces conditions, une couleur vert-Srneraude; les mélanges qui n'en 
contiennent qu'une partie prennent une coloration plus f;;ible, et 
kt teinte peut même n'apparaître qu'aprés refroidissement. 

Si l'essence à exarniner donne des  résultats douteux, on en 
prend 200 ou méme 400 cc., qu'on distille; on recueille 30 cc. de 
distillaturn, qu'on soumet à une  deuxième distillation fraction- 
née, et l'on essaie la réaction sur  les fractions ainsi recueillies. 
On peut  ainsi r e t r o u ~ e r  l'essence de rksine dans une essence de 
térébenthine n'en contenant pas plus de 5 p .  100. 

S 0  Réaction d'ffalphen. - La réaction dlHalphen consiste B 
prendre une solution de brome dans le tétrachlorure de carbone 
et :? faire réagir les vapeurs de  cette solution s u r  l'essence de 
résine A examiner, a d d i t i o n d e  d 'une solution au cinquième de 
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phénol d a n s  le tétrachlorure de carbone. L'essence de  résine sc 
colore en jaune-citron, et la couleur passe a u  jaune-vcrdAtre, puis 
a u  vert-malachite en quelques minutes. Cette réaction est très 
sensible. L'essence de tkrP,benthine, dans les mêmes conditions, 
ne  donne aucune coloration; l'essence de pin et l'essence de 
camphre  donnent des colorations variant du rouge a u  violet. 

Pour  appliquer la réaction, on commence par procéder B une 
distillation comme il a été d i t  plus h a u t ;  on prend une seule 
goutte de distillatum, qu'on additionne de  solut,ion de phénol 
dans  le tétrachlorure de carbone, e t  l'on fait  arriver dans le 
mklange les vapeurs de  la solution de brornc dans le tktrachlo- 
r u r e  de carbone jusqu'a apparition d'une coloration jaune, qui 
tourne r a ~ i d e m e n t  au  vert-[nalachite. 

Lorsque la proportion d'essence de rEsinc est faible, on procéde 
comme pour la r6action avec l'étain et HCI, c'est-h-dire qu'on fait 
ag i r  les-vapeurs d e  brome s u r  le produit d 'une deuxième dislil- 
la t ion;  on peut airisi deceler la présence d e  l'essence de rksirie 
dans  les essences de  térébenthine-ou de pin n'en contenant pas 
plus  de 1 p. 100. 

Dosage elecLrolytique de I 'arwcnic rlai ia  lem pa- 
piers. lis*~*, etc. - M. T.-E. TIIORPE (Comptes wndus du 
V l e  Congl2s  int. de chimie, p. 247). - Cette méthode avait déjk 
Bté proposée par  M. Thorpe (Juurn. chem. Suc., 1903, p. 374) pour 
le dosage d e  rriinirries quantités d'arsenic dans les produits de la 
brasserie. 

L'appareil (fia. ci-dessous) consiste : 

i0  En un vase de  verre A ,  fermé p a r  u n  bouchon B l'kmeri B 
e t  muni  d'un tube desséchant k chlorure de calcium C ; 
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20 Un vase poreux D ; 
3O Uri vase en verre E ; 
40 Une cuve refroidissante F ; 
50 Un tube en verre dur, étiré, G ; 
60 Un petit bunsen Il. 
Le vase A forme, avec le vase poreux D, la cellule intkrieure 

pour la cathode, oii l'hydrogène et l'hydrogéne arskniC sont pro- 
duits par le passage du courant. 

Le vase A est ouvert au fond et muni du  bouchon B à entori- 
noir, dont la tige pénètre jusqu'au-dessous du col du vase. 

Ce bouchon R porte aussi le tube de dégagement de gaz, relie 
lui-même a u  tube desséchant C ; un fil de platine passe h travers 
le bouchon pour ktablir les connexions avec l'électrode intérieure, 
qui est constituée par une feuille de platine perforée, ayant la 
forme coniqnc, et suspendue par un crochet ménngi: I'extr6- 
mité du Ll, de rna~iiére que sa partie irifërieure soit à 1 rnillimétrr 
au-dessus du  fond du vase A. 

Le crochet doit être suffisamment fermé pour éviter un con- 
tact avec l'autre électrode, ce qui pourrait amener une explosion 
lorsque l'appareil est encore insuffisamnicnt privB d'air. 

Par l'usage, la cathode en platine perd son poli, et il est neces- 
saire de la repolir de temps à autre. 

Lorsque tout est ainsi disposé, on immerge In cathode corn- 
plèterrient dans l'acide dilué, et l'on fait passer Ic courant peri- 
dant 1/2 heure avant de commencer un dosage. 

Le vase poreux D a un diamètre et une profondeur supérieurs 
de 2 à 3 rriillimètres & ceux de  la  partie cylindrique du vase A, 
qui repose par un petit épaulement sur le vase poreux D .  

L'anode consiste en une bande de platine de 2 centimètres de 
largeur, passant librement autour divase poreux 

Le liquide du vase E est maintenu à une température infkrieure 
à SOO et se trouve lui-méme dans une cuve F contenant de l'eau 
froide. 

Le tube desséchünt coritierit, d'abord, un tarripon de laine de 
verre, puis du chlorure de calcium anhydre granulé pur, sur 
une longueur de 5 centimètres, puis un autre tampon de laine de 
verre et un rouleau de papier à l'acétate de plomb ayant 1 centi- 
mètre de largeur. 

Une petite spirale de papier à l'acktate de plomb est aussi 
placee dans la partie elargie du tube de dégagement. 

Le tube de  verre étiré dans lequel se déposera l'arsenic est 
réuni au tube desséchant par un  caoutchouc ; il a un diamètre 
extérieur d'environ 2 millimètres, à une distance de 1 centirnétre 
de la partie renflée. 

Un morceau de toile de platine entoure le tube à l'endroit oii il 
doit être chauffé. 

L'appareil ainsi monté a une résistance apparente de i,k ohm, 
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la diffkrence de potentiel entre les deux  pAles étant de  7 volts, avec 
u n  courant de 5 ampères. 

Le courant tloririe e~ivirori 40cc. d'hyciro$nc par  rriiriute. 
L'appareil peut btre disposé pour 1'ex6cution sirriultariée d'un 

certain nombre d'essais. La solution sulfurique employée est 
obtenue en mélangeant 1 volume de SO~AQur avec 7 volumes 
d'eau distillée. 

On doit l'essayer B blanc pour l'arsenic. 
II est converii~ble de faire marcher  l'appareil d'aliord avec 

S0'H2 dilui:, de f:tçon ,l. détruire les f.rnces possibles d'acide sul- 
fureux.  

Prépiwntion d e  l'icliunlillon. - Si le  tissu teint est corripus6 de  
plusi&rs couleurs, il sera  bon, parfois, d e  choisir plutôt une 
part ie  colorée que l'ensemble de toutes les couleurs. 

La portion choisie sera mesurée ou mieux pes6e ; 2 gr. seront 
une  quantititi: suffisante. La pnrtic pesée sera coupée en morceaux, 
placée dans  une capsule de platine, hurnectke avec un  peu d'eau 
Ehaudc ; puis on njôutera 20cc d'eitu de c h a u x  exempte d'iirscnic, 
et O gr. 3 de  magn6sie calcin6r. ; on  agite ; on  chaiiffa, en évapo- 
r a n t  rapidement ; lorsque tout est carbonis?, on achève la c;dcina- 
tiori au rrioulle ; les cerilres refroidies sont  huiiiectées avec de 
l'eau et 20 cc. de  SO'H2 dilué ; on chauffe, puis on trarisvase dans 
u n  fl;tcon d e  220 cc. ; on  ajoute O g r .  3 de hisulfite d e  potassium, 
e t  l'on fait  bouilir pour chasser SO" on refroidit;  on complète 
5Occ . ,  et l'on prklève une  pitrtie aliquote (en $nCral sec.), de 
rrianière ?I obtenir entre O niill. 005 et O rrii11.0123 d'anhydride 
arsénieux. 

Si, nu bout de 10 R 15 minutes, un dépbt d'arsenic commence à. 
se  produire, on se 11-uuve dans d~ lionnes conditions, et I'on con- 
t inue piintlarit 30 niinutes; dans le cas coritr;iire, on ajoute 20 i 
23 cc. de la solution et  I'on continue. 

M o d e  opbrnloire. - Les divers vases sont soigneusenient net- 
toyés. L'appareil est disposé; le burisen est placé de  inaniére que 
la  flamine chauffe environ ù 2 cenlirnètrcs avant  l'étrannlcmcnt. " 
Les connexions sont établies, le courant passant du vitse E au 
vase D ; on verse 30cc. de SOiH2 dilui dans E et  20 cc. dans D nu 
moyen de l'entonnoir robinet R, dont la tige doit restel- pleine de 
liauitle. 

1 

On fait  alors passer le courant pe~idarit  1 0  rriiriutes, et l'hydro- 
gène peut etre allumé & l a  sortie de l'apparciil. 

i l  ce moment, le brûleur est alluiné de manière à. chaufrer la 
pet i te  toile de platine au rouge pendant toute la duri:e de l'expé- 
rience ; on chaufTe le tube pendant 15 niinutes, e t  si, durant ce 
ternps, il ne se produit aucun anneau brun d'arsenic, l'appareil 
et l'acirte peuvent 6ti.e consitlkrks comme exempts d';irsenic. 

La solition de l'échantillon est alors ajoi tée en employant 
5 cc. d'eau pour rincer I'eritonnoir, l a  tige de  l'enlori~ioir restant 
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--&O7 - 
toujours pleine, afin d'éviter la rentrée d'air.  S'il y a de  l'arsenic, 
un dépbt commence B se former dans la  partie étroite an hout de 
quelques minutes, à environ 1 à 2 centimètres de  la partie 
chauffée. E n  30 minutes, la totalité de  l'arsenic est ainsi déposée 
dans le tube, lequel est scellé plein d'hydrogène. On ei;tiiiie l a  
quantité d'arsenic, e n  comparant à des ddpôts-types obtenus 
dans les mFiiies conditions 

P~eparation des déprits-types. - .\fin d'éviter tout doute sur  Ics 
dépots obtenus, on prkpare les dépbts-types par l'addition de 
qiiant.itks connues d'arsenic A des spécimens de diverses subs- 
tances (papier,  laine, etc.), exenipt,es d'arsenic. 

Ue  l'acide arsériieux pur, resubliiné, est pulvérisé et s k h é  à 
1000 ; on en pFse Ogr. l , qu'on dissout dans u n  vase de  1.000 cc. 
à l'aide de 1 h 2 cc. d'kICI concentré p u r  ; on ne cliaul'fe pas ; lors- 
que la dissolution est achevée, on coinplfite un  litre. Chaque cc .  
contient O miIligr. 1 d'anhydride arsériieux. 

On mesure soigneusement {OOcc. de cette solution, et l'on 
dilue à iiri litre. Chaque cc. = Oinilligr. 01 d'anhydride ars6- 
nieux. 

I gr. de laine ou de  papier exempt d'arsenic est mis dans une 
capsule de platine ; on chauffe avec un  peu d'eau, saris excès ; 
on +joute I ce. de  la dernière solution (= 0,01 i\s203) et l'on 
continue comme il est décrit plus hau t .  On fait d'autres dkpbts 
avec 0,0023, 0 ,003,  0,0075, 0,0100 et 0,0225 milligr 

Voici quelques ri:sultats obtenus par  cette méthode électro- 
lytique : 

Rlilligr. d'As203 
pour 

1 gr. de produit 
- 

. . . . . .  Flanelle (laine nalurelle) 0,005 

. . . . . .  Flanelle (laine naturelle) 0,009 

. . . . . .  Laine blanche d e  Berlin. 0,037 
Papier buvard. . . . . . . . . .  0,004 
Papier a écrire . . . . . . . . .  0,02$ 

. . . . . . . . . .  Papier ecolier 0,028 
. . . .  Papier d'emballage . . .  0,024 

Papier (pour sucre) . . .  0,003 
. . . . .  Papier (pour beurre, graisse) 0,001 

Papier japonais . . . . . .  0,000 
Papier de tenf.ure. . . . .  0,018 
Toile de hl. . . . .  0>000 

. . . . .  Soie. . . . . . .  0,001 

P. T. 
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Kecherclie d m  hcurre, tlu heurre de coco et de 
l'huile d e  palme dans le benrre de cacao. - M. STRUBE 
(The Amlyst, 1908, p. 188). - L'auteur met à. profit la propriété 
que possède le savoii resultant de la saponification du beurre de 
cacao d'étre complètement insoluble dans une solution de sel 
marin, tandis que les savons de coco: de beurre ordinaire et 
d'huile de palme sont inconipléternent précipités. 

Voici coirirrierit opére l'auteur : après que la  rriatière grasse du 
cacao est extraite du chocolat, on en prend 2 gr. 50, qu'on sapo- 
nifie à ch:iud A I'aided'unesolution alcoolique de potasse; on éva- 
pore l'alcool au bain-marie; on dissout le savon, après dessicca- 
tion, dans 55 cc. d'eau chaude ; aprés rcfroidisserncnt dc la 
solution, ori ajoute 50cc. de solution saturée de sel marin ; on 
agite ; au bout d'un quart d'heure. on filtre,et l'on ajoute à 6Occ. 
di1 filtraturn une nouvelle qiinntitk de 50cc. de solution de sel 
marin. Si le beurre de cacao était pur, la liqueur doit rester lirn- 
pide ou ne se troubler que très faiblement. Si le beurre de cacao 
contenait du beurre de coco ou de l'huile de palme, il se produit 
un  précipité plus ou moins lourd. 

Si, au bout de peu de temps, les solutions restent limpides 
après une nouvelle filtration et a p r k  acidification par BCI, c'est 
que le beurre de cacao était pur ou qu'il était additionné de 
beurre ordinaire; il se produit un  trouble très net lorsque le 
beurre de cacao contient du beurre de coco ou de l'huile de palme. 
Le beurre de coco se révèle par l'odeur caractéristique des acides 
gras. Quant au beurre, on le reconnait à l'odeur d'acide butyrique 
que degage le filtratum acidifié. 

Domage dea emmpi-Innés de  nobllmé. - M. C .  SAPO- 
RETTI (Bolle~tino chimico farmnceutico, 1908, p .  865). - Le 
principe de la méthode est indiqué par I P S  deux réactions ci-des- 
sous : 

P02R3 $ SHgClx+H20 =ZHgCl+  P03Ha + 2IIC1 
B H g C l +  P 0 3 H 3  f H P 0  = B A g  + P 0 4 H 3  + 2HC1. 

On dissout dans l'eau cinq pastilles de sublirné; on décolore la 
solution avec le chlore ou HCl ; on porte à l'ébullition, en ajou- 
tant  peu It peu de 7 à 10 gr.  d'hypnphosphita d e  soude. Le 
mercure métallique est lavé et peut Stre pesé. Un tube gradué 
spkcial (hydrargyrorrièlre) permet de iiiesurer le volurne du mer- 
cure et, par un  petit calcul, de trouver le poids du  sublimé cor- 
respondant. A .  1). 

R&~cl iP des huiles mInkralew. - M. SCHULZ-KOBIN 
(Pharrnmeutirnl Jour~lal,  2908, i ,  p. 572). - Une solution d'acide 
picrique dans le benzol donne une coloration rouge avec les 
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huiles minhales. I,e pétrole raffinf: prend une coloration rouge- 
cerise, tandis que la vaseline el l'huile de vaseline se colorent 
en rouge-sang plus ou moins foncé. Les huiles végétales et ani- 
males ne se colorent pas. L'huile de rdsine se colore, tandis 
qu'elle ne donne rien avec l'acide picrique pur. 

A .  1). 

m ci di té du  niiel. - M. 1TTZ (I'harmaceutical Journal, 2908, 
I I ,  p. 190,. - L'examen de 173  échantillons de miel, dont 142 de 
provenance alleiriaride, 28 d'autres pays et 5 falsifiés, a iriontrE 
que le dosage de l'acidité libre n'a pas une grande valeur pour 
dirterrniner la pureté du produit. La limite de 0,23 p. 100 en 
acide formique, fixée par la Ph:irmacopée germanique, est trop, 
rcstrcinte. On a trouvé, en effet : 

Une acidité inférieure k O,! polir 37 échantillons. 
Une acidité >.ariant de 0, l  à 0,2 pour 114 échantillons. 

- de 0,2 A 0,3 pour 23 échantillons. 

Ue ces derniers, 9 prksentaient une acidité supérieure à 0,23 et 
4 une acidité dépassant 0,3. 

Le miel dont,l'acidité est élevtie a une odeur et une saveur nnr- 
males. La chaleur diminue l'acidité du miel. 

A .  Il. 

Dosage ales alcaloïdes drus ln telotore d'aco~iit. - 
hl. 1'. DE MYTTE~AERE (Annules de pharmacie de Louvain d'avril 
1908). - L'auteur a obtenu de bons résultats en suivant le pro- 
ckdé indiqué par la Pharmacop6e hollandaise, qu'il a 1Pgèrement 
modifié pour en rendre l'application plus facile; il prend 100gr. 
de teinture, qu'il évapore au bain-rriiirie jusqu'à réduction à 
lace. ; il a,jooute 6 gouttes de SOLHZ & 10 p. 200, et il rince la cap- 
sule avec une quantité d'eau suffisante pour obtenir SOcc. ; il 
filtre ; il prend 2Occ. du filtraturn, qu'il agite pendant une 
minute avec 30cc. d'éther et 4cc. d'ammoniaque ; il ajoute 3 gr.  
de gomme adragante pulvéris6e, et il agite de nouveau ; il distille 
20cc. représentant 33gr.3 de teinture ; il dissout le résidu dans 
quelques gouttes d'alcool ; il ajoute 10cc. d'[ICI Nj100, et il titre 
l'excés de cet acide par la soude N/200 aprés addition de 2 gout- 
tes d'hématoxyline. Chaque cc. d'acide combiné représente 
Ogr.00645 d'alcaloïde. 

Le virement de  teinte de l'hématoxyline n'étant pas facile à 
saisir, l'auteur préfére employer I'iodéosine, qui donne une 
teinte rose très visible. 

&tade aliiiuique du glngemlire. -MN. II. KROEMER 
et H. E. ÇINDALL ( d m e r i c ~ n  Joul-nnl of yharinacy, 1908, p. 303). 
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- L'analyse d'un grand nombre d'échantillons authentiques a 
donne : 

1 2 3 1 3 6  
Cendres totales. . . . . 5.74 7.47 5.64 6 .43  3.88 6.16  
- inscilutiles daris HCI 
à 10 p. 100 . . . . . 1.13 5.02 0.55 0.85 0.46 0.69 

Extrait b l'eau froide . . . 42.62 14.20 13.08 14.30 15.54 14 .40  
- éther6 volatil . . . 7.17 3.06 4.62 7.03 3.23 7.39 
- - non volatil. . 8.49 6.50 6 .42 6 .68 7.30 7.01 

alcoolique . . . . 7.20 6.40 7.76 8.OC 5.80 10.48 
Cellulose . . . . . . . 2.62 5 . 4 6  1.64 3.06 1 . 4 4  1 . 6 0  
Amidon . . . . . . . 55.07 47 .89  48.77 52.00 58.97 55.97 
Chaux . . . . . . . . 0.12 0.13 0.33 0.58 0.17 1 .68  

1. Gingembre d'Afrique; 2. G. de  Calcutta; 3 .  G .  de Calicut; 
4.. Cr.  de Cochin ; 5 .  G. de la Janiaïqiie ; 6 Cr. d i 1  Japon.  

Le mémoire des auteurs donne d'autres rEsultats d'examen 
niicroscopique et  chimique ct se  terrriine par  les conclusions 
suivantes : 

La poudre de  gingernbre doit avoir une odeur aromatique et 
une saveur piquante caractéristiques. 

Traité par  SO(I12, le  gingembre prend une coloration brnn- 
rougeâtre, qui  devient rapidcincnl brun fonc6 ct finalemerit brun- 
pourpre. 

Avec la phloroglucine e t  IlCl, on ne doit pas o1)tenir d e  cou- 
leur rouge-cerise. 

Ce sont les chiffres de  cellulose et de cendres qu i  sont les plus 
importüiits, surtoul le laux d e  cellulose, lorsque la pliloroglucirie 
a indiqué l'addition de  tissu ligneux. 

L'extrait éthér6 volatil ne doit pas être infërieur à 3 p. 100. 
A .  D. 

- 

I)usage de la caséine du lait.- M. E .  B. HART (Pharmn- 
ceuticul J o w n n l ,  1908, I I ,  p. 190). - Le lait est 1116langé avec du 
chloroforine pour dissoudre la iriatiEre grasse;  on  ajoute de  l'acide 
acétique dilué, qui  coagule Iü caséine ; le  mélange est alors cen- 
trifugé, e t  le pourcentxge d e  caséine est deduit d u  volume occupé 
dans le tube p a r  cette dernikre. 

A .  u. 

E E o i l e s  r l c  ~ i i n .  - RI. C.-T. fiRi1ixE'I"I' (~'h~rrnuceulica~ Jour- 
nal, 1908, 1, p. 4 8 3 ) .  - Outre l'essence de t6rélierii hirie prove- 
nant  de la distillation des térébenthines e t  d u  bois de divers 
Pznus (P. Austrnlis, P. marztzmn, P. sylcestrzs), on trouve dans le 
commerce des huiles de  pin obtenues p a r  distillation des aiguil- 
les e t  des c h e s .  

On emploie pour cet usage le 1'. pzimilio en Hongrie et dans le 
Tyrol autrichien, e t  le P. Siberica (Abies Siberica) dansle  nord de 
la  Russie e t  dans l'Oural. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le P. sylvestris et 1'Abies pectinntn servent aussi pour obtenir 
ce produit ;  il en est de méme des P. excelsa, P. lal-iz, P. mari- 
t ima, 1'. strùlius, P. canad~nsis, P. maiia~la et  P. ruliens. 

Voici les cal-actkres distinctifs des diverses huiles : 
Pouvoir Ind ice  de Distillant de  

Essenîsa I lensi té .  rotatuire. r é f ac t ion ,  1>Y à 165' 
- - - - 

D'Arnerique.. . de 0,865 à O,t68 de + i* à + 6' 1,4765 80 Ù 83 010 
De France . .  . . de 0,870 ù 0,874 de - 3 1 9  - 335" 1.4805 75 n 90 - 
De Russ ie . .  . . . de O 855 a 0,874 de + 5 9  + I f i Y , 4 7 9 0  30 a70 - 
Huiles d e  p i n .  Ether. 
P .  pzimiliu. .. de 0,863 Ù 0,875 de - 60 Ù - il' 1,4805 O a 12 0,O 5 à 7 O O 
P. siberice.. . . d e  0,901 à 0.920 de - 32.à - 4Z0 4 5 à 10 - 30 Ù 40 - 
P .  sy l~es tr i s . .  de 0,868 ~ 0 . 9 2 5  de + j0 a +- 70 1,4735 40 a 65 - 3 à 11 - 

A.  Dm 

méaetionn d e  IR rksine éléimi. - STOEPEL (Apotliefm- 
Zeitun.9, 1'308, p. 4k0) .  - Or1 rie connaît pas encore les plantes 
qui produisent la résine élémi; ce qu'on sait, c'est qu'elle es t  
quelquefois falsifiée avec des tiirélienthines de conifkres. P o u r  
idcntificr la rksine Elémi, on la fait  fondre ; on obtient un  liquide 
vert jaunâtre, qui devient rouge au contact de SOCHP dilué au 
quart. 

P o u r  reconnaître la prisence de  la tércbentliine, on dissout l a  
résine dans 20 fois son poids d'alcool absolu ; la solution de 
résine 6 1 h i  pure  est neutre au  tournesol ; si elle contient de l a  
tkrébenthine, la réaction est acide. 

Si l'on a.joute de l'eau 5 une solution alcoolique de  résine 
6lémi pure,  le mélange devient laiteux, tandis que, en présence 
de la térébenthine, il se forme des flocons résineux de couleur 
jaune-brun. 

BIBLIOGRAPHIE 

Tinaité aotiiplet d'analyse chimique mppllqaée aux 
essais industriels, par POST et KECMASX, traductirin de A.  Gaii -  
tier. - Tome Pr, dcuxièinc fascicule ( A .  Hermann. éditeur, 6, rue de 
la Sorbonne). Prix : I O  fr. - Kous avons déjà signale à nos lecteurs 
la publication des deux fascicules de cet iniporlant ouvrage. Le fasci- 
cule actuel corilient les rnatikres suivantes : gaz d'éclairage, par le 
U r  J .  Decirer; carbure de  calcium et  acétylene, par J.-tI. Vogel ; 
pétrole. huiles de graissage, huiles de goudron, paraffine, cire miné- 
rale, ozokérite, asphalte, par Engler et Ubhelohde; graisses et huiles 
grasses, glycérine, bougies, savons, par Fahrioo. 

On retrouve daris ce fascicule les qualilés des précéderils ; il est de  
la plus grande utilité pour les analystes, en raison de son excellente 
documentation. 
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Toute la ahlmla iiiliiérde par I'éleetriclté. - Rien 
d'impossible par l'électricité, par J. SEVERIN. Fabrication de tous 
les produits à la portée de tous, pal. des rnoyens éleclviques et 
nouveaux et leu?. extraction de toutes les mines et de toutes les 
sources, dont l'analyse et le traitement électro-chimiques sont 
donnes pour chacune. Le dernier mot des piles, des accumula- 
teurs, du  nickelage, du  cuivra!le, de l'argenture, d e  la dorure, 
d u  platinage. etc. La plupart des procddés encore inconnus, inven- 
tés et contr0lés a l'absolu par l'auteur. - i vol. de  800 pages, avec 
66 fig. (Dunod et Pinat, éditeurs, Paris). Prix : broché 29 fr., cartonne 
26 fr. 50. - Comme l'indique le snus-litre reproduit plus haut,, ce 
livre donne la fabrication electro-chimique de  tous les produits de la 
chimie minerale, en  partant des produits naturels et  en n'employant 
que l'électricité et  les forces de la nature. 

Celte partie est intéressante. Elle apporte un grand nombre de pré- 
parations qui manquaient, mais nous nous attacherons surtout au 
chapitre final : celui des analyses dlectrolytiques. 

L'auteur choisit l'acide chlorhydrique comme dissolvant : 1 0  parcc 
que tous les chlorures sont solubles, sauf celui d'argent, et c'est un 
riinyen de  le separer ; 2 0  il se delruil et n'amkne pas de cause d'aci- 
dité, ni de dépàts de peroxydes ; 30 il permet de diposer presque tous 
les métaux leur rang d'affinité, l 'un après l 'autre : les différences de 
calories des chlorures sont suffisantes pour cela. Il indique, tl chaque 
métal, la densité de courant la plus convenable. 

Pour ceux qui se déposent en liqueur acide et  sont inférieurs aux 
calories de dissociation des éItrrierits de l'eau, la difftrence de voltage 
et  consSquemment de  courant, en passant d 'un mètal  l'autre, est 
suflisante pour faire jouer une balance RHBOBAR, retenue par un élec- 
tro-aimant,  e t  qui inlerrompt le courant,  aussitôt le métal d'affinité 
inférieure déposé en enlier. 

Des méthodes supplémentaires, par des moyens mixtes, sont four- 
nies pour tous ceux qui donnent lieu à des anomalies : chlorure d'ar- 
gent, redissous dans le cyanure, platine se trouvant avec le cuivre en 
mëlange, arsenic et antimoine donnant  lieu d des impuretés daos le 
depot ; tous deux, comme l'étain, exposés i se perdre par volatilisa- 
tion ; le mauvais travail des sesquioxydes, e t  le moyen de  les enlever, 
ou de  les traiter  en bains spEciaux ; la carbonatation de la baryte et de 
l a  strontiane, pour les rendre insolubles. 

Tout le reste, depuis le premier inétal de dépbt : l'or, jusqu'aux 
alcalis, se fixe sur l a  catho-le daris des curiditions absolument nui.- 
males, aux courants indiques. 

Deux moyens sont donntis pour enlever l'acide phosplioriclue, qui 
produit des précipités dans  les bains neutres. 

Tnut est facile en  analyse clualit.ative par ce moyen ; tnul devient 
possible en analyse quantitative avec les précaulions indiquées. Le 
chlore qui se dégage empkche le dEpbt des rnélalloides. Des mélhodes 
sont données pour un certain nomhre de  ces derniers : chlore, brome, 
iode, soufre, sélénium, tellure, et  un contrôle électrolytique pour les 
analyses d'acide phosphorique. 

Quant  a l'acide chlorhydrique, l 'auteur l'emploie sous forme d'eau 
regale, ou, pour conserver les produits volatils, d e  milange d'acide 
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chlorhydrique e t  d'acide chlorique,mélangequi dissout instantanèment 
a froid tous les minerais porphyrisés,saut' la gangue, qu'on reprend par 
une autre méthode. II prepare l'acide chlorique électrolytique~nerit. 

11 y a 18 tout un  ensemhle de données intkressantes e t  nouvelles, e t  
il nous a paru utile de les signaler aux analysles. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Clrcul~ire ininistériellc relative a l'application 
d c  1s loi sur les fr~nden e n  ce qnl concerne la 
11-omperie sui* la q n a n t i t k .  - Par  son article l e r ,  la loi du 
l e r  aoiit 1905 punit quiconque aura  trompe ou tenté de  tromper 
l'acheteur sur  la quantitk des clioses livrdes e t  prdvoit, par  sun arti- 
cle 2, une aggravation de peine lorsque le dElit (ou l a  tentative de 
délit) aura  ete commis l'aide d'indications frauduleuses tendant  8 
faire croire un pesage antérieur et exact. 

1 .  Je suis inforrrié que diverses denrées, vendues dans  des sacs, 
caisses, boites, paquets préparés en vue de la vente, portent parfois 
une indication de poids, sans qu'il soit preci8é s'il s'agit du poids brut 
ou du poids net. 

J'eslime qu'il y a là une tentative de  tromperie su r  l a  quantité, 
attendu que I'aclieteur est en  droit de  considerer que le poids indique 
est celui de  la marchandise offerte, c'es1.à-dire le poids net. Je vous 
invite donc ti relever soigneusement les infractions de  cette nature 
que vous serez amen6  ti constater au  cours de vos visites dans les & a -  
blissernents de  vente au détail des produits alimentaires e t  2 joindre 
au besoin au proch-verbal d e  coristatation toutes piéces utiles, sans  
qu'un prelbvement dans la forme habituelle (4 6chantillons) soit evi- 
demment nécessaire. 

2.  On pourrait encore considerer comme une tentative de  tromperie 
sur la quantité le fait d'indiquer s u r  les sacs, caisses, boites, paquets 
dont il s'agit le poids brut seulement, car  l a  tare,  c'est-&-dire le poids 
du contenant, peut etre beaucoup plus élevé que n e  le suppose l'ache- 
teur. J'estime cependant qu'on n e  saurait  voir dans cette insuffisance 
d'indications une intention frauduleuse, à moins que l'emballage n 'ai t  
u n  poids tout A fait anormal (si l'on en juge d'après les usages d u  
commerce), c 'est-Mire intentiounellernent exagéré. 

Ilormis ce cas exceptionnel, i l  n 'y a donc pas d'infraction 8 relever 
lorsque les emballages prcparés portent l'indication d u  poids brut e t  
lorsque aucun règlement special n'exige que la tare d'usage soit egale- 
ment indiquée. Actuellement une telle prescription n'existe que pour 
les graisses et les huiles comestibles, dont les e~nbal lages  e t  recipierits 
doivent porter l'indication di1 poids net, ou celle du  poids brut e t  de  
la tare d'usage (décret du I I  mars 1908, a r t .  7) .  

3 .  Lorsque les denrées qui se vendent au  poids n e  sont  pas mises 
en vente en  emballages, sacs, caisses, boites préparées, le vendeur 
est nt;cessairerrient tenu d'en peser exactement la quantité demandée 
au moment de la vente. 
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Le fait d'opérer cette pesee sans  avoir ta ré  préalablement le sac, la 
fenille de papier ou le recipient dans  lequel l a  marchandise est placée 
sur la balance en vue du pesage, soit au moyen des poids eorrespon- 
dants,  soit au  moyen d'un sac, d'une feuille de papier ou d'un reei- 
pient. semhlahles places snr l'eiitre plateau de  la balance, peut ahontir 
à une tromperie sur  la quantité de la chose vendue ; il n'en est pas 
ainsi, toutelois, si le vendeur ajoute à sa marcliandise le supplement 
necessaire pour compenser le fait de  n e  pas avoir procédé à la tare ; 
il y a lieu egalement de teni r  compte du consentement de I'acheleur 
et. des iisages locaiix. 

Lorsque, en tenant compte des observations qui précédent, il vous 
apparaitra que le délit de  tromperie sur  la quantité est cerlain, vous 
emploierez pour le constater les moyens qui vous parailront le mieux 
convenir aux circonstances. 

4 .  Certaines denrées, telles que le beurre, sont parfois offertes à 
l'acheteur en pains dont  la forme, coniormément aux usages locaux, 
est  indicalive d'un poids déterrniné. Aucune mention de quanlité ne 
figure alors sur :CS pains, qui sont delivrbs pour 500, 290 ou 125 gr . ,  
sans être pesés à nouveau devant l 'acheteur. 

II y a lieu de  relever une  infraction h la loi Inrsqn'un écart systéma- 
tique et non accidentel est constate entre le poids que devraient peser 
les pains d'aprés leur rorme et leur poids rkel, c'est-8-dirc lorsque, A 
plusieurs reprises et sur un assez grand nombre  d'enire eux, on aura 
pu constater que les pains dont il s'agit n'ont pae le poids qu'ils 
devraient avoir d 'aprts les usages loraux. 

5. Il n'en est plus de mirne cn ce qui concerne l e  pain proprement 
d i t .  Des expériences nombreuses ont démontre l'impossibilité pour les 
boulangers d e  fabriquer des pains d'lin poids déterminé. 

Je vous invite, en consequence, k ne pas considerer comme une 
tentative de troiriperie le fait de rnellre en vente des pains qui n'an- 
raient pas le poids qui parail  résulter de  leur forine ou de leur deno- 
mination (par exemple, le pain dit de  4 livres n e  pèse pas nécessaire- 
m e n t  2 kilogrammes). 

II s'ensuit que le pain doit etre pesé au moment  de la vente, car 
l'acheteur peut cependant croire que, en  raison de sa forine et  de sa 
dénominalion,  le pain qui Ini est livre pkse lin poids détermine,  alors 
qu'il n'en est rien. 

En ce qui concerne spécialernenl les pains livrés à domicile, le pesage 
devrait être fait avant la livraison ou a u  moinent de la livraison ; 
mais,  en l'absence d 'un rkglement sur la mat i i re ,  j'eslirne qu'il y a 
lieu de tenir compte en faveur de la boulaugerie soit des usages locaux, 
soit des arrétks municipaux qui dispensent du pesage les pains pori6s 
A domicile. 

Quan t  aux pains de luxe et  de  fantaisie, il est  gc!néralcincnt admis 
qu'ils peuvent &tre vendus ;1 la pit.ec,c'est-&-dire sans  aucunegarantie 
d e  poids, l 'acheteur ayant evidernment le droit de faire avec son 
fournisseur une convention contraire. 1.à encore, il y a lieu de tenir 
compte des usages locaux ou des arrétés municipaux, qui, en  l'absence 
d'un règlement génEral, doivent t t r e  observés en  cette matiere. 

6 D'aulre part, l a  forme de certains récipients est indicatrice de 
leur volume. II  en est ainsi pour les bouteilles ayant la forme dite 
u litre n. 
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. Lorsque les boissons lui sont livrees dans  de  telles bouteilles, I'ache- 
teur est en droit de  croire que la quanti16 d e  marchandise livrée est  
effectivement d'un litre. 

Le fait qne les CI litres )) détenus dans  u n  établissement de vente 
ont, en  géneral, une contenance inférieure P 98 centilitres, mesuree a u  
ras du goulot, me parait devoir &tre relevé comme une infraction h la 
loi, mais il demeure entendu que l a  constatation n e  doit pas porter 
sur une bouteille seulement:  le fait doit Btre constate siir lin nombre  
de bouteilles assez g rand  pour que le vendeur n e  puisse pretendre 
qu'il s'agit d 'un fait accidentel. 

Quant aux bouteilles proprement dites, le tableau annexe à la loi 
du 13 juin 1866 sur les usages commerciaux conlient les indications 
suivantes : 

La bouteille dite de  Bordeaux doit avoir une conleriance d e  73 centi- 
litres au minimum ; les bouteilles dites bourguignonnes, maconnaises 
ou dites de Champagne doivent avoir urie contenance minima de 
80 centilitres. 

Paris. le 3 sepleinbre 1908. 

Le ministre de 1'Ag7biculture, 
J .  RUAU. 

Arrêté mlolstériel agréant le laboratoire de la 
station agronomiqne è t  oenologlqoe de Lolr-et- 
Cher comme laboratoire oîliciel pour les analyses 
de bolnsoiin, dcurées aliment~lres et pi.oduits a*rl- 
coles. - Par  arrété du ministre de l'Agriculture du 21 septembre 
1908, le laboratoire de la station agronomique et œnologique de Loir- 
et-Cher est admis B procéder aux analyses de boissons, denrées ali- 
mentaires e t  produits agricoles. 

Le ressort de  ce laboratoire comprend le département de Loir-et- 
Cher. 

Les dispositions contenues dans  l'arrêté dii.18 fevrier 2907 relalive- 
ment au  ressort du  laboratoire départemental d'analyses agricoles 
d'Indre-et-Loire, à Tours, sont rapportées en ce qu'elles ont de con- 
traire & celles du présent arrete. 

Congrès lnteraiatlonal de l'allmentatlon. - Gand, 
7-8-9 novembre 1908. - Ce Congrés a pour but de réunir e t  de grou- 
per toiis ceux qui, par  étude ou profession, s'occupent d'une maniere 
spéciale des denrées alimentaires (physiologistes, chimistes, hggiénis- 
tes, juristes, producteurs et commerçants), afin de leur permettre 
d'examiner et  de discuter ensemble les mesiires B prendre en vue de 
la propriété du commerce et de la sauvegarde de l'hygiène et de la 
santé publiques. 

La cotisation est fixke & cinq francs. 
Les travaux du Congrés seront repartis en 11 sections, savoir : 
1 0  Eau potable. Eaux naturelles et  artificielles. Limonades. 

Lait et  produits de la laiterie. Graisses et huiles alimentaires. 
Farines et dérivés. Produits de la boulangerie, de la pAtisserie, 

de  la confiserie et de la chocolaterie. 
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40 Viande. Volaille. Poissons. OEufs. Légumes. Fruits. Conserves, 
5O Vins. Spirituetir. Alcools. 
60 Bière. Malt. Houblon. Levure. 
7O Sucre et dmrees  coloniales. 
80 Hygiene et al imentation générale. 

Falsifications et méthodes d'analyse. 
I O 0  L6gislation. Fiepression des f ra ides .  Enseignement. 
l d O  Commerce et industrie. Transports et douanes. Production et 

statislique. Appareils et procedes. 
Les conlmunications et  souscriptions doivent étre adressées au 

Secrétariat général, rue Porte-aux-Vaches, 23, Gand. 

ERRATUM 

1)ans l'arlicle de Pi[. Dupont, intitulé : L'ucide citrique nuturel 
dans les vins,qiii a paru dans  le numCro de septemhre,à la paae 339, 
la phrase qui termine le paragraphe debutant à la 29e ligne et qui est 
ainsi conçue : 11 e t  le trouble est plus persistant que prkcedemment 11,  

doit etrd complétée par l'addition de  ce membre d e  phrase : tc mais 
seulement a purtir d'une dose supciriez~re c i  Ogr.10 N. 

A la meme page, 38"igoe, au lieu de : e sous peine de conclure B 
tort soit h la présence de  doses d'acide citrique exagérées ... n, lire : 
n sous peine de conclure soit à la présence, soit à des doses d'acide 
citrique exagkées ... M. 

P a g e  340, 70 ligne, aprbs la phrase : Les vins provenant de ces 
mémes cépages on t  et6 siilfit(?s n, ajouter les mots : cc fi ln clive 11. 

M h e  page, 8' ligne, a u  lieu d e  : u mes essais ont  porte, pour I'an- 
nee 1907 ... D, lire : a mes essais on t  porté, en outre, pour I'annke 
190 'i... i). 

D E M A N D E S  E T  OFFRES D'EMPLOIS. 
Kous ini'ornions nos lecteurs qu'en qualite de secrklaire général du Syn- 

dicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsque les demandes et les 
otl'res le permettent de  procurer des ctiimistes aux industriels qui en ont 
besoiii et des places aux chimistes qui sont a la recherche d'un emploi. 
Les inseriions que nous faisons dans les i lnnaks  sont absolument gra- 
tuites. S'adresser M .  Crinon, 43,  rue Turenne, Paris, 3'. 

Sur  la demande de 11. le secrétaire de I'hssociation des anciens élkves 
d e  l'Institut d e  chimie appliquée, nous informoris les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des cliimistes en s'adressant à lui, 3, rue Miclie- 
let, Paris (6 ) .  

L'Association amicale des anciens elbves de l'Institut national agrono- 
mique est i mbriie chaque a n n k  d'oIïrir a MM. les industriels. chi- 
mistes, etc., le concours de plusicurs irigdnieurs agronomes. 

Priére d'adresser les demandes au siege social de I'Assiiciation. 16, rue 
Claude Bernard. Paris, 5. .  

Le G k a n t  : C .  CRINON. 

L A V A L .  - I Y P R I Y E R I E  L. BARNEOUD X T  cia. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Etude tliéoi.ique sur I 'ac i t l i t& du winm, 

Par MM. P ~ u r .  DUTOIT et MARCEL DIIROUX. 

La détermination [le l'acidité totale d'un vin s'effectue le  p l u s  
r:ouramrnent en ajoutant nu vin une quantité d'alcali suffisante 
pour produire le viragc d 'un indicateur. L'opération ;i l ';ivantng(~ 
d'Stre rapide, mais  elle présente de k r i e u x  inconvénients, qui  ont 
depuis longtemps attiré l'attention des chiinistes. 

Les résultats sorit, eii eff'ct, irifiuericés par  la riaturc de I'iiicli- 
cateuï, à tel point que beaucoup de colorants einploybs journel- 
leriient en acidimt%rie (n i r ! th~ lo i~~nge ,  nitioph6nol, e tc . )  sont 
inutilisables lorsqu'il s'agit du  vin, rion-sculeinent parce que le 
1,hangernent de couleur est difficile & saisir, mais aussi parce que In 
quaritité d'alcali nkcessaire pour produire le virage est elle-mSmc 
Ir& dilfércnle d'un indicateur & l'nutre. Le tournesol ct l a  phé- 
iiolpht:ilCine. qu i  se  comportent en gkriSral d e  la iiiZiiie n1anii.r~. 
ronduisent, eux  aussi,  à des résultats 1Cgi:rement différenis lors- 
1111'on les utilise pour titrer les acides [lu vin. 

Enfin, on snit que le:: charigeiiients de teinte au point d e  neu- 
trdlisation ne sont pas aussi brusques lorsqu'il s'iigil du  vin que 
lorsqu'il s'agit d'autres liquides, niéme trés faihlenieiit ticides. 
Pliifin, les rc!sultats diffSrent suivant que le  virage ~ s t  clCtcriiiiniL 
A la louctic ou par  transpnrerice. 

La théorie Electrolytique des iîltlicateurs, qui a été esquissée i l  
g a 20 ans par  Xerrist, et que des recherches récentes (1 i ont d k f i -  
nitivement consacrfes, ne permet  pas, ii elle seule, d'expliquer 
les anorrialies qu'on observe dans le titrage de l'acidité des 
vins. 

On snit que,  d'aprks les théories x tne l les ,  chaque indicateur 
vire k une certaine concent,ration d'ions II, qui est approxiinati- 
vement de : 

10-~ pour le rn6thylorange ; 

IO-' pour le tournesol ; 

10Wg pour la ph6nolphtalOine. 

(1) E. SALM, Zeitrch. f. plrgs. Chem.,  1906, p .  4 7 1 ;  Mc CUY, A m e r .  c h e m .  
Jourvi.. 1904 ,  p. Su3 ; SALEYSKY, Zeilschr.  f. Eleclrochem., 19114, p. 205 ; 
FELS, Zeitschr. f. Eleclrochein., 1804, p. 208. 

SOVEMBI~E 1908. 
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- 418 - 

Si deux indicateurs comme la phénolpht ; i lhie  et le métliyl- 
orange, dont le premier vire pour une  conceritr;~tion d'ions I I  
100.000 fois plus faible que celle qu i  fait virer le  second, eon- 
duisent a u x  rnEmes résultats dans le  titrage tl'ac',itles forts par 
une  hase forte, c'est qu'ii suffit d'un excès infiniment faible de 

l ~ s s e -  k o ~ d c . - ~ r .  par litre pour que la concentration des 
\100.000 ) 

ions passe de  10 -4 B 10-9. Cette quantiti:suppléiilcritairc d c  base, 
qu'il fitut ajouter pour faire virer la phénolplitalCine, rentre dan5 
Ics liniites des erreurs  d'expbrience. 

I,orsqu'il s'agit [lu titrage d 'un x i d c  ou d'une base très fai- 
Ille, les conJitions sont difïéientes, car le  sel qui  se  forine par la 
neutralisation est hydrolysé, c'est-à-dire partielleinerit dissocik 
eri acide et en hase libres. 

Considérons la n~ut ra l i sa t ion  d'un acide triiç faible, I'acidr 
cyarihydrique N/10 par exemple, piir une base plus forte, 1 ; ~  
soude. Lorsque In. quant i té  d'alcali ;rjouLB coi-resporidra à In 
quantité théorique nhccssaire pour  former lecyanure de sodium, 
la concenti-ation cles ioris JI de  cette solution sera de 0,87,10-ii. 
En etret, le cyanure de sodium est dissocié liydrolgliqucnient dc 

1 
1,12 p. 100;  s a  solut io~i  NI10 contierit , rnol6c.-gr. de soudc 

Ria 

libre, c'est-à-dire 2,12,20-3io11ç gr.011, ce qiii corrt:spond hien :I 

0,87,10-11 ions g r .  H. 
P o u r  qu'un indicateur permette de tili-er exacteiiient l'acide 

cyanhydrique, il devrait virer à cette conccntratiori d'ions II de 
CI ions 0,87,10-11. Or, les indicateurs usuels virent i l  des concentr, t '  

beaucoup plus fortes (IO-" i0-g),et aucun ne fournit des résul- 
ta ts  exacts. Lecalcul permet d c  prévoir que, dans  les conditions 
supposées, le méthylorange ne virera pas di1 tout, car la EOIU- 
tion de  HCy K/10 possède déjà une concentration d'ions II infé- 
rieure à 10-\ le tournesol virerait après addition de O cc. 3 de 
soudc, et la ph6nolphtaléine après  addition de 5 cc. Le calcul 
montre également que les virages seront peu nets, r a r  la con- 
cenlratiori des ioris 013 ne croit pns proportionnellement A la 
quant i té  d e  soutlc ajoutée ; une  partie ser t  faire rétrocéder 

acide X base 
l'équilibre de dissociation hgdrolytique : - - const. 

sel 
Rous nous sommes &tendus u n  peu longuement s u r  cet exein- 

ple, d'ailleurs bieri connu,  pour  ~rioritrer plus clairement l'im. 
portance qu'il'peutl y avoir,  dans certaines opérations acidimé- 
Lriques, k choisir u n  indicateur approprié. 

En ce qui~concerne le  vin, le calcul ne permet pas d'établir 
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avec précision l'indicateur q u i  corivierit le mieux, car le liquide 
renferme plusieurs acides qui se neutralisent successivement, 
des sels de  ces acides, des bases orgnniqiies déplacées p a r  l a  
soude, etc. 

Faut-il en conclure que  les chimistes qui d6terrniinerit l'acidité 
du vin par  titrage avec des indicateurs ri'uhtiennent aucun 
rei~scignenient sur  la valeur réelle de cette aciditi  ; qu'ils fixent 
seulement une constante sans signification chilnique précise, 
savoir la quantite d';ilciili nécessaire pour aiiierier la coricentra- 
tion des ions II à la valeur de virage de  l'indicateur? 

Nous avons éIahli p a r  voie indirecte que, pour 5Occ. d'un 
mciiiie vin, le tournesol, p a r  exemple, vire après addition de 
3cc.3 de soude el la plii:nolphliil6iue apri.s addition de 5t:c. 8. 
Cette difrérence permet de supposer que nous sommes en pré- 
sence d'une hytlrolyse r t  que I'aciditi: du vin est cnnstitiike 
eii partie p a r  des acides t r k  faibles. Riiiis cette tigpothkse ne 
peut guère être atlrriisc, car les acides les plus I'aibles qui exis- 
tent dans le vin peuvent être titrés indifféremment par  le toiir- 
riesol ou la phénolphtal6ine. 

Nous nous proposons de rriontrer que  la cause de  ces anorna-  
lies est à rechercher dans une absorption de l'alcali par les subs- 
tances en so lu thn  cnlloïdale dans  le vin. Poiir 1'6tal)lir, nous 
avons utilisé deux in6thodes : l'une, le titrage avec les réaistan- 
ces électriques comme indicateur, permet d'obtenir exiicteinent 
la coriceritration eri acides d'une solutiori, quelle que soit la force 
de l'acide ; l'autre, 1ii cntalysc par  les ions H et le titrage avec 
l'électroriièlre comme indicateur, renseigne sur  la viiriation de 
concentration des ions II pend;int la neutralisation. 

TI va sans dire  que ces diffi:rent,es rr:c:herclies ont 6tC efTect,iiPes 
sur le même vin (Lavaux blanc, 19031. 

Déterminalion de l'acidité totale du vin par la nzithode des 
ca~zduclibilités. - Lit riiéthode corisiste ii ;i,jouti:r I'iilcali par  
petites portions et S d5termirier la conductil)ilit,é après  chaque 
addition. E n  portant les valeurs en graphique ( la  conductil~ilité 
en ordonnées, les ce. d'alcali en abcisses), on obtient une courbe 
qui offre lit particiilarit,i: de présenter un point rl'inflaxinn, lors- 
que la concentration molkculnire de 1';ilc:ili ajoiité est égale B l a  
concentration moléculiiirc de l'aride existant primitiveinent dans 
la solution. La métliode a Et6 décrite p:ir $111. D .  Ikr thelot  ( 1 )  e t  
Miolati (2) ; ellc periiict de  tirer avec précision les acides ou les 

( l )  A n n .  d e  chimie e l  d e  p h y s i q u e .  1891, 24, VIC skrie. 
(2) Zeilechr. 1. anorg. C'hem., 22, 45. 
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<ses inéiize excessivement faibles, cornnie l'acide borique, le 
phénol, la pyridine, l 'aniline, e tc . ,  pour  le titr;ige desquels les 
indicateurs ne conduisent k aucun résultat.  

Une 6tude cornplète de la méthode nous a permis de confirmer 
les conclusioris des  auteurs susii~entionnés et d e  les développer. 
La courbe de neutralisation ne donne pas scnlcinent la conccn- 
trntiiiii iiiol6culaii~e d'liiie solution en acides ou eu hases;  elle 
fournit aussi des renseignements s u r  la pureté de ces corps, sur 
leur dissni:i:ition Plertrolytiqiir. et,  loi.sqii'il s'agit de rriClnngc~s 
il1:icides, s u r  In proportion et In force des coiiiposnnts du  mélange. 
S o s  recherclies s u r  ce point srront  exposkes ailleurs (i)  ; il suffit 
dlinsi.;ter sur  ce fait que tous les arides se h i ssen t  titrer par la 
méthode des coriductibilités . 

Courbe d e  ~~ercira/isaiion du uin par In potasse ou la  soude. - 
Le vin a étk additionné de potasse (ou de  soude) normale; la 
courlie de neiitralisatinn est représentée par  la figure 1 .  

Le point tl'iriflexiori 13, très net, se produit aprés  addition de 
ticc.4 d'alcali pour 50 cc. de  v i n .  Pour  le inéine vin,  le virage 
d u  tournesol (essais b la touche) se produit après l'addition d e  
3cc.l d'iilcali. II y a donc un écart de 2"J. 100. 

( i )  U n  travail rScerit de MM. Thiel et Roemer (Xealschr.  f .  phys. C h e n i . ,  
19U8), paru aprku l'acliéveuient de ces rechi:rc:ties, les corifiriue en ce qui 
concerne la neulralisation des acides bibasiques, - 
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11 semble, premiEre vue, que l'interprétation la plus logique 
soit celle déjà  indiquke ou dél-iut de ce travail.  1.e vin contien- 
drait des acides triis faibles, dont les sels de potasse (ou de  soude) 
seraient partielleirient hydrolysés. On sait que le titrage avec le 
toiirnesol conduirait, dans  ce cas, à des résultats trop faibles, 
tandis que le titrage p a r  les conductihilités fournirait  des résul 
tats exacts. 

Deux observations s'opposaient à ce que nous admissions d'em- 
hlée cette in te rpré t  CL t '  ion : 

l o  Les courbes de neutralisation d u  i n h e  vin par  des solu- 
tions diffëreminent concentrées de  potasse rie sont pas  absolument 
cornparahles, e t  deux operations successives, faites avec le iriême 
alcali, ne concordent pas toujours : 

Acii l i tk du vin 
en  gr. d'acide 

N o r i d i t é  t a r t r i y e  , 

de l'alcali (conducti ililes) - - 
7 , 3 6 N .  . . . .  9,8 

. .  40,e 

. . . . . .  10,o N I . . . . . .  N/4 .  9,7 
. . . . .  9,6 

N/iO . . . . .  9,7 

n e  pareilles différences n ' a v a i ~ n t  jamais été constatées d a n s  
le titrage d e  solutions acides ; elles ne  sont pas dues B des erreurs 
d'exp6riences ; 

2O La contluctibilité dans le  voisinagedu point B diminue aver 
le temps ; u n  prkcipité floconneux qu i  s e  forme lentement en est 
la muse.  

Courbe de neuiralisalion du vin par ta 6ar.y.k. - La courbe d e  
neutralisation par  la baryte X / 4  est représentée dans la fis 2 ; 
son allure est caractéristique et se retrouve pour tous les v ins .  
Le premier point d'inflexion D est di1 5 la précipitation des SUI-  
fates, nous e n  ferons tout d'abord abstraction Le dernier point 
d'iriflcxion 1) est celui qiii devrait théoriclucment correspondre k 
la fin de l a  neutralisation. L'abcisse de cc [)oint est 27cc.3 de  
haryte IV/&, c'est-à-dire 6cc.82 d'alcali normal .  Xoiis avons vu 
que la courbe de iieutralisation di1 mémc vin par  lii soude pi-& 
sente le point d'inflexion après :iddition de 6cc . t  d'alrali nor- 
mal. 11 n'y a pas de concordarice entre ces d e u s  valeurs. lia 
nature de l'alcali a donc une irnpor1:~rice assez considérable, ce 
qui n'est pas  le cas lorsqu'il s'agit de  tilrer un acide pur .  

D'autre par t ,  le pr6cipit6 floconneux qui,  lors de  la neutralisa- 
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- 4 2 2  - 
tion par  La potasse, s e ' f o r m e  lentement, est instantané arec la 
baryte. Il apparai t  lorsque la quantité de baryte  ajoutée a atteint 

O cc.3 et  cesse de se produire a v a n t  que le point D soit atteint. 
C'cst H sa prt:çence qu'est duc la diniinution de conductihilit6 q u i  
clonnc une a1lui.c si particulière a u x  courbes d e  neuti-alisation 
du  v in .  

Salrire dzi prf!cipiti pue forme la baryte.  - Aprés qu'on a filtrk 
les sulfates qui cessent d e  précipiter au point B ifig. 21, le vin 
reste limpide jusqu'à c e q u e  la quantité d e  baryte  alteigne O cc. 3.  
l x  trouble qui se forme déjk avant  le poirit C se redissout par 
agitation et ne devient persistant qu'en ce point I l i .  

Le nouveau précipité, filtre, se p r k e n t e  sous l'aspect d'une 
masse gélatirieuse forternent colorée en jaune. Ses caractkres ana- 
lytiques sont les suivants : 

io  11 n'a pas (le solubilité ni de  composition définies. Lavé k 
l'eau distilltk, il cède indéfiniment des matières organiques et  
de  l a  baryte, en rriCrrie temps que  sa composition change. Une 
analyse, efyectuée aprés quelques lavages, indiquait environ 
48 p. 100 de harÿurn ; 

2 O  11 contient In totalité du tannin et des mxtières colorantes : 
3" 11 contient des substances organiques autres que le  tannin et 

la matière colorante, car  la quantité totale de  ces deux corps exis- 
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tant dans le vin est inf6rieure B la quantité des  matières organi- 
ques du précipité. 

Ces caractéres sont ceux d'un gel ou coagulum. Le deuxième 
précipité que forme la barytc serait dû  B la floculation des subs- 
tances en solution colloïdale dans le vin (tannin, glucosides, 
matières colorantes, e t ,  en g h é r a l ,  corps à gros poids molécu- 
laire). Pour  abréger, nous appellerons par  la suite matikres 
tannantes l'ensemtile des substances en solution colloïdale. Le 
rble très important qu'elles jouent dans  l'acidité des vins sera 
mis en évidence dans  le chapitre intitulé : Discussion des rkul-  
tufs .  

Détermination de i'aciciitt; totale d u  vin par la méthode des dif- 
tirences depolentiel.  - On sait que le sau t  de potentiel E entre 
une électrode de platine platiné (ou de palladium), saturée d'hy- 
drogène, et une solution acide dépend de  la concentration C: de 
l'hydrogène dans le  platine et  de  l a  concentratiori CE des ions 
hydrogènes d a n s  ln solution. 

La formule. bien connue de Kernst 

en est l'expression. 
Lorsqu'on ajoute 

C 
E = 0,0581 g y volt 

CH 

progressisivernerit de l'alcali h la solution 

Fig. 3 

acide, on suit la variation de concentration des ions H pen- 
dant la neutralisation en déterminant E après  chaque addition. 
11 est seulement nécessaire de maintenir C constant pendant 
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la dur& de  l'expérience et  d e  connaître la valeur initialr: de 
C E  ( 2 ) .  

La variation de concenlration des ions II pendant la neutrali- 
sation d'un acide fort (l'acide clilorhydrique), par  urie base forte 
(la soude) est représentée dans  la figure 3 par  la courhe en trait 
plein. Ida courbe pointillée r e p r k e n t e  la neutralisation d'un acide 
tr8s faible. On voit de suite que, dans le premier c m ,  In concen- 
t,rat.ion varie très rapidement d a n s  le voisinage du point neutre, 
e t  qu'il n'en est pas  de  mème dans  le second cas. Ln théorie 
permettait  de le prévoir. Bœttger a, du reste, montré que les 
courbes calculées sont très voisines des cuurhes d'expkrien- 
ccs (2) .  

Le vin se comporte, au point de  vue de la variation de  con- 
centration des ions II pendant  la neutrnlisntion, cornme s'il con- 
1,enait. des acides excessivernent faihlcs. Ln  courbe qui  reprC- 
sente ces variations (fig. 4) a les caractéres d e  celle d'un acide de 
l'ordre de  grandeur  d u  phénol ou de l'acide borique. 

Fig. 4 

Kous retrouvons donc, p a r  cette méthode, les anomalies qu'on 
observe en titrant le vin soit avec les indicateurs, soit avec les 
conductibilités. 

(1) Celle-ci est dPterminèe par une catalyse. La noiivelle méthode de 
Bredig, basPe sur la vilesse d e  décomposition de I'eiher diazoacétique, est  
d e  beaucoup la plus sensible. 

(2) Zei l schr .  f. phys.  Chem., 1897, p. 253. 
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Discussion des részcl/ats. - Pour faciliter les comparaisons, 
nous avons indiqué s u r  le graphique 4 les positions des points 
d'inflexion d u  graphique 2 .  On voit de suite que le point C cor- 
respond assez exactement k la concentration d'ions H 10-7, carac- 
téristique des solutions neutres. Le point C,  d'autre part ,  est 
celui auquel les substances en füusse solution conimencent à flo- 
culer. Ces deux observations fournissent l a  solution du problerne, 
si l'on adniet les postulats suivants : 

i o  Le vin contient une quantité assez considérable (plusieurs 
g r .  pa r  litre) dc suhstances e n  solution colloïdale. 

Il est vrai  qu'à l'ultra-microscope on n'y voit pas de micelles; 
mais c'est le cas de l'immense niajoritk des solutions colloïdnles 
oraaniques. Kous avons, d'ailleurs, 6tabli par  des analyses, que 
les caractères du  précipité que forme la baryte avec le vin sont 
ceux d'un gel ou coagulum. 

2" Le vin étant une solution acide, les substances en solution 
colloïdales y sont chargées positivement ; une partie des ions 11 
sont absorbés p a r  elles. 

Cela ne résultc pas d'cxptriences directes, mais c'est la consé- 
quence des rechercties de Perriri ( i ) ,  qui  a établi que 1ü charge 
positive des suspensions est toujours augmentée en niilieu acide 
par l'absorption d'ions H. 

3 1 7  AU point neutre, les substances en solution colloïrlale n'ont 
piis de c h n i p  6lectriqiie. Elles n'absorlicn,t pas pliis d'ions 11 qiie 
d'ions O LI.  

La première partie de celte rigle a étS énoncée par Ilnrdy 
(1890); la deuxièiiie partie en est une conséquence nécessaire, 
puisque l'absorption d'ions LI ou  Ut1 chargerait positivement ou 
héptiveiiieiit. 
40 Dans le vin additionné, d'un excès d'alcali, les substances 

en solution colloïdale sont chargées négativement; une partie 
[les ions O H  sont absorbés p a r  elles. 

Ce 4' est syrnh-ique d u  2O ; il s'appuie sur  les mCrnes ohser- 
vations de Perrin. 

Ceci posé,les anomalies cons ta tks  par  les différentes mkthodes 
qui permettent de  suivre la neutralisation du vin s'expliquent. 
Tant que l'addition d'alcali n'est pas suflisilnte pour amener le  
vin Ü neutralité, une parlie des ions H estretenue par les matières 
tannantes. ' lu contraire, dès que la solution est basi lue, ce son t  
les ions 011 qui  sont absorbés. 

( 1 )  Comples rendus  d e  l'iicadèmie des  sciences et Jourii. cbim, e l  p h y . ,  
inos. 
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La concentration des ions H serait donc plus forte avant le 
point neutre et plus faible après, si le vin ne contenait pas des 
matiEres tannantes. C'est bien ce que l'expérience montre. 

La figure 5 représente la courbe (trait  plein) des concentra- 
tions des ions 11 pendant la neutralisation d u  vin,  comparée à la 
courbe (pointillée) d u  rnéme vin privé de ces matières tannantes. 
Pour obtenir cette dernière courbe, nous a v .  n s  neutralisé une 
solution contenant les acides succinique, malique, acktique, tar- 

trate acide de  potassium, dans  la proportion où ils existent nor- 
malement dans  le vin. 

La différence entre les ordonriées des  deux courbes ub, db ' .  etc., 
représente 13 quantité d'ions II absorbés par  les matières tan- 
nantes. On voit que l'absorption est d 'autant  plus grande que la 
concentration en ions H est plus faible; cela aussi correspond 
a u x  lois hien connues d e  I'ahsorption. 

Les lois des solutions colloïdales expliquent encore la diffé- 
rence des courbes des conductibilités pendant la neutralisation 
d u  vin avec la soude ou avec la baryte .  Lorsque les matikes 
tannantes, chargees positivernent dans le  vin par les acides, ont 
pris une charge riégative après  addition de l'alcali, elles doivent 
être floculécs par  les ions positifs suivant  la rkgle d e  la valence. 
C'est-a-dire qu'il faudra environ trente fois rnoins d'ions Ur i ,  qui 
sont bivalents, pour floculcr, que d'ions Nu, qui sont monova- 
lents.  En fait. la haryte flocule presque instantanément le vin 
a u  point neutre (point C du  graphique 2 ,  tandis que la soude 
flocule lentement, et seulement après  qu'il s 'en trouve en excès 
(point B du  graphique 1). 
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Nous croyons avoir airisi établi pourquoi les divers indicateurs 
donnent des rbsultats diflérents. 

La conséquence pratique d e  ce travail est que l'acidité d'un 
vin n'est déterminée exactement qu'en employant des indica- 
teurs virant A la concentration d'ions H de 10-7. Le tournesol 
remplit cette condition, mais levirage est peu ne t ;  aussi trouve- 
t-on avantage 5 déterminer cette acidité par la méthode des con- 
ductibilités (1). 

Yous nous proposons de revenir prochainement sur  le rapport 
qui existe entre  la concentratiori des vins en ions II, qui  provo- 
quent le goût acide, e t  leur teneur e n  matières tannantes, ainsi 
que sur  les variations de ce rapport  avec I'bge d u  vin. Jusqu'ici, 
on a toujours observé que l e  vieillissement favorise la trausfor- 
mation des cristalloïdes S gros poids moléculaire en colloïdes. En 
est-il de méine dans  les vins ? Des observations encore trop peu 
nombreuses nous le font supposer. C'est dans cette direction que 
ce travail sera continué. 

3éaaLionm cnlnrée~  des rnritièi-es alhmirninuïdcs dues 
à leur gronpenieut Iiydrocirrbsiic, 

Par  M. C. FLEIG. 

La plupart des matiEres alhiiminoïdes possèdent u n  groiipe- 
ment hydrocarboné et  fournissent, parmi leurs produits de dédou- 
lileriient sous l'influence des acides, une substance qui é tal~l i t  une 
sorte de trait  d'union entre les protéiques et  les hydrates de car- 
bone proprement dits, un sucre aminé, la glucosamine [CII'.OH. 
(C11.0H)3.CII.XzHTCOH] (2) .  11 en est ainsi par  exemple, pour  
l'ovalbumine, l'ovoglobuline, la sérumalliurnine, la séruinglobu- 
line, la 16gurniiie, etc.,  mais surtout pour les glycoproteides 
(rriucine), ainsi appelkes justement en raison de I'irriportarice 
toute particulière de leur groupenient hydrocarboné, qui  peu t  
atteindre jusqu'k 35 p. 100 (3) de la rrioli5cule totale (ovoiiiu- 
coïde) (4). 

( 1 )  Comptes rendus de L'AcadCmie des sciences, juillet i908. 
(2)  M U L L E R .  Sitzungaber. d .  Ges. d .  Nnlurw. zu ~Uarhurg., 1896 et  1898. 

Bibliogr. in LANOSTEIN. Ergebnirse d .  Physiol., Jahrg  1, Abt. i ,  p .  63. 
Zeitsch.  /. ph!;siril.  Chpm., 41 ,  et Hofrneister's Beitvage, 6 .  

( 3 )  ZANETTI. Chem Centralbl.  1, 1898 ,  6 2 4 .  SEENANX, cité par  LAXGS- 
TEIN.  Erg .  d .  Phys io l . ,  l o i .  c i l . ,  p .  8fi. 

( 4 1  11 n'y a donc pas en réalité de difference vraiment tranchée entre les 
alhumi~ioïdes propremeut dites et  les $ycoprotcides, certains corps corisi- 
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On conçoit que les matiEres alliuiliinoïdes à groupement hydro- 
carbon6 puissent donner, suivant  la par t  occupée par  ce dernier, 
certaines rkactions des hydrates d e  cnrhone lorsqu'on les soumet 
A l'hydrolyse par  un  acide. Seegen ( 2 )  a pu ainsi appliquer à ces 
substances les réactions 2i l 'a-naphtol et a u  thymol que Molisch et 
Udransky (21 avaient signalées pour  les hydrates de carbone: 
dans les deux cas, on opère en pr.ésence d'ücide sulfurique con- 
centré, e t  les colorations obtenues sont assez voisines. Ces r h c -  
t.ions sont dues à la formation rlu furfiirol aux dbpens des 
hydrates de carboneou des groupements hgdrocarbonés des albu- 
ininoïdes, sous l'influence de l'acide sulfurique (3) : c'est le fur- 
furol mis en liberté qui ,  avec le nüphtol ou le thymol, donne la 
réaction colorée. 

Pariiii les r6aclions des protéiques diles 1~iuc1io.n~ fur[woliques 
(Eiweisskorper-Fu~.furolreactione~z), il y a ,  d'ailleurs, une  distinc- 
tion importante à établir.  Les unes représentent les réactions 
colorées produites p a r  le furfurol f o m é  auz dépens de I'albumzne: 
réactions ail naphtol nu a u  thyninl,  par  exemple, ou réaction 
colorée pouvant se produire par  la simple addition d'acide sulfu- 
rique concentré à une matière protéique (certains noyaux de 
celle-ci donnant des coloratio~is avec le furfurol mis en liberth). 
Les autres sont les reactions produites p a r  d u  furfurol ne proue- 
nunt pus de l'ulburtrine, foriné, par  exemple, p a r  dko~riposi t ion 
d'un réactif ajout6 : c'est le cas  de  la  réaction de HaspailL!dax 
Schultze (acide sulfurique et sucre). Pour  plus d e  précision, nous 
proposons les termes de  réactions endo-furfuroliques pqur les pre- 
mières et  ecto-fi~1-furoli7rccis polir I P S  a ~ ~ t r ( : s .  

Les réactions de Molisch-Ldransky sont,  notre connaissance, 
les seules réactions basées sur  la production de furfurol qui, des 

déres comme des alburninoïdcs vraies se  cornportant comme les plycopro- 
téides (Liingstein a, par exemple, trouvt' 11 p. 100 de glucosamine dans 
l'ovoglobuliiie soluble et 10  à I l  p. 100 dans l'ovalbuniine cristallisable. 
Zeilsch. f. phys io l .  C h e m . ,  31).  

(1) SEEGEZJ Centralbl. f .  d ie  med.  Wissensch., 1886, p 785 et 801. 
1 2 ;  f i .  MOLISCH. Ber. d. chenl. Ces., 19. extr., p .  746. Monalsh .  f. Chem , 

17, 4886, p. 198. Zeilsch. anal. Chem., 26,  pp. 369 et 402.  Centralbl. f. die 
med. Wissensch . ,  1887, pp. 34 et  39.  - LADISLACS VON UI)KAZJSKY. 
ZeitscA. f .  physiol .  Chern., 12. 1888, 355-395. 

( 3 )  Beaucoup de matiéres iilliuininoïdes fournissent en effet, d u  furlurol 
sous l'influence d e  l'acide sul~uriqi ic  (v.  Utlravsky). 11 semble rnéme q u e  
ça corps puisse avoir une  origine aulra  que  celle des grciupemenis hgdro- 
carbones, certaines albuminoïiii!~ coiririis l a  casdiiie donnant. par hydro. 
lyse. du furfiirol ( v .  Udransky), sans qu'on ait pu crpcndiint jamais 
trouver d e  g luco~amine  ou d'nuire dérivd hydroi~arbone pariiii leu'r?; pro- 
duits d e  dcdouhlemrnt. Mais c'est cependant surtq>ut avec les proteiques & 
groupement hydrocarboiie que  la production du furfurol est abondante et 
peut être le point de depart l e  rkactions analytiques. 
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hydrates decarbone, aient 6t6 appliquees a u x  albuminoïdes, Cer- 
tains phénols, tels que  la r6sorcirie, le  naphtol,  etc., on t  bien été 
utilisés par  Ciberrrieyer (1) cornine réactifs de  coloiatioii pour les 
niatières albuiriirioïdes, iriais d a n s  des conditioiis t r k  différentes 
de celles où on les emploie pour  les hydrates de carbone : les 
réactions d'oherrneyer avec les albuminoïdcs, cornme celles, scin- 
blablcs, de  Landsteiner 1 2 )  avec la tyrosine, s'effectuent en fai- 
sant agir les solutions nlcnlincn des p h h l s  siIr I'alhuminr: pi-ka- 
lahlement traitée p a r  l 'acide azot igue et sont dues à la formation 
d'un diazo-composé ; dans  le cas des hydrates de carbone, au  con- 
traire, les phénols sont erriployés uniquement cri milieu su l fur i -  
yue ou ch lorhyd~ique .  

Après avoir  h d i é  quelques nouvelles réactions des hydrates 
de carbone basées sur  leur production de fiirfurol ( 3 ) .  nous avons 
recherché si i'on pouvait les reproduire avec Ics matières albu- 
minoïdes à groupenîent hydrocnrhoné. Nous avions constaté que 
l'indol en prksence d'acide chlorhydrique, le ctirbaaol (dibenzo- 
pyrrol), le pyrro l ,  le thiupkène e n  pi-kence d'acide sulfurique. don- 
naient des réactions colorées avec la  plupart  des hydrates de  
carbone; In phlorqglucine et  l ' o ix ine ,  employées en milieu chlorhy- 
drique respectivenient dans les réactions de Whecler e t  Tol- 
lens (4) et  de  Allen et Tollens (n ) ,  pour In caractérisation des pen- 
toses ; la risorcine, employée aussi  en milieu chlorhydrique dans 
la réaction de  Seliwanoff (6) pour  la caractkrisation du lévulose 
e t  des sucres pouvant doriiier par dtdoubleinerit [lu lévulose, 
fournissent encore des réactions colorées avec de  nuiiibreux 
hydrates de carbone. si l 'on szrbstitue l'acide su l fur ique  à l 'acide 
cl~lurhydrzyue;  de  m h e ,  pour certains autres phénols ou compo- 
sés cycliques, tels que la pyroctitéchine, le p!/ro,gallol, le mcnthol ,  le 
camphre, la terpine, l'licide nbii t inique,  utilisés toujours en iililieu 
sulfurique. 

Or, tous les coriiposés qui viennent d'être énumérés peuvent 
iitre l'objet, en présence de l'acide sulfurique, de  réactions colo- 
rées plus ou moins serisitiles avec les alliurriirioïdes coriteriant un  
groupement hydrocarboné. 

Pour efrectuer ces rhactions, on ajoute, dans u n  tube à essai, & 

(11 F .  OBERMEYER, Ber. d .  chem. Ges., Rf. ,  1891 ,  354. 
(41 K. LAXDSTEINER. Centralbl. f .  P h y ~ i o l . ,  8 ,  1891. 7 7 3 ;  9, 434. 
(3 )  C. FLEIG, C.  H .  Snc. Biol. 47 oct. 1908 ,  e t  Journ.  de Phavll. el  de 

Chtm..  oct 1908. 
( 4 )  H. J. ~ H E E I . E R  et B .  TOLLENS. Ber. d. chem. Ges., 22, 1889, 1046. 

Ann.  d .  Chern. 254, 1x89, 329. 
(5) E. W. ALLEN e t  TOLLENS. Ann. d. Chem. ,  260, t870,  304. 
( f i )  TH.  SELIWANOFB. b e r .  d .  chem. Ges., 20. 1887, 181. 
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O cc. 5 d'une solution (1) ou d 'une suspension albuminoïde (suffi- 
samment  P.tendue pour qu'elle ne donne pas de  coloration appré- 
ciable avec l'acide sulfurique seul) 2 gouttes d'une solution alcoo- 
lique 15 ou 20 p. 100 d e  la  substance rkactif e t  1 cc. d'acide 
sulfurique pur ,  en ayiiiil soin de verser celui-ci contre la paroi du 
tube incliné, de façon h obscrvcr d'abord la formation possible 
d'anneau coloré entre les deux couches de liquide ; puis on agite, 
pour voir la coloration d u  mélange ; les substances relativement 
peu solubles dans  l'alcool, cornme le  carbazol, sont employées en 
solution saturée à froid. Pour  le  pyrrol, le t h i o p h h e  et  I'indol, on 
se sert de solutions alcooliques 1 p. 200. Pour ce dernier, on 
opére, daris les coriditioiis indiqukes plus bas, eri rnilieu ctilorhy- 
drique, l'acide sulfurique donnant déjà par  lui-meme une  colora- 
tion marquée avec I'indol. 

Toutes les réactions sont faites comparativement à des épreu- 
ves temoins &ahlies s u r  Occ. 5 d'eau distil1i.e. 2 gouttes de la 
solution-réactif e t  1 cc. d'acide sulfurique pur, le corps à exami- 
ner pouvant, dans certains cas, se colorer plus ou  moins par la 
simple addition d'acide sulfurique. 

Les riactions observées dans ces conditions sont les suivantes : 
Résurçi~ze. - Anneau rouge o ~ w i g é  et, p a r  agitation, superbe 

coloration r o u p b i c h r o m a t e .  P a r  dilution aqueuse du  liquide, 
faible précipitation e t  décoloration partielle. . 

Orcine. - Anneau rouge orangé, puis coloration rouge-cerise 
intense. 

Pyrocatéchine. - Coloration rouge-cerise, beaucoup moins 
intense que la précédente. 

Phluruglucine. - Coloration rouge-brun. 
Pyroga1:ol.- Anneau rouge et, p a r  agitation, coloration rouge- 

hichroiii;ite ti-5s intense. P a r  dilution aqueuse, trks faihle préci- 
pitation et dEcoloration partielle. L a  teinte d e  la  dilution aug- 
niente d'intensiti  par  rkiiddition d'acide sulfurique. L n  excits 
d'alcool ajoute au  mélange initial décolore A peu près complète- 

' ment le  liquide ; l a  teinte rkapparaît pa r  readdition d'acide sulfu- 
rique. 

Phénol. - Coloration rouge-bichromate trks intense, virant au 
rouge- acajou. 

Menthol. - Coloration rouge-cerise, très intense. P a r  dilution 
aqueuse, précipité et décoloration partielle; l'addition d'acide 

(1) Solution aqueuse, ~ d d i t i o n n e e  ou non d'une petite qiiant.ilé de sel 
neutre (NaCl;, ou solution alcaline IKOH)  faible ou forte (jusqu'h 5 p. 100), 
suivant la  nature de I'alburniue employée. 
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sulhrique raméne une  teinte rouge, celle d'acide chlorhydrique 
ou acétique une teinte plus fitible. L';dcool produit une décolora- 
tion complète, mais l a  coloration réapparaît par  addition d'acide 
sulfurique. 

Cnmphl-c. - Peu à peu, coloration rouse-acajou. 
I ,  1 erpine. - Colorütion rouge-bichromate intense. 
A c i h  c i h i i t i n i q ~ ~ a .  - Cnlorntion roiige-sang siipcrhe, ~ i r a n b  tar-  

divement au  rouge-cerise. 
Cal-bazol. - Coloration pouvant aller d u  violet-arriéthyte iiu 

rouge fuchsine. 
Th,iophene. - Coloration rouge-hrun acajou trks intense. 
I',yr~-01. - Coloration rouge-bichroriiate très intense. 
Indol. - Dans un  tube k essai, 2 Occ. 5 de la dilution ou sus- 

pension alhuminnïde, on ajoute 3cc. d'acide chlorhydrique i 
21-22 B.; on porte à l'éliullition, et,  après avoir retiré le tube de  
la flamme. on ajoute 3 gouttes de la solution alcoolique d'indol k 
1 p. 200; il se produit alors, soit inirnédiateinerit, soit après avoir 
il nouveau porté quelques  instant,^ k I'6hiillition, une coloration 
jaune-orangé. 

Les diverses colorntions obtenues sont ou seinblables B celles 
que donnent des hydrates de  carbone dans les mérnes conditions 
ou  très voisines de  celles-ci. 

Les réactions sont cependant moins sensi1,les que la réaction de  
Molisch-Seegen à I'c-napbtol. Mais elles on'rent de I'intérSt en 
tant que réactions dues au  groupernent hydrocarboné de la molé- 
cule albuminoide. Beaucoup d'autres réactions d e  ce genre s'ob- 
ticndraient sans doute avec des coiriposés de constitution plus ou 
nioins analogue k celle des corps que nous venons d'examiner. 

Reeherehe de l'aolde Irenroïque dans les matières 
grasses et en ~>urliculier dans le beurre, 

Par M. LUCIEN ROBIN. 

M. Ilalphen a puhlié dans ce Recueil (1) une niéthodc de  
recherche de  l'acide benzoïque dont il a signalé toute la dili- 
catesse. 

En suivant  le mode opératoire indiqué ci-aprbs, on évite les 
éiiiulsions qu i  se  produisent lorsqu'on agite la matière grasse 
avec les liqueurs employées à. l'extraction de  l'acide lxnzoïque, 

(1) Annales de chimie annlylipue, 1908, page 382. 
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et l'on obtient, en définitive, du henzoate d e  soude exempt des 
iriatiéres organiques ét,rangèrt:s dont  la. pr isence nuit lieniicoiip 
k l a  réussite des opérations ultérieures destinées à caractériser 
cet agent conservateur. 

Il n'exige qu'un temps relativement court,  une heure environ, 
e t  permet de  deceler avec la plus grande netteté 3 inilligr. de 
I~erizoale de  soude dans  23 gr .  de heurre. Cette sensibilité est 
plus que suffisante, car  il est 6vident que l'addition d'unc pro- 
portiori aussi faible d'acide benzoïque ne serait  d'aucune effica- 
cacité pour la conservation d'une graisse alimentaire. 

Mode ophatoire.  - Dans une boule h dkcantation de 200 cc. 
environ, on introduit 30 cc. d'eau distillée, 25 cc. d'alcool à 950et 
4 Ü. 5dkcigr. de bicarbonate de  soude; on agite, afin de  dissoudre 
le bicarbonate de soude ; on verse sur  cc mélange X g r .  du beurre 
& essayer, fondu et  chaud, puis on agite en irnprirnant à la boule 
i i décanter un rnoureriierit circulaire et en la retournant sur elle- 
même une dizaine de fois ; on abandonne au  repos durant  d i s  
riiinutes, pour que la couche butyreuse se sépare ; on décante, à 
l'aide d u  robinet, le  liquide alcoolique, q u i  doit avoir une réac- 
tion alcaline a u  papier de tournesol, et on le recueille dans un I d -  
Ion ; après l'avoir acidifié avec 7 à S gouttes de  S0%1-I2 ou d1I-1Cl, 
on chaiifre jusqu'à coinmericr:int:nt tl'él)ullit,ion ; on retire du feu 
aussitbt, et l'on introduit un  peu de talc ou de terre d'infusoires 
(tripoli) (environ le volume d'une petite noisette) ; on a ~ i t e  pen- 
dan t  1 k 2 minutes, e t  I'on verse s u r  i i r i  filtre à plis inouillé, 
assez grand pour contenir la totalil6 de la l iqueur;  on cohobe 
u n e  fois ou deux les preniières portions filtrées, e t  I'on rie s'iri- 
quiète plus ensuite du louche qu i  peut persister; on agite dans 
une boule à tlécantaliou avec 40 cc. d'éther le liquide filtré el re- 
froidi ; après  quelques ininutes de  repos, la liqueur sous-jacente 
est décantée ; l 'éther est lavé une  fois avec un  mélange de 20cc. 
d'eau et 5cc. d'alcool à !Ili0. L'éther contenant l'acide benzoïque 
est agité avec u n  ini lange de 20cc. d'eau, 5cc. d'alcool k 930 et 
Ogr. 2 & Ogr. 3 de hicarhonate de soude ; lorsque la séparation de 
l'éther s'est effectuée, ce qui se produit après  4 A 5 minutes d e  
repos, on fait  passer,  dans une capsule à bec de  8 à 9 centim. de 
diamètre. la solution alcoolique alcaline ( l ) , e t  on l'évapore au bain- 
marie  jusqu'à siccité ; le  résidu renferme l'acide benzoïque à l'état 
de benzoate de soude, qu'on transforme en dériv6 sulfonitré de 
la façon suivante : la capsule étant refroidie, on y verse uri 

( 4 )  On filtrerait celte solulion s'il y a v a i t  lieu, rridis cela est rarement 
nocessaire, le liquiile étant  presque toujuurs  liiiipide. 
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inélarige d e 5  cc. de SWIIP pur  k M O ,  et 20 gouttes d1rl~0311 fumant;  
après en avoir imprégné le rksidu, on attend pendant quelques 
instants, afin que la mousse qui  se forme p a r  suite d u  dégage- 
ment d'acide carbonique ait  disparu, e t  l'on chauffe s u r  une petite 
flamine de  Bunsen (en évitant que la flamme touche le fond de la 
capsule, dont  elle doit &tre éloignbe de 2 k 3 ce~it i in . ) ,  jusqu'h ce 
que les vapeurs blanches apparaissent tri% nettement. 

Ida solution sulfurique doit étre incolore ou à peine teintee e n  
jaune-paille, si les opératioris ont été bien conduites; après  qu'elle 
est refroidie, elle est versée dans  nne fiolc contenant 50cc. 
d'eau distillée e t  u n  petit fragment de papier tournesol ; si l a  
liqueur prend une  teinte jaune, ce sera l'indice à peu près  certain 
de la présence de l'acide benzoïque,qui sera definitivement carac- 
térisé ainsi qu'il suit  : 

La liqueur ci-dessus est alcaliniske par  I'arnrnoniaque (il faut  
environ l 5  cc. d'ammoniaque à W j ,  et, après refroidissement, 
on y fait tomber goiit,tte & goi1t.k d u  sulfhgdrate d'ammoniaque, 
en agitant après chaque addition; s'il y a de l'acide benzoique, on  
constate, après l'addition d e  quelques goutles de sulfhydrate, que 
la teinte jaurie vire au rouge-orangk ; dès que cette teinte appa-  
rait, il faut cesser d'ajouter du sulfhydrate ; 1ii coloration rouge 
se développe alors triis rapiderilent et devient plus ou iiioins 
intense suivant  In quantité d'acide benzoïque. 

Cette inP.thode, mise h I'6prenve un grand nombre de fois s u r  
des beurres d e  provenances les plus  diverses, purs  ou addition- 
nés de  benzottte d e  soude, ne m'a jamais donné d e  résultats erro- 
nés ou douteux (1). 

Sur le dosage dc I'eeide tarlriqnc dans lem w i n i  
par évaporatiun, 

Par  M. W. MESTREZAT. 

Dans u n  article récent, MM.  Astruc et Mnhoux (2) ont coni- 
paré la méthode officielle de  dosage de l'acide tar t r ique total dans 
le vin au procédé par  évnpornbion (svaporation de SOcc. de  vin 
au bain-marie après  addition d e  bromure de potassium (3). 

La méthode officielle, qui dérive en somme d u  procédé Ber- 

( i)  Travail exécutC a u  Laboratoire municipal d e  Paris. 
(4)  Annales de chimie analylique, 1908, p. 307.  
(3) Le prochié p a r  évaporation est aussi connu sous le n o m  de procédl  

Pasteur-Reboul. I'asleur oplrai t  su r  un litre de vin. Reboul réduisit cette 
quantité. L'usage di1 bromure de potassium s'est introduit plus tard. 
D'autres sels d e  potasse ne sauraient convenir ; nous avons essaye sana 
succes l'iiidure, l'acktate, le succinate, etc. 
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thelot-Fleurieu, ne leur  a pas doniié de bons rbsuliats. La concor- 
dance des essais faits en double laissait k dksirer, e t  des dosrs 
connues d'acide tartrique, ajoutées au vin, n'étaient pas entiére- 
ment retrouvées. 

Au cours d'essais de  contrùle d u  dosage de la crhrne de tartre 
e n  presence de KUr p a r  le procbdé Berthelot-Fleurieu, que j'efl'ec- 
tuais eii 1!103 la st;itiuri agronomique de Bordeaux, j'üi eu 
l'occasion d'obtenir des résultats analogues, e t  j'avais pensé que 
la coinposition du niilieu influait su r  la quantité absolue de 
crème d e  tar t re  précipitée, ainsi que la vitesse avec laquellr 
s'elfectuait le dhpbt. .Je trouvais, p a r  suite, tr6s juste la recorn- 
mandation de quelques auteurs d'abandonner pendant une ou 
plusieurs seniaines les essais à eux-rnêmes, a v a n t  d'opérer le 
titrage. 

Il me  semble que la méthode de  Pasteur-Reboul doit ktre pré- 
fërée à la mCthode officielle, parce qu'elle fournit des résultats 
plus  constants et plus exacts. Les essais suivants le montrent ;  
les résultats sont exprimés en cc. de soude K/10 nécessaires pour 
saturer  l a  crème d e  tartre de 50 cc. de vin.  

On remarquera la constance d e  la quantité de crème de tartre 
précipitée aprhs u n  délai de  quatre  jours et  la parfaite concor- 
dance des essais faits e n  double. A noter aussi que des doses con- 
nues d'acide tartr,ique +joutées sont retrouvées et que l'addition 
a u x  prises d'cssai des acides inalique, succinique, acétique n'a 
aucune influence sur  le dosage, contrairement B ce qui a lieu 
pour  le procédé Berthelot-Fleurieu. 

TABLEAU no 1. 

Désignation des vins Jours do cristallisation (à 150-20°). 

Vin rouge de  coupage 
II. 28 

Vin rouge Saint-Christol 15.3 III .  10 

Le méme additionne 
d'acide iiialique 
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TABLEAU no 2. 

' Vin rouge 
St-Christo1 

Vin rouge 
Hdrault 
III. 14  

1 

I 
Vin rouge 

de coupage 

I 
Vin rouge 

Ararnon 

cc. 11/10 d'acide -1 -1 ajoutés par essai. 
cc. SI10 retrouv6s 

-- 

Essais faits en douhle 

Le premier tableau donne le résiillal de titrages effectués au 
hout d 'un nombre de  jours variable sur  des prises d'essai d'un 
rn&me vin. Un délai de 4. à 5 jours est, comme on le voit, néces- 
saire et suffisant pour que le rldpôt de ta r t re  soit complet. La con- 
cordance des essais faits en doiihlr ressort d u  tableau no 2. Xous 
voyons, en outre, qu'une addition d'acide tartrique est entiérr- 
iiient retrouvée. Enfin, les acides nmlique, succinique et acéti- 
que, reiicontr&s dans  les vins à cûté de l'acide tartrique, n'erer- 
cent aucune influerice. 

Cette dernière constatation, e t  le fait que l'acide tartrique 
ajouté est entièrement retrouvé, tendent donner la certitude que 
le procédt! Pasteur-Reboul dose la totalité de l'acide tartrique 
renfermé dans le  vin. 

E n  somme, les résultais fournis par ce prockdi sont sntisfai- 
sants ,  inais il impurle, pour qu'il en suit ainsi, d'observer certai- 
nes précautions. 

Mode  oph-ntoil-e.- 5Occ. de vin sont évaporés B consistance siru- 
peuse, sans pousser trop loin I'opBration; aprhs refroidissement, 
l n  masse ne doit pas faire prise coinpli:teinent, mais conserver 
une demi-fluidité; les cristaux ainsi ohtenus seront gros, lourds 
et faciles H laver. Si la dessiccation a kt6 poussée trop loin, il est 

0.5 O10  d'acide tartrique 

Addition d'acide maliqiie et succiiiique 

12.6 

12.6 

8.6 

8.65 

Diffé- 
rences 

O 

O , 5  

-- 

4 0100 
ac. suecin 

9 . 8  

- 

Vin rouge 
1 1 . 2 8  

---- 
Vin ro11ge 

111. 10 

Addition de doses connues 

Vin 
seul 

--- 

9 . 8  

i 2 . 6  

add. 3 O100 
ac, malique 

9 . 7  

14.6 
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facile, avec quelques gouttes d'eau, de ramener à la consistance 
voulue. 

L'évaporation terminée, les capsules doivent Stre couvertes et 
abandonnées pendant 4011 5 jours à ellrs-rnC3mes dans un endroit. 
frais. Ce délai est préfërable à celui de 24 à 4,s heures génkrale- 
ment assigné à cette opération. 

Ce laps de temps Ecoulé. les cristaux n'ont plus besoin que 
d'être d6barrassEs dcs produits extractifs et acides qui les souil- 
lent; A cet d e l ,  on efîeclue 3 ou 4 lavages chaque fois avec 
20 ou 15 cc. d'une solution saturée de crkmc de tartre;  on décante 
les liqueurs ainsi obtenues ; I'erriploi d'un filtre présente l'incon- 
vénient de retenir dans son tissu de la matière colorante et une 
quantité non négligeable de solution de crème de tartre. Les 
cristaux formés en suivant les indications précédentes se prétent 
d'ailleiirs bien à la dricantatirin ; toiit au plus, avec les vins tour- 
~ H S ,  y aurait-il quelques précautions h prendre (1). 

Afin d'effectuer ces lavages, Pasteur faisait usage d'une solu- 
tion saturée de crème de tartre dans l'eau. II est préférable d'eni- 
ployer une solution dans l'alcool h 400 (2). 1,'eau dissout, en 
effet, des quantités appréciables de tartre, et si, pour une raison 
quelconque, la solution employée aux lavages n'est pas absolu- 
ment saturée, ce qui est p l~ i s  frhquent qu'on ne pourrait le 
penser, on s'expose à commettre des erreurs de !O et 40p. 100. 

L'erriploi de solutions alcooliques présente encore d'autres 
avantages : la matière colorante est plus facilement dissoute par 
elles, ce qui rend les lavages plus faciles ; enfin et surtout, ces 
solutions sont inaltérables, aucune moisissure ou bactérie ne s'y 
dévelnppant . 

E n  terminant, j'ajouterai que le procédé par évaporation 
fournit des résultats généralement voisins de ceux que donne 
une méthode dont je n'ai pas encore füit connaître tous les 
details e t  dans laquelle l'acide tartrique, isolé du vin sous forme 
de sel barytique, est transformé ultérieurenient en crème de 
tartre. 

Ce mode de dosage a l'avantage de permettre de doser l'acide 
tartrique en prhsence de quantités notables de sucre et d'étre, de 
ce fait, d'un usage avantageux dans l'analyse des moûts, rriistel- 
les et autres liquides sucrés. 

(1) Une bonne prbcaution est do rassenibler lcs eaux de lavage dans un 
verre coriiqiie. IL est ainsi facile de s'assurer qu'aucun cristal n'a kté 
entrainé au cours des opbraiions preeédcntes. 

(2)  M. Magnier de la Source recommande dans son ouvrage Analyae des 
vins, cette solution. M. Roos l'emploie depuis longtemps dans son labora. 
ratoire. 
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Hui* l e s  caractères des vie i l les  P n d n e a ,  

P a r  M.  L.  VUAFI~AIIT, 

dircctcur de la station agronomique du  Pas-de-Calais. 

On reconnait les farines avariées par  l'ancienneté à d e u s  carac- 
W e s  principaux : l'acidité et l'aspect du gluten. L'acidité, q u i  
estde 0,020 dans les farines fraîches, peut s'élever jusqu'k 0,120, 
et niSrrie davantage, dans  les vieilles farines. Quant au  gluten, 
blond-jaunâtre, extensible e t  s e  rassemblant aisément dans  les 
farines de fabrication récente, i l  devient plus difficile ?I extraire 
lorsque 1i1 farine a vieilli ; il arrive 2 présenter u n e  coloration 
plus ou moins foncée et à perdre presque complètement son élas- 
ticité. 

Or, a u  cours d'btudes s u r  les b16s, nous ayons rencontré 4 fari- 
nes récentes qu i  offraient, quant  a u x  propriétés de leur gluten et, 
parfois, quan t  à leur acidité, les caractères des vieilles farines. 
C'étaient des  farines très pauvres en gluten, provenant de  mou- 
tures effectuées par  nous-niéme 9 ou 10 mois aprés  l a  récolte, e t  
au taux  d'extraction de 70p. 200. L'analyse a été faite u n  mois 
après la mouture ; nous avoris trouvé : 

A ü  i n h e  moment, nous préparions 13 autres farines, entière- 
ment cornparables B celles-ci quant  S In durée de  conservation du 
grain, k la date  de mouture et au  taux d'extraction, et dont I'ana- 
lyse e 6été égalerrierit faite uri rriois après  l a  mouture: elles nous 
ont donné des glutens normaux et  des acidités variant d e  0,027 $ 

0,046 avec une moyenne de 0,03h. 
A la même époque également, nous avions A examiner des 

farines t r k  anciennes, provenant de l'industrie e t  dont voici 
l'analyse : 

Proprié16s du  gluten. 

Sans consistance ni  élas- 
ticitk, difficile i ras- 
nemhler. 

Peu d e  cohésion. 
Sans  consistance, difô- 

cile à rassembler. 
Difficile a rassernliler. 

mais d'aspecl passable. 

W. 

2 G l i i t ~ n  
-.y 6 - - .- 

BL$;S I 

ayant fourni les  larioes 

Massy 1907. . . . . . . . 

Stand u p  - D K  - Carnhridge 1. 
id.  . id. II. 

Bordeaux (?) . . . . . . . 

16,l  

l5,5 
i t i , l  

16,1 

7 

8 , 3  
7 

7 , 2  

0.061 

0.029 
0,059 

0,027 

15 

91 
16 

17,9 

5 ,6  

7 
5 ,9  

5,8 
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11 Numdros 1 Ek26 Aciditd 1 Propriétés  du gluten Il 

Lss gluteris des fuir ies  Massy 1907 et  Starid u p  - DK - Cüiii- 
bridge II étaient tout il fait  semblables à ceux des  farines 2 et 4 .  
Se has;mt s u r  ce seul caractère, on aurai t  supposé à tort qu'il 
s'agissait de vieilles farines. Les farines Stand u p  - DK - Cain- 
bridge 1 et Bordeaux auraient  pu être également soup~onnées,  
quoiqu'à un degré moindre. Pour  ces deux dernières, l'acidité 
aurait  levé les doutes ; mais, pour  les deux preiniéres, l'acidité 
depasse trés sensililernerit le ctiiflre moyen (O,035),que nous avons 
indiqué pour des farines saines au taux d'extraction de 70 p .  100, 
et, à plus forte raison, le chiffre admis de  0,020,   telle ai irait con- 
firmé les présomptions tirées de  l'aspect du  gluten. Seules, les 
matikres azotérs soiuides (di8'érence entre  les matières azotRes 
totales et le gluten) auraient  fourrii u n e  indication contraire : 
elles s'élèvent respectiveinent à 1!4 et  I,l p.  100, ce qui n'a rien 
d'esagéré. 

Les fariries 1 ,  3, .3, 4 et 5 sont ;L un  taux  d'extraction ciicore 
plus élevé qiie les niiti-es ; aussi  leur acidité initiale devait.-clle 
6tre plus forte que 0,034. L a  pratique enseigne que des farines 
de ci: genre sont encore panifiablcs. à l a  rigueur, et pour des con- 
somiriateurs peu exigeants, t an t  que leur  aciditk ne dépasse pas 
0,200. En effet, nous voyons que leur gluten ne devient défec- 
tueur  qiie lorsque I'acitiitk dkpasae nolableinent cette liiriile. 

11 ressort de  ces observations que la innuvaise qualité du glu- 
ten correspond hien à une mauvaise qualit6 de  la farine, mais 
qu'il faut ètre t r i s  prudent a v a n t  d 'a t t r i l~uer  cette mauvaise qua- 
lité 2 une t rop  grande ûnciennctk. Des farines fraiches, très pau- 
vres en glut,en, provenant de  grains qui iitaient naturelleinent de 
iiiiiuvaise qualité ou qu i  le sont  devenus par altération, peuvent 
cloririer des glutens aussi mauvais  que ceux des vieilles farines, 
en ménie tcinps qu'une acidité assez élevCe. 

1. ........ 
2 ......... 
3 ........ 
4. . .  .... 
5. ........ 

Nuimales. 
Sans  consi~tance,  difficile a rassembler, odeur 

purticuliére. 
Normales.  
Sans  conçistance, difficile a rassembler. 

95,6 
-24.4 

21 
22.6 

0,104 
0,183 

0,079 
0.117 

23,3 0,085 INorrnales. 
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Dosnge de I'aeide saceinique dans leu liquides 
fermeotés, 

Par M. E m .  Pozn-Escor. 

Pour faire le dosage de l'acide succinique dans les liquides 
fermentés, on prélève un  volume connu de liquide ; on y verse 
une petite quantite de  @latine, de maniére k éliminer les tan-  
nins et les matières colorantes ; on ncutrnlise par  l 'ammoniaque; 
on acidifie trks franchement par  un grand excès d'acide acé- 
tique, e t  I'on ajoute d u  chlorure de baryum ; on filtre et on lave 
le filtre. On n Blimirii ;iinsi Ics tiinriins, les matières iilhiimi- 
noïdes et l'acide oxalique, en mBme temps que certains acides 
minéraux qui précipitent par  le chlorure d e  baryum. Le traite- 
ment la @latine n'est pas autreinent nécessaire, ca r  les albu- 
ii~irioïdes et  Ics tannins sont prkcipites dans  les traiteinents ulté- 
rieurs, mais c'est une bonne précaution dans  quelques cas ; il 
faut alors éviter d e  mettre trop de  gélatine. 

On por1.e le liquide filtré i~ I'él)iillit,inn. e t  I'on ajoute un excks 
notable d'acétate de plomb, qui précipite les niiiti6res albumi- 
noïdes et les tannins (s'il en reste), les phosphates et  les acides 
tartrique et citrique ; si I'on a mis un excès suffisant de  sel d e  
plomb et s'il y a dcs acides iml ique  et succinique, ils passent en 
solution A la faveur de  I'exciis d e  sel de  plomb ; on filtre e t  on 
lave le filtre avec de l'eau 16gèreinent acktique ; le liquide filtré 
est trait6 par  l'hydrogène sulfuré, de inanière à éliminer le 
plomb ; on filtre, et I'on porte le liquide à l'ébullition, afin de 
chasser l'excès d'hydrogène sulfuré ; la solution ainsi obtenue 
renferme l'acide ~ n a l i q u e  et l'acide succiriique i I'btat libre ; on 
acidule franchement p a r  S0411f, et I'on traite S l'ébullition p a r  
un grand excks de  permanganate de potasse, de manière qu'à la 
fin d e  l'opération la liqueur reste a u  moins pendant cinq minn- 
tes sans se  décolorer ; dans  ces conditions, l'acide malique 
s'oxyde complètement, de m h n e  que les derniéres traces d'acide 
tartrique qui auraient pu passer en solution ; on ajoute à la 
solution bouillante un  peu de 1~isulfit.e de  potasse, afin de d k o l o -  
rer la solution, e t  un  léser excès de  chlorure de baryum, afin 
d'dirniner SO111* ; on filtre ; la soliition filtrée est concentrée, 
rendue Idgr'rernent ammoniacale et  additionnée d'un excès de 
solut,ion alcoolique de bromure d e  baryum et de trois volumes 
d'alcool 9930 ; il se  précipite du succinate de baryte ; on le reçoit 
sur un  filtre ; on le lave avec de l'alcool B 60n a u  moins, e t  on le 
ciilcine au irioufle. 
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Le carhnnate de haryte formé est trait6 par  un excks connu 
d'HC1 décinormal, et,  I'on titre en retour l'excés de  cet acide ; soit 
n le noinbre de cc. d ' H U  utilisé pour saturer  le carbonate de 
baryte, l a  quantité d'acide succinique existant dans la prise 
d'essai primitive est n X 0,0059. 

(Laboratozre de chimie et de nticrobiologie d u  Mznis t~r -e  
de Fomento,  L i m a ) .  

Comptc rcntlu du preiiiier Congrès iiitcrnnticiiial 
poiir lu rkpresaion tlm frautlcs nliriientnlrcs c l  
pliurniaceotiquerr. 

( S u i t e )  (1). 

CACAO ET C H O C O L A T .  - On a défini, tout d'abord, les p6te.s de 
cacno, qui constituent les rnatières premirires de l'industrie choco- 
latière. 

Les ptites de cacao sont des produits ohtenus par le b~.o!lrr,qe de s  fives 
de cacao torl-efiies, decortiqvées, dipo~~i1lL;es de leur cuque p t  ~ l i b r ~ r i n s -  
sées auss i  c o n ~ p l é t e m ~ n t  que possible de k u r s  gelmes et pousses. 

Slliünnt les usages auzquels  on lrs destine, o n  peut /?jouter ou retrnn-  
c h .  à ces produits u n e  pvoportiou variable d e  bezrwe de cacao. 

Le p a r f u m  qui l eur  est donné doit provenir d'aromates non n u i -  
sibles. 

CACAO EN P O U D R E .  - Le cacao e n  poudre résulte de  la pulvk- 
risation dr, I ; t  p i t e  decacan privée d'une assez forte proportion de 
son beur re ;  mais, pour solubiliser cette poudre, il est d'usage de 
lui  faire subir une opha t ion  ay;iriL pour but de la désagréger et 
de  faciliter, par suite, sa  mise en suspension dans l'eau. Cette 
solubilisation peut s'obtenir, soit p a r  un  procédé physique (chauf- 
fage à la vapeur  sous pression), soit pa r  u n  procédé chimique 
(addition d'un carbonate alcalin, gcnCralerncnt de carbonate de 
potasse). 

La discussion a porté sur  le point d e  savoir si I 'on devait 
imposer a u x  cacaos en poudre solutiilisés par un  procédé chi- 
mique une dénorninalion indiquarit au corisorrirri;~teur cette adtli- 
tion, telle que cncao nlccdinisé. 

Le Congrès a étB d'avis qu'il suffisait d e  réserver la dénoriiina- 
tion cacao pur  a u  cacao en poudre n'ayant reçu aucune addition 
de produit chimique. 

D'autre part,  il a été reconnu que la dénomination cucao so lub l~  
était inexacte et  qu'on deviiit lui snbstituer la denominntion 
cacao solubilisé. 

Le Corigrks a adopté la défiriitiori suivante : 
Le cacrio e n  poudre est de la pâte de c a c m  rdduite e n  poudre. 

(1) Voir Annaleb de chimie aîialylique, 1908, p .  391. 
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La denomination de poudre de cacmo pwre et de prite de cncao pure 
est riservie ii celle correspondant à la difinition de la plite de cacao. 

Dtvront être quali/iées de cacaos solubil is~s,  les poitdres et pâtes ayant 
subi m e  manipulation chimique et co'nnzies sous le nom de u cacao solu- 
ble u ou a solubilisé , . Elles ne pourront pas être qualifiees de pures . 

CHOCOLATS P.Y PATE O U  EX P O U B R R .  - L e  chocolat en pûte ou en 
poudre est une prite de cacao  sucré^. L a  proportion de pâte de cacao nr  
doit pas être inférieure a 3 2 p .  I O O .  

CHOCOLATS A U  LAIT, A LA NOISETTE, ETC. - Les ckocohts a u  
lait, à la noisette 021 de fantaisie, sont des me layes  de pritedecncao, de 
s i u e  et de lait .  ou de tout aulre produit indiqué. le tout en prupoj - 
tiun variable. d ucun agent antiseptique con.seruateui du  lait ne sera 
toléri. 

CHOCOLAT D E  C O U V E R T U R E .  - On donne ce nom au chocolat qui 
est employk e n  confiserie pour recouvrir les bonboris de chocolat. 
Voici IndSfinitinn adoptee pour ce produit : 

La couverture est u n  milange de pite de cacao et de sucre en propor- 
tion variable. Toute addition d'autres matirres devra Ctre mentiunnée 
d'une facon visible. 

BONE ORS DE C H O C O L A T .  - T u u k  composition de confisevie enrobée 
de coucerture pure porteru seule le nom de bonbon de chucolat. 

B E U ~ R E  D E  CACAO. - L e  beurre de cacao est la matière grasse 
c.rtraite de la pûte de cncao solubilisée ou non. 

COSFISBRIE. - Lecongrès a reconnu qu'il n'était pas possible 
de donner une definition des produits variés de la confiserie. 
Aussi s'est-il borné à formulcr le vccu suivant : 

On ne pourra employel- en confiserie que des produits purs et non nui-  
sibles ù ln'santé. 

S U C R E S .  - L e  sucre ra f f ine  comsnercialement pur doit conlenir a u  
7noins 99,5 p. 100 de saccharose . 

Le sucre b luw  cristallisé doil contenira a u  rnoi~is 98,5 p. 100 de 
saccharose. 

Le sucre de bas titrage roux  OU exotigue doit coiltenir au  moins 
65 p.  100 de sacchrose. 

Le glucose ou sucre de fécule est le produit de la transformation de 
l'amidon des céréales par l'eau acidulie ; toutes les malieres premières 
peuvent ètre admises pour  cette fabrication. 

La définition proposée pour  le glucose était plus cornplkte; on 
ri'eri a rriainteriu la pürlie suivante qu'a Litre de vwu : 

Les glucoses sont liores à la consom~nution soirs deux fornies dis- 
tincles : 

1 0  A l 'dut solide, sous le noin de 11 glucose massé u ou cr couozt  B ; 
2" l'état de sirop, sous le nom de qlucose u cristal u .  Le glztcose 

cristal et le glztcose mnssé sont definis par leiw composition chimique : 
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Glucose cristal Glucose mas& 
- 

Eau.  . . - . . . . 18 à 2 0 .  100 1 8  à 29 p. 200 
Glucose . . . . . . 35 a 4 5  » 65 à 79 n 

Dextrine . . . . . , 45 à 35 B 1 5 2  8 P 

Matières rninémles maxima.  1 » 1,s a 

Acidzté maxima . . . . 0 ,2  n 0,s B 

I l s  renferment des coisposrs alDunzznoïdes, des sels de chaux, dr 
soude, de pritnsse, d ' d r t n ~ i ~ i e  et de fer, ci l'étrrt de chlorures, phosph~it~s, 
sulfates et ço~~bonutes,  iiinsi yrce des acides tartriyue. citrique, ncéiigue 
ou cldorhydrique. 

L e  glucose peut ét1.e azurt! avec des mrrtiires colornutes rlirlovisécs. 
Les définitions suivantes ont été adoptées : 

L a  ddi~omznntion de sucre de raisin D ne loit  itre appliquée p ' u u x  
sucres p~vvenant d u  raisin.  

Le sucre in te lwrt i  est le produd de ln tmnsfoi-mrrtion du sico*e de 
conne ou  de betternws en u n  nzélanp de rieafrose et de 1ll;uzslose. 

L a  ilLnoininnllou (( cnnrli 11 ou (1 1ntril1elfe.s ) I  doit 6h.e i.rkwPe ~rrclirsi- 
vemeril a u  sucre obtenu p r  cristnllisntion au repos, en wn trrrilis idat i -  
vement considérnbl~, e f  acec faible rendenwnt. Les candis r o z u  paille 
s'obtiennmt soit par la mise en (Emre de sucres bruts colorés par eux- 
mimes, soi1 par une cuisson spécinle. 

L'atldition d e  colorants artificiels a u x  candis roux paille n'est 
enregistrée qu'à titre de vœu.  

3 1 1 ~ ~ .  - Le miel  est l a  substance que les abeilles produiserlt en 
transformant des sucs sucrés reczieillis sui, les viyétaux et yi~'e1le.s 
ernm~iyusivei~l  datls lrs rayons.  

SIROPS. - LPS S I I . O / I S  pur s7icre sont des sivops formis par. des solu- 
tions de sucre crist(i1lisabbe (SICCC/L~I.OSP) soit t l m s  l'eau pure, soit dalis 
des  i n f~cs io~ i s  oigi;tnles, soit dans des solrctions aqucuses ou alcooiigws 
de subst~nces acides ou pal-fumées, exti.rcilcs des vi@»ux. 

I I  est entendu que  l'alcool n'intervient que comme dissolvant, 
sauf dans le  sirop de punch .  

faes s i r o p  de m i s i n  son,t des liquides formks de solutions, aim~irrti- 
sies ou qwn, de sucre de l a i s in  dans l'eau. 

Le Congres enregistre le  vceu suivant  : 
Les sirops peuvenl être colorés par des colorants 1w11 nvisibles et uci- 

dules ou noil (acides o~.gnniqws non nirisibles) . 
CAFE. - Le cafk est la grnine du  caféier (Coffea nvabicu ou l i h p -  

r ica) et aut !.es caféiers, genre Co feu, p r e s p e  complèlenwnt débnrrasseé 
de sa  coque et uon pl.ivée de sa cuféine. 

Ce dernier n-ieiiil~re d e  phrase ne vise que  1 ; ~  souslractinn 
voloritaire de la cafkine e t  ne saurait avoir pour r6sultnt de 
faire refuser la dénomination de cafë celui qui ,  A l 'état natiirel, 
ne contient pas  d e  caféine. 

C A F ~  BOISSON.  - N e  pourra être qualifii d e  cafi; (boisso)~) qcie le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



liquide prépari avec tenu bouzllnnte et la graine de café lorre'tièe p t  

moulue. 
Au su je t  du café, le Congrès prend acte du  vueu suivant  : 
Le ca f émi s  en vente doit être d é s i p i  par le nom d u  pays d'origine. 

E n  cas de melringe de plusieurs qualit& di f i rentes ,  l'indicrition de 
cl~ucune d'elles devra être ezigie, ainsi que l a  proportion dans luyue(le 
chacune fnit pnrt ic  d u  rn~fringe. 

C ~ t c o n E e .  - Ln chicorée est la racine de la chicorée dite srrurage 
(Cichorium intgbus), convenablement nettoyée, touraillie, tcrréfiée, 
concassée, tamisie,  et enrobl le ou  non.  

Les produils similnires de ILL chicorée s o d  esseutiellen~eut des pro- 
duits d'nriyine uigdale, drslinis ù êlre e~nplogks seuls vu  ~ ~ ~ i l a n g é s  
entre eux.  11s sont torréfies comme le cafe et donnent, par infusion Ù 

l'eau c h u d v ,  des liqu,ides plus ou moins colorés, plzcs ou moins empy- 
~eumatiques.  

TH&. - L e  the est la feuille d ' un  arbicste o r i g i n a i u  de Chine 
(Cnmelia tken ou Thea ch.imnsis). I l  est livrP ù 10 consommatio.n sous 
d i f i rents  c/specls, suivant su p~.ouennnre ou sa prépal -don.  

JIATE. - Le mrité est le produit constitué prrr les feuzl1es et les t i y s  
dessichées et grillies de I'l1e.z paraguayensis. 

M o c ~ n i i o e .  - La  moutcwde est le lwoduit obtenu par le broyaye des 
riraines demoutarde noires ( U ~ ~ n s s i c a  ni,yra), brunes (Rrnssicn juncen) 
et blnnches (Sinnpis nlba) ou de leur melange. 

Les moulardes en poudre son1 les farines des graines ci-dessus blu- 
tées ou  non.  

Les mouta~.des en pritr! sont composées de ces fnriucs ndrlitionnées de 
vevjus, de vin blanc, de v,inui.yre, ou d ' u i ~  iniLunge de ces liquides, aoec 
de l'eau et du sel. 

E P I C E S .  - Le CongrEs adopte les dSfinitions gén6rales sui- 
vantes : 

On désigne sous Ee nom ginérique d'ipices d ~ s  substances régitales, 
d'ori.qine indigène ou exotique, aromaliques ou d'une saveur chsude, 
piquants, employées pour rehausser le g o 2  des aliments ou y ajouter 
les principes ~ t zmu lan t s  qui y sont contenus. 

D'importance commerciale variable avec les cozttumes de chaque 
pays, lrs épices sont très nombreuses et doivent être définies chacune en 
particulier. 
POIVRE. - L e  poivre esi l a  baie desséchie d u  Piper n i p u m ,  cultivé 

généralement dans les lndes et en Extrême Orient. 
Le poivre est vendzc commercialement sous les noms de poivre noir et 

de poivre blanc. Le poivre noir est constitué par l a  baie desséchée d u  
Piper ni,qrum, cueillie avant matur i te  et desséchée, dont l a  zone externe 
devient alors rugueuse el prend une teinte noirrltre. Le poivre noir en 
poudre ne doit être compost' que de haies de poivre m i r  broyées, p lcP-  
risies, sans addition d'azccane mali+re 

Le poivre bloîtc est forme par 1s baie purwnue ù mtitzi~.iii 1111 Piper 
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nigrum, dont ln partie externe a été enlerie par les p o d u c t ~ ~ ~ v s ,  au 
moyen d'une opération de dicortication a p p o p v i i e .  

C A N N E L L E .  - LPS cannelles sont des écorces pwxenant  da la  tige de 
diZrerses 1 l a n k s  d u  gem-e Cinimmon.urn, de Ln fa tn i lk  des /,aurinées. 

L a  cniirirlle de Chine est p r m h l t e  pni le Ciwnamonum cnssin 
Blume ; elle est beaucoup p h  $paisse et est preseîllée e n  tuyaux plus 
courts ytre l a  cnnnelle de  Ceylan.  

Le Congres se limite la définition des épices les plus usitées ; 
il décide que le santal doit 4tre considéré eorrirrie une épice 
et  ne  prend aucune décision en ce qui  concerne la  dkfinition du 
niklançe d i t  quatre i p i a s .  

REVUE DES PUBLICATIONS FRANFAISES 

Donmge du pliosplioiac dans I c s  iiiatli.res simgaul- 
clmes. - M. 1. BAY (Comptes vendus de l ' i lcudémie d ~ s  sci~nces du 
13 avril  1908). - Le procédti ' q u e  recorninande II. Uay pour le 
dosage du  phosphore dans Ics mntièrcs orgnniques est analogue 
à celui qu'il a propose pour le dosage du  soufre ( l ) .  On Iirîile In 
matière organique eri tutle baïonntkle avec du  carbonate de  soude 
et de  In niagnlsie ; on dissout le contenu du t i i t~e dans l'acide 
acétique éteridu, el le  p1iqsphor.e est dosé dans Iü solutiori au 
moyen d'une liqueur titrée d'azotate d 'u rane  contenant 4.0 gr.  de 
ce sel par  litre, en se servant,  cornine indicateur, d u  ferrocyanure 
de  potassium. 

M .  Bay a dos6 le  phosphore dans la  trirnéthylphosphine et dans 
la triéthylphosphine par  le procédé Cnrius et par  son procddé, et 
il a trouvé les résultats suivants : 

Procédé Carius Procedk Bay 
- 

Trirnethylphosphine. . . 40,78 p .  100 40,U p. 100 
Triethylphosphine . . . 26,27 - 9 ( i , l %  - 

Methode pour le dosage rnpide do carbone et de 
I'hgdrogenc diros les suhatwncem oryanlques. -- 
M M .  P. BILETEAU et  H .  LEROUX (BU!~. de la Soc. chimigue de 
$rance, 1908, p. 15). - Les auteurs opérent de  !a manière sui- 
vante  : 

Sur  u n  tube MN (fig. i!, de  porcelaine ou de quartz fondu opa- 
que, de 13 centiin. de  longueur et de  6 millim. de diamètre exte- 

i l )  V o i r  Annales de chimie analytique, 1908, p .  233. 
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rieur, on enroule un fil d e  platine iridiC (1) deO inillim. 3 de d iainè- 
tre et de 30centim. de longueur; la premiére spire est attachEe 
en 1 8  un  gros fil de  platine KI (scellé en S ,  
dans le tübe de porcdaine. au  moyen d'une 
goutte de verre fondu) e t  la derniére en O it un  
autre f i l  d e  platine O P  (2), qui traverse un bou- 
chon de caoutchouc C ; le tube de porcelaine, 
qui n'est traversé par u ~ i ~ . t t r i  cournrit gnzeux (3), 
est fixé & un tube LIE, en nickel ou, de  prkfé- 
rence, en argent,  de 4centirn.5 de longueur et. 
de 6millim. de diamètre extérieur au moyen 
des agrafes m et n, soudées sur  le prolon- 
gement métallique; lin courant  électrique 
D K  [ O P ,  empruntant  80 watts,  porte au  
rouge sombre la  spirale de platine; le tube 
métallique t raverse le bouchon C ,  qu i  s'adapte 
au tube k coir ihst ion AB, en verre d ' l em,  
de 35 centiin. de  Iongiieur e t  de 16 millim. 

u 

de  diamètre interieur. 
La sii11st;lnc.e. nlactie dans une  nacelle en 

purcelainc, est intruduite dans  le tube k coiri- 
bustiou au iiioyeu du tiihe d'introduction 2 
double adduction d'oxygéne de M. Dennstcdt ; 
;i un tube en verre  HS, de 12 centiin. de lon- 
gueur et de  14 milliin. de  diamètre, on soude 
un tube scini-capillaire SU de 25ceritirn. de  
longueur et  de 6 inilliin. de diarnktre extérieur; 
ce tube d'introduction, en verre le rrioins fu- 
sible, est disposé dans le  tube &combustion de  
manière (1u';ne ou deux svires dii f i l  fin de 
platine pénètrent dans  s a  partie l a r s e ;  on 
évite ainsi  la combustion explosive. La part ie  
capillaire SU traverse la branche horizontale 
d'un tube en T, dont elle est rendue solidaire 
par  un  joint i en caoutchouc épa is ;  le tube e n  : 
T porte le bouchon fermant l'extrèiiiité R du 
tube & corribustioii ; un  courant d'oxygène sec 
arrive d m s  le tube &introduction par  sa  partie ~ i ~ ,  1. 
capillaire, et u n  autre courant di1 r n h e  a;rz 
autoiw d u  rnéirie tube par  la branche libre V d u  tube en T. La 
vitesse des courants gazeux est apprécike au moyen de deux 
petits barboteurs placks en amont sur  leur t rajet .  

(1) A 40 centiCmes d'iridium. 
(2) Par Bcononiie, ce fil ,  d e  n i h e  que la partie d u  fi l  KI LL l'intkrieur d u  

tube d e  porci:laine, peut ktre en argent. 
(3) Le support  peut, des lors, ètre aussi réalise p a r  trois fines baguettes 

de porcelaine ou d a  qiiarta rbunissant les sonimets de deux pelits trian- 
gles equilatbraux, en platine, quartz  ou porcelaine, disposks paiitlléloment 
a i3cm.S de distance. 
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Aprks avoir adapté au tube I)F Les appareils d'absorption (1) 
et s70tre a s s u r i  de l'étanchéité de  tout le systEine (fig. 2), on 

retire, s a n s  inter- 
rompre les cou- 
rants gazeux, le 

tube d'introduc- 
tion, dans la partie 
iiil;diane % duquel 
on dispose la na- 

celle contenant 
0 g r . l n  environ de 
s111)stance. I,e tube 
est ensuite remis 
en place. Le cou- 
ran t  d'oxygkne in - 
térieur est réglé à 
la vitesse d'une 
bulle A peine toutes 
les deiix secondes, 
de maniére B re- 
fo~i ler  douceirierit 
les vapeurs orga- 
niques sans qu'el- 
les puissent rcflucr 
vers le tube seini- 
capillaire ; le cou- 
ran t  extérieur pé- 
riphdrique est suf- 
fisarnrrient rapide 

pour  qu'on ne 
puisse compter les 
hulles dans  le bar- 
botcur correspon- 
d a n t ;  ce colirant 
doit arrierier irices- 
samment un  excès 

notable d'oxy- 
- - 

i è n e  (2). : 
- > - - -  - 

t"a [spirale c de 
platine é t a n t y u  

rouge sombre, la siihst.ance est, au  moyen d'un seul bec de 
Bunscn, chauffée par  intervalles, trés lentement, pour en pro- 

(1) Ces abpareils doivent avoir une grande puissance d'absorption. Les 
tubes en U ont une capacité en rapport avec 1ç volume de l'oxygène q u l  
passe. Conirne tube k lessive de potasse, les auteurs utilisent, de prefe- 
rence, le tube spfcial employé par MM. Carrasco et Plancher. 

(2) Tous les joints, bouchons et  tubes de caoutchouc devront, avant 
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voquer, d'une manikre intermittente, la volatilisation ou la  
d6composition progressive ; on chau& avec la même flamme, 
ou, si besoin est, avec un autre  bec de  Bunseii placé à 1 arrière, 
la portion du tube voisine de la soudure, afin d'éviter toute 
condensation de  vapeur en ce point. Un  courant d'uxygkne 
intérieur t rop rapide, ou u n  échautfement trop brusque, ame- 
nant  trop de vapeurs orgitniques d a n s  l'excès d'oxygène, 
détermineraient une combustion explosive. Le critérium de 
In bonne marche de l'opération consiste dans l'incandescence 
vive des premières spires de platine, qui ,  du rouge sombre, sont 
porlées au rouge blanc, et aussi dans  la production, vers  ce 
méme point, d'une petite flamme non explosive. 

L a  flarrirne doit rester à l 'intérieur du  tube d'introduction ou 
n'en dépasser qu'à peine le bord libre. Si, pa r  suite d'un échauf- 
fement immodéré ou d 'un  entraînement cxagér6 de  vapeurs p a r  
le courant gazeux intérieur t rop rapide, la flamme devieiit lon- 
gue et menace de sort i r  du tube d'introduction, il faut interrom- 
pre irnrnédiat.r:ment le chauffage de  la substance et accklérer la 
vitesse du courant d'oxygéiie péri[hérique. Si. malgré ces pré- 
cautioris, la flarnrrie reste terminale, c'esl que la qu;inLité d'oxy- 
gène amenée autour  du  tube d'introduction est insuffisante ; 
dans ce cas, outre qu'il peut y avoir formation d'oxyde de car- 
bone. a u  lieu d'acide carbonique, on  constate, le plus souvent, 
et jusque vers le tube métallique, u n  dripbt de  charbon ; l'ope- 
ration est perdue (1). 

L a  lente progressivité du chauffage, la vitesse toiijoiirs très 
faible du  courant gazeux interieur se règlent sur  l a  marche de  la  
combustion et la nature de la substance à brûler.  

Lorsque In d6composition de  la substance est achevée, on  
brûle, cornplèternent e t  très rapidement, le charbon résiduel en 
le chaufhnt  fortement et  en augmentant la vitesse du  courant 
d'oxygène intérieur, tout en diminuant  celle du  courant péri- 
p h h i q u e .  On termine cotnrne dans les riiéthodes ordinaires. 

Pour les substances axotties, halog6nées ou sulfurées, on inter- 
cale, entre  le tube & combustion e t  11:s appareils d'absorption, u n  
tube garni  de hioxyde de plomb, puritié selon les indications d e  
M. Deriristedt et chauffé à température constante a u  rrioyeri d une 
petite étuve k a i r  chaud. 

Pour  les corps azotés, le bioxyde de  plomb est maintenu à 
1700, et,  pour les corps chlorés et bromés, A 380°. 11 est prudent ,  

emploi, une fuis pour  toutes, avuir séjourné pendant 4 heures, a l'étuve, 
a iZOo, dans un  courant d'air sec. 

( l )  Le ncttuyage parfait d e  l'appa.reil, r16cessairt: avant. de reprendre une  
autre analyse, se réalise t res  aisément et rapidement par le flambage d u  
tube d e  nickel e t  du tube d e  porcvlaine retires d u  tube a cornbuslion ; ce 
dernier, ainsi que  le tube d'introduction, sont eux-ni4nies fortement rhauf -  
fis dans les cuurants d'oxygene. 
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avant  d'employer le bioxyde, de le chauffer pendant quelque 
temps dans un courant d'oxygène sec à u n e  température légère- 
ment  supérieure k celle où il doit être utilise. 

Quant a u x  substances liquides, on les enferme, pour le? peser, 
dans de pelites ampoules d'une capacitR de  20 à 15 fois siipé- 
rieure au  volume qui  correspond a u x  Ogr.25 environ d e  liquide k 
introduire. Au mornerit de  les placer daris la nacelle de  platiue 
contenue dans le tube d'introduction, on sectionne la partie 
capillaire, de  façon quc  l'anipoule soit très largenient ouverte. 

Pour  les liquides d'une volatilité analogue celle de la ben- 
zine, on se borne & chauffer légèrcrrient au voisinage de la sou- 
dure  : le courant gazeux chaud suffit H faire distiller douceinent " 
le  liquide ; on a avantage, ici, i suh t i t i i e r  l 'air 2 l ' o x g g h e  pour 
le courant gazeux intérieur, quitte à employer, à la fin,  l'oxggirne 
p o u r  la combustion du ctiar~hori. 

Pour  les corps d'une volatilité analogue à celle d c  l'éther e t  de 
l'alcool, et n e  laissant pas  de  charbon, le tube semi-capillaire est 
remplacé par  un  tube de  verre plein ; le courant gazeux intérieur 
est donc supprimé. On ne chauffe pas la substance. Le r;iyonne- 
ment  du platine incandescent suffit à provoquer la lerite dis- 
tillation. 

Sous l'influence de la  haute  température atteinte par  In spirale, 
il y a volatilisation d'un peu de platine, qui vient se tlépo- 
ser,  extr&mement divisé, à l 'ouverture du  tube d'introduction, 
s u r  la paroi intérieure du tube A B  et sur  le tube de  porcelaine. 
L a  formation de  cette pellicule est très favorable pour l'osgda- 
tion des vapeurs  organiques. Elle ne gEnc pas,  ciir on la distin- 
gue aisément, a u  cours d e  la combustion, du  depot évent.ue1 de 
carbone. 

La dur& de  la  corrihustion propi-ernent dite de 0 3 . 1  5 environ 
d e  matière varie de  15 à 40 rriinutes, suivant  la nature de la 
substance organique. 

Répartition d e  l'arsenia dnns l e s  organes aprks 
Intomieatinii nigiië emp~rinientiile: par I'ritnxgl. - 
M .  SIlIONOT (Bulletin de ln Socié i i  de p h a m a c i e  de Bordenzix de 
juin 1908,). - M. Simonot a étudié la question d e  savoir comment 
s e  répartit  e t  dans quel organe se localise l'arsenic dans les cas 
d'inloxicntion aigiie p a r  I'atoxyl. 11 a ,  à cet cfret, npbrk sur  un 
chien pesant iG kilogr. 933 ; il a injecté à ce chien, après  anesilié- 
sic p a r  le chloroforrrie, 20 cc. d'une solution d'atoxyl il 15 p. 100 
(soit 3 g r .  d'atoxyl).  Avant de faire l'injection, JI. Simonot s'était 
assuré que l'atoxyl administré ne s'était pas  dkdoublé, et il avait 
constaté qu'il n'y avait pns eu d'aniline mise cn liberté. 

Quarante minutes après  l'injection, l'iinirnal devint agité ; peu 
d e  temps après, se manifesta une tendance à I'assoupissernent ; 
plus tard. des vomissements se produisirent e t  devinrent de  plus 
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en plus fréquents, jiisqii'au moment oii le chien succomba, c e  
qui survint  17 heiirm aprbs l'irijeciion. 

L'urine qu'avait érnisc le chien et qui avait pu &tre recueillie 
f u t  ccritrif'ugée, et l'on constata dans le dépbt la présence de quel- 
ques globiiles rouges d e  sang  et l'absence de  cylindres ; l 'urine 
recueilliedans la vessie ne contenait Bgalement que des hkmnties, 
mais e n  plus  grand nombre que l'urine Smise par  l'animal a v a n t  
sa mort. 

Dans les cas tl'empois«nnement aigu par  l'arsenic niintiral. 
I'iirinn rcmfwine ordinairement de nornbreux cylindres. 

Les difierences qui existent cnlre l'action de l'arsenic atoxyli- 
que c l  cclle d e  l'arsenic iiiinéral s u r  les reins ne sont pas moins 
mariifestes lorsqu'on étudie leur rbpartition dans  les divers 
organes. 

Voici les chiffres qu 'a  t r o u v k  RI. Sirnonot, rapportés à 1 kilogr. 
d'organc ou à 1 litre d e  liquide : 

Bile. . .  64  milligr 
Reins . . . . . . . .  50 - 
Poumons.  . .  40 - 
Foie . . . . . . . .  36 - 
S a n g .  . . . . . . .  36 - 
Rate . . . . . . . .  30 - 
Intestin . . . . . . .  29 - 
Pancréas .  . . . . . .  28 - 
ESIUIIIHC . . .  O 0  - 
C m i i r .  . . . . .  16 - 
Diaphragme . 22 - 
O s . .  . . . . . . .  11,à - 
Vomissements . .  6,5: - 
Jlusclcs . . . . . . .  Fi - 
C e r v e a u .  . . . . . .  4 - 

. .  Poils avant intoxication. O - . .  - aprts intoxicalion. 3 - 
Ces chiffres ont été cornpnr6s par  111. Simonot a u x  résultats 

obtenus avec le procédk cyano-argentirnétrique de M. DenigEs, e t  
aucune dif'fërence n'a été observée. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

ll&thode pour la n6pai-rrtion tien terres I-ares. - 
hI C. JAJIES (Chentical N e w s ,  2308, p .  205). - Le minerai est 
d6coinposé soit p a r  HCI, soit par SO'LI" soit pa r  le bisulfnte de 
potasse, soit p a r  la soudc cnustiqiie ou l'acide fluorhydrique. 
Lorsqu'on cniploie IICI, le produit de  l'attaqiie est kvaporé à. sic- 
cité, pour  rendre la silice insoluble; le résidu sec est  chauffs pen- 
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dant  quelques instants avec u n  peu d'IIC1 concentré, puis on 
ajoute de I'eau e n  assez grande quantité,  et I'on filtre. Le filtra- 
t u m  peut étre précipité soit pa r  l'acide oxa:ique, soit pa r  l'oxa- 
late d'ammoniaque ; cependant, coinine il contient une certaine 
portion d'acide rknéralÏ l ibre ,  l'oxalate d'ammoniaque doit ètre 
préféré. 

Lorsqu'on a employé SO'H20u le bisulfale de  potasse pour atta- 
qucr  le minerai, il est nécessitire de traiter le produit de l'attaque 
par  I'eau froide, afin d'obtenir la dissolution des coniposks CU 

question. 
L a  fusion d u  minerai avec la soude caustique, suivied'uri trai- 

tenient par  I'eau, laisse les oxydes à l'état insoluble, mais ceux-ci 
se dissolvent bien dans HC1. 

L'acide fluorhydrique décompose beaucoup de minéraux rares, 
cnmrne les niobates, les tant.alat.cs, etc., e n  donnarit des fluorurcs 
correspondants, qui  sont facilement décomposés par  SO'II". 

Les solutions chlorhydriques ou sulfui~iques de terres rares 
peuvent &tre précipitées par  I'oxalate d'ammoniaque ou par 
l'acide oxalique, cornine il a été déjh indiqué plus hau t .  

Ayant obtenu les éléments rares sous la fornie d'oxalates, on 
traite ceux-ci comme su i t :  

Zirconium et thorium. - Les oxalntes d e  ces composés peuvent 
ètre sCparés des autres compos6s en les faisant hoiiillir over  une 
solution d'oxalate d'arrirrioriiirque ; le zirconiuin passe eritiiii-e- 
ment en solution, e t  le thorium presque entièrement. L e  résidu - .  

insoluble est filtré et lavé avec une solution d'oxalate d'aniiiio- 
nia que. 

Si I'on aioute au  tiltratuin un cxcés d'I1CI. l'oxalate de thorium 
seul e5t prkcipitb, tandis que I'oxnl;tt,c de  zirconium rmte en solii- 
tion, g r k e  & l'acide oxalique libre produit p a r  l'action d'llC1 sur  
l'oxalate d airirrioni;ique. 

Comme l'oxalate de zirconium est  soluble dans  u n  excès 
d'acide oxalique, ce réactif seul pourra  étre employé en l'absence 
du thorium. 

Il  est nécessaire cependant de faire remarquer  que les oxi~lates 
de cérium et des terres d u  groupe de l'yttrium sont un peu solu- 
bles dans une solution concentrée et chaude d'oxalate d'arnino- 
niaqui: et que des proportions varikes de ces élérrierils peuvent 
entrer en solution. 

n'éanmoins, le thorium peut ètre séparé des terres du  groupe 
de l'yttrium qui  sont entraînées avec lui par  l'action du sulfate 
double de thorium e t  de  potassiuin, qu i  est insoluble dans une 
solution de  sulfate de  potassium, tandis  que le composé. corres- 
pondant d e  l'yttrium est soluble dans ces couditions. 

L'oxalate de  thorium brut obteriu est triinsforrné eri sulfiite, et 
la solution aqueuse froide est agitée avec u n  excès de  sulfate de 
potassium cristallisé. 
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- 452 - 

A p r k  avoir  ainsi éliminé les terres de l'yttrium, celles du  
cérium sont e n c x e  présentes avec le thorium : on  peut faire cette 
séparation soit p a r  la n16t hnde de Glaser, has& s u r  la soluhilité de  
l'oxalate de thuriuiii dans l.acétnte d'ammoniaque. soit p a r  la 
niéthode de Wyroiit)off et Verneuil, daris laquelle or1 utilise l'eau 
oxygénée comme précipitant du  thorium. 

Dans les essais précédents, il peut se présenter trois cas, suivant 
l a  composition des oxalntcs obt.eniis, qu'on peut approximntive- 
ment déterminer par  I'exarrien de la solubilité de  leurs sels dou- 
bles sodiques ou potassiques dans une solution d e  sulfhte de  
soude ou de  sulfate de potasse: I o  ils contiennent 20 p. 100 ou 
plus de terres d'yttrium et seulement une  trace de  thorium ; ils 
contiennent 20p.  100 ou plus de terres d'yttrium avec d u  Lbo- 
r i u m ;  30 ils contiennent moins d e  20 p. 200 de terres d'yttrium. 

2 0  Lorsque les oxalntes contiennent 20 p.  100 ou plus de terres 
de l'yttrium et  prntiqueinent pas de thorium, les oxalntes sont 
t rmsformés en sulfates p a r  traitement avec S04RQt calcination 
so igeusement  faite jusqu'à ce qu'il ne se  dégage plus de  fumées 
blanches; le résidu est pulvéris6 et dissous d a n s  l'eau glacie. La 
solution contenant ainsi les sulfates est agitée avec di1 siilfate de 
soude cristallisé, qui  précipite le sulfate double de sodium et de 
cériurii. 

Une autre  mBthode plus simple, lorsque les oxydes peuvent se 
dissoudre dans u n  acide, consiste à calciner les oxalates et & dis- 
soudre les oxydes obtenus dans 11C1 ou A z 0 3 H ;  on dilue la solu- 
tion, etl'on tr'aite celle-ci par le  sulfate de soude cristallis6 jusqu'g 
précipitation complétc, du sulfate double. Cependant. si les oxa- 
lates. sont riches e n  cérium, ceux-ci donnent, après  calcination, 
des oxydes q u i  ne se dissolvent qu'avec la plus  grande difficulté 
dans HCI ou Az0311, et,  dans ce cas, il vaut mieux traiter les oxa- 
lates par  SO'H", comme il a été indique plus haut. Des soins tout 
particuliers doivent ktre pris lorsqu'on traite les solutions nitri- 
ques ou chlorhydriques p a r  le sulfate de  soude cristallisC, car,  si 
ces solutions sont t rop concentrées, certains métaux du groupe de 
l'yttrium peuvent être également précipités. 

Dans ce dernier cas, le précipite est sépare par  filtration e t  
lave avec une solution de sulfate de soude; il  contient principa- 
lement du cérium, du lanthane, dii praskodyme, du  néodyme, du  
sarriüriurri, de  I'europiurri, d u  gadoliriiurri et quelque peu des 
terres d e  l 'yttrium. comme le terbium, le dysprosium et  l'hol- 
miurn.Ces sulfiites doubles constituent la fraclion A .  Lefiltratum, 
par  l'addition d 'un excès d'acide oxalique, laisse précipiter les 
oxalotes dc terbium, d e  dysprosium, d'holmium, d'yttrium, d'er- 
bium, d e  thul ium, d'ytlerbium, de scandiuni, avec quelque peu 
d'oxalates de  samarium, d'europium et de gadolinium. Ce prbci- 
pité constitue l a  fraction B.  
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20 La composition des oxalates, dans ce cas ,  est similaire i lo, In 
seule diflerence cxistiint diins la préscncc d u  thorium. 

La solution des sulfates ou des chlorures est triiitée par le sul- 
fate rie soude, et les sulfates doubles du  groupe du cérium for- 
mnnt  In fraction A sont. filth-6s et  1avP.s Comme le sulfiite doii- 
Ille de  thorium et de sodium est un  peu solulile dans In solutiori 
d e  sulfate de soude, le filtratu~ri est sature avec le  sulfate de 
potasse, e t  le reste de  thorium se  trouve précipiti: corrinie sulfate 
double de thorium et de potassium. Après avoir sSpar.6 celui-ci, 
le filtriitum est trait6 p a r  u n  excès d'acide oxaliquc, le précipité 
est lavé sur  filtre et constitue la fraction B. 

3" Dans ce troisième et  dernier point,  les oxnlates snnt enti?- 
rernent constitués par  le groupe du ciiriuni, et le meilleur traite- 
nient à observer es1 celui qui  a Cté iridiqué en 2 0 .  

Cirium et ~horium. - Pour sCparer le  cérium du thorium des 
élénients constituant la fraction A ,  le mieux est de traiter la solu- 
tion nitrique de ceux-ci p a r  un  excès d'oxyde de  zinc et de per- 
nianganalc de  potasse. Si ces d6incnts se trouvent ?I l'état de 
sulfates doubles insolubles, il faut filire houillir avec un excbs de 
soude caust ique;  les oxytlej hydratés produits sont lavés sur  un 
filtre avec de l'eau chaude, puis redissous dans Az03H. Lorsqu'on 
est en présence seulernenl d oxülates contenarit une graride quan- 
tité de lanthane, de  praséodyme et  de néodyme, il suffit de calci- 
ner ceux-ci, e t  les oxydes obtenus se dissolvent facilement dans 
Az03H. Lorsqu'il existe beaucoup de cérium, la calcination des 
oxalates dohnant des oxydes difficilcrncnt soliibles d m s  AzO,'lI, i l  
est nécessaire d c  transîoririer 1r:s oxnlntes en su1f;~les ; ceux-ci étant 
dissous, leur solution est vt:rsrk lentcinc:nt. r lms  une soliilion [:on- 
venalilenient concentrée et chaude de  soude caustique. Les oxy- 
des hydratés des terres rares obtenus dans ces couditions filtrent 
rapidement, e t ,  après  lavage a l 'eau chaude, se  dissolvent diiris 
dzO3H.  

La solution nitrique obtenue p a r  l'une ou l'autre des métho- 
des précédentes est neutralisée et agitée riipidcinent au moycn 
d 'un  petit moteur, et l'on y ajoute u n  excés d'oxyde de  zinc Par  
addition de permanganate d e  potasse, le peroxyde de ctiriiiin est 
précipité, e t  l'addition de ce réactif est continuée jusqu'à ce que 
le liquide, toulours agité, reste rouge. Celte ~ri&tliode laisse en 
solution un  peu de eeriurn, qu'on sépare ultérieurement. Le pr& 
cipité obtenu dans ces conditions consiste princip, CL l einent en 
cérium et mangankse à. llétat]de peroxydes ; en même teinps, il se 
précipite du thoriurn et une petite quantité d e  lanthane, de pra- 
séodyme et de  néodyme ; i l  forme la  fraction C. Le filtratuiri est 
snturk avec le sulfate d e  sniide, qui donne un  précipité de sul- 
fates doubles avec le lanthane, le praséodyme, le néodyme, etc. 
Celui-ci, aprEs filtration et lavages avec une solution de sulfate 
de soude, constitue la fraclion D. A ce dernier filtratuin, qui con- 
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tient que lques  petites quatitités des  terres du  s roupe  de l'yttrium, 
on a jou te  u n  excPs d'acide oraliquc. Les oxalates ainsi obtcnus 
sont réun is  avec la fraclion B. 

Thorium. - Le peroxyde de  cérium contient de  grandes ( p a n -  
titis de  mang;inc!sc, lesquelles peiiverit &ce 6liiiiin6es en dissol- 
vant les terres d a n s  HCI concentré, puis  en précipitant celles-ci 
par l 'addition de sulf:tte (le soude cristiillisé, jusqu'à ce qu'il rie 
se sépare plus de  sulfates doubles insolubles. lx liquide est tiltré, 
et le précipité est lavé avec une solution de sulfate de soude. Une 
portion d u  thorium restedaris Ic filtratuin, mais celle-ci peut  etre 
séparée p a r  l'acide oxalique ou par  agitiltion avec le sulfatt: de 
potasse cristallisé. 

On fa i t  bouillir le sulfate double de  ckriuin et  de sodium avec 
uriencès de  soude canst ique;  l'oxyde ohtenu est lavé s u r  filtre k 
l'eau bouillante et redissous d a n s  Az0311 ; 1ü solution nitrique est 
neutralisée p a r  I'amriioniaque, puis on asjoute de l'eau oxygé- 
née: e t  l'on fait bouillir le tout pendant quelques rniriutes; u n  peu 
du mélange est tiltré, et a u  tiltratuiii on ajoute son volume d'eau 
oxygéuee; on porte à 1'6liullition, pour coiistatcr s'il n'y a plus  de 
p r k i p i t é .  Lorsque ce résultat est ohtenu, on filtrele précipité. qui 
est ent iérement  composé de thorium, tandis que le fillratum est 
réservé pour  la prkparation du cérium pur. Ide prkcipité d e  tho- 
rium possAtie la coniposition l'hLO1Az'05 ; il est très iinpnr et pciit 
être coloré en jaune clair ou  méme en jaune orangP après  quel- 
ques instants  de  précipitation. 

11 e s t  t rés  important que l'eau oxygénée soit exempte d'acide 
phosphorique;  car ,  si  elle en contenait, il pourrait  se precipiter un 
phosphate céreux avec lé thorium. 

L'oxyde de  thorium impur obtenu comme plus haut peut étre 
purifié e n  t rai tant  sa  solution nitrique p a r  u n  excès d'oxalate 
d'ainrnoniaque en solution chaude.  

Le thor ium peut  éIre séparé du  cérium p a r  l'action dissolvante 
de l'acétate d'amrrio~iiaque s u r  I 'oxi~late de  thorium ; cette mé- 
thode e s t  due à Glaser, qui s'exprime cornme suit : a L a  meil- 
a leure façon de séparer le thorium consiste ?L convertir les oxa- 
a lates e n  sulfates;  la plus grande partie d e  l'acide libre est 
6 neutralisée p a r  l 'ammoniaque; la solution est port& h l'ébulli- 
a tion, e t  l'on y ajoute une solution bouillante d'oxalate d'am- 
a moniaque ; a u  bout d'un temps très court, aussitôt q u e  les 
R oxalat,es du groupe du c6riiin-i se sont f o r m k ,  et  avan t  que le 
R l iquide se soit refroidi, on ajoute une solution d'acétate d'arn- 
u rrioniaque. Lorsque le refroidissement du  niélange est complet, 
K tous les niétaux du groupe du  cérium sont prkcipités à l'état 
CI d'oxalates, tandis que le thorium reste en solution. Après avoir 
a laissé en contact pendant une nuit, les oxiilatcs sont recueillis 
a s u r  u n  filtre et forment la rortion P; dans  le filtratum, on pré- 
a cipite le thorium p a r  l'ammoniaque en excès; on filtre, e t  on 
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cr lave  l e  précipité; t ou t  le thor i r im précipith f o r m e  la pnrtion E. 
u Un t r a i t emen t  o u  d e u x  d e  ce t te  portion p a r  l'eau oxygénée,  
u a p r &  l 'avoir  r emise  e n  solution n i t r i que  et  neut re ,  donne  un  
u oxyde  d e  t h o r i u m  très p u r  D. ( A  su iure ) .  

Miel naturel et nitel ~rt i f ic ic l .  - M. FIEHE (Phitrma- 
cetitical Journal ,  1908, 1, p. 736). - L 'ex t i a i t  e thé ré  du miel  natii- 
rel, t ra i t6  p a r  u n e  solu t ion  d e  1 p. 100 d e  résorc ine  d a n s  HCI con- 
cent ré ,  n e  d o n n e  a u c u n e  coloration ; avec  les mie ls  artificiels, on  
oht ient  u n e  coloration d 'abord rouge-orarigé,  p u i s  rouge-br ique .  

A. D.  

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

CIrcnlalre d o  ministre tlc le Justice relative aux 
mesnrcn d'inritruetiou qul doivent ètre priscri en 
vue: de I'spplicition ale In lai sur leri ïr~udem. - La loi 
du i e r  aout 1905 su r  la répression des fraudes dans la vente des mar- 
cliandises el  des falsifications des derirées aliirieritaires et  des produits 
agricoles est destinee A sauvegarder tout la fois l a  santé  publique et 
l a  produclion nationale ; il est donc essentiel d 'en  assurer la stricte 
observation, et j e  n e  puis. à cet égard, qne vous rappeler les inslruc- 
tions de mes prédecesseiirs des 29 septembre et 29 octobre 1906 et 
3 mars 1907. 

Mais les mesures qiie cette loi a édic tks ,  en vue d'atteindre pliis 
shrement e t  plils el'ficaccment l a  fraude sous toutes ses formes, ne sau- 
ra ient  dégbnPrer e n  une  cause d e  troublc et  de vexations pour le 
commerce honnete e t  l'industrie loyale : dbs lors, si elles doivent être 
appliquées avec fermeté et sans aucune défaillance. il importe qu'elles 
le soient. e n  rrieirie temps, avec tact et discerrit~rrieut. 

C'est dans  cet esprit qu'il convient d'examiner l r s  diverses diîficill- 
tes qui sont nées ou q u i  naîtront de  l a  mise h exécution de  la loi du 
. l e r  aoilt 1905 e t  du  décret du 31 juillet 1906 e t  que je me suis efforcé 
d e  determiner les solutions a donner à diverses questions ci-après 
exposées. 

Ces solutions ont  été concertees avec: RI. le ministre de  I'Agricul- 
ture.  

Le procureur de l a  Rbpublique, saisi par le préfet, e n  vertu de l'ar- 
ticle 15 du décret du  3l juillet 1906. d'un rapport  par leqiiel le labo- 
ratoire adrninistralif charge de l'analyse e t  du triage des échantillons 
signale une infraction A la loi du  l e r  andt 1903, n'est pas tenu, par cela 
même, d'exercer des poursuites ; il lui incombe, avanl de mettre I'ac- 
tion publi8jiie en niouveiiient, d e  procPder à un examen personnel, en  
la forme et au fond, tant du proces-verbal de prelèvement d'tkhantil- 
ons que du rapport du laboratoire. 
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II commence par s'assurer que le procès-vcrval est régulier et que 
les opérations qui y son' relatdcs ont et6 effectuées dans  les condi- 
tions prescrites par la loi el  le règlement d'adniinistration publique. 

11 recherche ensuite si 1:s analyses ont été pratiquées conformé- 
ment  aux dispositions rCglernentaires et  si les conclusions du !abora- 
toire sont  siiffisamnient formelles et  précises pour servir de base 2 des 
poursuites. Au cas oh le rapport lui paraîl  présenter des obscurités, 
des incertitudes ou d m  lacunes, il est libre de réclamer un coniple- 
ment de rapport  destiné a lui fournir les explications dont il a besoin ; 
mais il ne doit pas oublier que Ics analyses confiées au laboratoire dc  
triage n'ont qu'un caract,èrc indicatif et n e  constituent pas une vEri- 
table expertise. 

11 a donc A s'entourer de tous renseigneineribs cornplérncntaires sus- 
ceptibles de confirmer ou d'infirmer le soiipcon de fraude que l'exa- 
men sommaire auquel le laboratoire administrati l  s'est livré a fait 
naCtre ; il s'enquerra notamment de l'origine du produit, car,  e n  
certains cas, elle sera susceptible d'expliquer par des causes natu- 
relles la cornposition d'un échantillon qui a klé dénoncée comrne 
anormale. 

Le procureur de la RGpublique peut, en outre, interroger la per- 
sonne chez laquelle le prélévement a été opéré et l'inviter $ lui four- 
nir ses justifications. 

A p r k  avoir ainsi vérifié les picces qui liii ont été transmises et  pro- 
ced6 & une enqut te  atlentivr, il classe l'affaire s'il estime que les 
conditions de forme e t  de  fond nécessaires pour engager des pour- 
suites ne  sont pas remplies. 

Si, au contraire, il lui parait que ces conditions se trouvent réunies, 
il a le choix entre deux modes d'exercice d e  l'action publique ; en 
effet, il l i i i  appartient, selon Ips circonstances, ou bien de  requérir du  
juge d'instruction l'ouverture d'une information préalable ou bien de  
procédcr par voic de citation directe. 

La première procédure s'inipose lorsque les conclusions d u  labora- 
toire sont contesties: car il est indispensable. dans  cette hypothèse, d e  
recourir l'experlise contratlictnire. 

La seconde est preférahle lorsque lc prnpriklaire ou détenteur de  l a  
marchandise a renoncé l'expertise et forniellerncnt reconnu sa cul- 
pabilité. 

Elle a ,  en  effet, le double mérite d'Être plus expéditive e t  moins 
cohleuse. 

II. - EXPENTISE. 

Lo Bési!/iur[ion pur Z'i i~culpé rfr S O I L  e . r / ~ ~ r t .  - IA1articie 18 du 
dicret du 31 juillet 1906, apri:s avoir institué l'expertise contradic- 
toire & laquelle il doit 6tre procédi par deux experts, dont l'un est  
designé par le juge d'inslriiction et l'autre par la personne contre 
laquelle I'instruetiori est ouverte, formule les dispositions suivantes : 

CI Les cxperts snnt choisis sur les listes s@éciales de  chimistes 
(I experts, dressées dans chaque ressort par les cours d'appel ou les 
(1 tribunaux civils. L'inculpé pourra toutefois clioisir son expert sur 
(1 les iislcs dressties par la cour d'appel ou le tribunal civil du ressort  
(( d'ou il aura déclare que provient la marchandise suspecte. a 
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L'inculpe a toute liberté pour choisir l'un quelconque des experts 
portés sur les listes spdcifiées par l'article 18, mais il n'a pas le droit 
d e  d6signer uri expert  eri dehors de ccs listt~s. 

C'est ce qui ressort des termes mCiiirs dudit arlicle: et  cette conclu- 
sion s'impose encore avec plus d'evidence si l'on rapproclie l'article 18 
de  l'article 20, aux terines duquel le tiers expert, qui, en cas de d k a c -  
cord des experts, doit &tre design6 soit par les experts, soit par le 
président du tribunal civil c i  peut é t re  choisi en dehors des listcs offi- 
a cielles n. Ces deux arlicles s'opposent l'un 2 l'autre. 

hlais j'esliine que ce qui n'est pas un  droit pour l'inculpé peut lui 
étre concedé par le juge d'iustruction. 

- - 

Il renlre dans les pouvoirs de  ce magistrat d'autoriser l'inciilpé à 
choisir son expert en dehors des listes irient.ionnees à l'article 18. 

Afin d'iviler des frais suppl&irieiitaires qui ne  seraierit pas rcielle- 
incnl  utiles, il refusera cette autorisation si elle lui est demandée 
sans motif sdrieiix et par simple ciiprice ; mais i l  n'hésitera pas à 
l'accorder toutes les fois qu'elle sera justifiée par la compelence spé- 
ciale ou la notoriété scientifique de l'expert que l'inculpé désire dési- 
g n e r .  

II convient, d'ailleurs, de  noter que la liste des chinîistes cxperls 
dressee pour son ressori. par  un tribunal n'est pas arr6t.i.e I I P  v n r i c  
tisr pour l'aniiee judiciaire en cours ; elle demeure constamment 
ouverte, et, sur I'initiativc du procureur de la Fiépublique ou du juge 
d'instruction, elle peut, A tout monient,  être compktee au fur et à 
mesure dei  nkcessités que l'instruction des affaires de  fraudes fait 
apparaitre. 

2. iIiode de procéder des e x p r t s .  - L'arlicle 19 du décret du 
31 juillet 1906 porte qu'u aucune inc'thode oi'licielle n'est imposée aux 

experts » et qu'n ils opivent a leur gré,  ensemble ou separément, 
c chacun d'eux l t a n t  libre d 'e i r ip loye~ des procedés qui lui parais- 
n sent le mieux appropriks u .  

I I  résiilte de ces dispositions que les deux cxpcrts dksignks comme 
il est dit a l'article 18. l'un par le luge d'instruction e t  l'autre par la 
personrie contre laquelle l'inslruction est ouverte, sont libres de pro- 
céder, soit eri corriniun, soit ctiaciin de son cdtS, aux arialyses, cxpé- 
riences et autres opGrations que comporte leur mission technique. 

hlais s'ils o p i w n t  sdparPment, ils ne doivent pas oiihlicr cependant 
que, pour ripondre aux prescriptions formelles de la loi r t  du régle- 
men t  d'administration publique, l'expertise doit (!Ire contradictoire. 

Or, on ne saurait admettre qu'elle présente réellement ce ca rac t ix  
que si les experts, avant d'arrkter leurs conclusions et de déposer 
leurs rapports, se cominuniquent et  discutent entre eux les resultats 
d e  leurs travaux. 

Ils pourront ainsi se mettre d'accord ou, s'ils ne parviennent pas à 
s'eritendie, ils sernnt,  d u  niciins, A iiikriie de prCciser d'une fayiiri 
claire et  nette dans  leurs rapports lcs points sur I~sque l s  ils diffi~rent 
d'avis et  les raisonç.de cette divergence d'opinions. Ilans la prcrnikre 
hypothkse, l a  tierce expertise sei,a évitée et, dans la sel:onde, la t8ciie 
du  tiers expert e l  de la jnstice sera singulikrerneni facililée. 

11 irriporle doric qu'avarit toute opération d'expertise le juge d'iris- 
truction donne aux experts, & cet égard,  les instructions nicessaires 
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ck qii'aprks l e  dépdt des rapports il s'assure qu'elles on t  et6 observées. 
Si  elles n e  l'ont pas éIé, il invitera les experts a recommencer leur 
rapport dans les condilions ci-dessus spccifiées, de manicre que leurs 
conclusions aient un caractère coritradiçtoire. 

111. - T i ~ n c ~  EXI'EHTISI1. 

Aux termes de l'article 20 du decret du 31 juillet 190fi, n si les 
(r experts sont en d r s~ccn rd ,  ils disignent lin tiers expert pour les 
n départager.  A dclaul d eiitente pour le choix de ce tiers capeit. il 
(I est  désigné par le président du  tribunal civil 11.  

tjien entciiilii, i l  n ' j  a m;iiiiw tierce e>;pi . i~ î i s~  que si I r  i le~accord 
des experts poile sur les questions de fait et  non sur  les q i i~s t ions  dp 
droit, car les prcmibres seiiles sont de leur coinptilence ; s'ils se pro- 
noncent sur les secondes, ils depassent les limites de  leur mandat  
pureinerit techriiqiie, et  il n'y a pas & tenir coiiipte des conclusions 
juridiques qu'ils ont (:ru devoir forrriiiler. 1)i.s lois que leurs conclu- 
sions sur les points de fait sont concordanles, i l  ne doit pas être pro- 
cSdé ii une  tierce expertise, qui serait Ic~galcrrierit sans objet. 

IV. - ~RCUI.PATIO~-,  E R  C O U R S  D'IKFO~IMATION, DU FOUIINISSECR DE LA 

MAIICIIASDISE. - ~ I E S C R E S  D'ISSTRUCTION AIT'LICABLES. 

II peut arriver que le proprialaire ou le détenteur de la marcfian- 
dise s u r  laquelle ont été pielevis des échantillons excipe de  sa  bonne 
foi en présence des résultats dt'lavorables de  l'analyse opérée par le 
laboratoire administratif et  affirme, pour se disculper, que, s'il a etc' 
commis une faute, elle est imputable A l'industriel ou au commerçant 
de qui il tient la rriarchandise. 

II va de  soi qiie cette simple assertion ne saurai1 suffire pour que le 
juge d'instruction inculpe l'industriel ou le commerçant qiii est 
dénoncé comme &gant fourni l a  marchandise. 

Le magistrat instriicteur corrirnencera par rechercher si véritable- 
ment la marchandise a la provenaiice indiquee. Si l'affirmative lui 
paraît démontrée, il aura soin, avant  de mettre le fournisseur cn 
cause, de  recrieillir sur son compte tous renseignements utiles, et  
meme l a  prudence lui cornmandera, dans bien des cas, de ne I'incul- 
per qu'aprits qu'il aura iiti proc6di: l'expertise contradictoire et  qiie 
celle-ci aura  corrobere les résultats de l'analyse opérée par le labora- 
toire administralif. II sera, en etfct, soiivent prdmaluré d'impliquer Ic 
fournisseur dans les poursuiles t an t  que l'existence du d d i t  n ' au ra  
pas étL; confirince et  qu'il ne sera pas Clabli que la marchandise decla- 
rke siisprcte par le lahoratnice administratif est ~ffect.ivernent enta- 
chée de fraude. 

Si le juge d'instruction, après avoir réuni tous les renseignements 
indispensables, croit devoir donner suite à la denonciation dont le 
fournisseur de la inai,cli:indise a éte l'objet, il sern amen4 & opérer 
Iiii-mPme ou B faire operer par corniriission rngatnire un nouveau 
prélevernent d'échantillons sur les marclian~lises similaires qui se 
trouverit ctiez le fournisseur on qui, expédiees par lui, sont encore en 
cours de  route ; c'est cc que, dans la praliqiie, on appelle un prelève- 
ment  d'instruction. par opposition au pr~li~verrierit adiriinistiatif rkgi 
par le dCcret di1 31 jiiillet 1906. Cette mesure permet de  procéder & 
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une comparaison qui s'impose pour dtiterminer les responsabilités 
pénales respectivement encourues par le vendeur et I'achetenr de  la 
marchandise déclarée suspcclc par le laboraloirc. 

Le prélevernent d'instruction n'est pas assujetli aux régles spéciales 
tracées par le décret du 3t juillet 4906 ; il est operé conformément 
aux disposilions gkndrales 6dictties par Ir Code d'instruct,ion crimi- 
nelle. 

hlsis il sera sage d'appliquer par analogie les prescriptions di1 décret 
d u  31 juillet 1906 relatives au  nonibre el  5 lii tlestiiiation des ticlian- 
tillons h prélever. 

A l a  r i~ i ie i i r ,  le jiige d'instruction poiirrail s r  contenter du prdk- 
vement de trois ticiianlillons, qui siil'firaieiit pour qne l'expertise con- 
tradicloire, telle que l'a vouluc la loi du l e r  aoiît 1903, piit avoir 
lieu. 

Mais s'il est prélevé un qiiatriArne Echantillon, le magistrat instriic- 
teur aiira le moyen de faire prtickdcr, par un expert qu'il d6signera, 
une analyse prfalablc analogue h celle qui est coriliée au laboratoire 
administratif par l'article 1% du decret du 31 juillet 1906, et, selon 
les résultats de cet examen, l'experlise contradictoire pourra devenir 
inutile. 

11 y a donc avantage a ce que le juge d'instruction suive d'aiissi 
près qiie possible, en pareille occurrence, les prescriplions du decret 
du  31 juillet ,190ti, bien qu'alors elles ne  s'imposent pas légalement B 
lui e t  qu'il n 'ai t  d 'autre obligation que de  donner a l'expertise le 
caractère cuntradicloire, dont il ne saurait l a  priver sans  se mettre eu 
conlradiction avec l a  loi d u  l e ?  aoiit 1005. 

11 va d e  soi que le jiige d'instruction, au  lieu de procéder ou de faire 
proceder à un prélèvement d'instrnrtion dans  les fornies jndiciaires, 
est  libre, selon les circonstances, de  se borner a provoquer officieuse- 
 rieu ut. un préléveineut adiriinistratif. 

Les frais riécessitts par les pré1i:vernenls adrriinistratifs, y corripris 
le iembourseinenl eventiiel du prix des échantillons, restent dans tous 
les cas la charge d e  l 'administralion, qu'il ail $ t é  ou non donné 
une  suite judiciaire h ces prélèveinents, e t  ils incombent,  selon les 
espéces, soit au ininistère de  I'Agrir.ult.ure (decret du 31 juillet 1906, 
a r t .  1-41, soit au ininisli.ie de la Guerre ou de la Marine (décret du 
5 juin 1908, a r t .  7). 

Quant aux frais alférents aux prdkvements d'instruction et aiir 
expertises! ils sont acquittés et recouvrtis conformément aux risgles du 
droit commun en matiPre de dépens. 

Les iuslrucliuns qui prEcl.deriL sorit destirlées k guider vos substituts 
e t  les juges d'instruction dans l a  solution des questions d'ordre judi- 
ciaire que soulive l'application de l a  législation sur  les fraudes. Je 
n'ai pas eu la pri:tcnlion d'envisager loutcs les difficultés qui peuvent 
se presentcr, mais il appartiendra aux magistrats du parquet et de 
l'instruction de r2soudre celles sur lesqnelles je  ne nie suis pas expli- 
qué, en s'inspirant des consitlérations fon~lameotales qui sont expo- 
sées au  début de  celte circulaire ; ils s'appliqueront, comme j'y ai 
tAche moi-meme, a sauvegarder a l a  fois les intérèts de  la répression 
e t  ceux de la défense. 
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Je m i s ,  d'ailleurs, tout disposé B compléter mes instruclions siir les 
poinls que, spontanément ou ti la demande de vos substituts ou des 
juges d'instruction, vous croirez devoir signaler & mon allention. 

Je vous prie de m'accuser réception de la presente circulaire, dont 
j e  vous transmets des exemplaires en nombre suflisant pour que vairs 
puissiez la coiniiiuniquer aux chefs de parqurt et aux juges d'inslruc- 
lion de votre ressort. 

Le garde (les cc~r tus ,  
ministre de / a  Justic? et des Cultes, 

A. RRIAKD. 

Coaims d a  Conservatoire des  arts  e t  iiiéliers. - 
Nous publions ci dessous la liste des diffçrcnls cours publics et gratuits 
du Coriservaloire des ar ts  e l  miitiers pour 1'anrit;e 1908-190'3, ainsi que 
les jours et  heures de ces divers cours, avec l'indication de l'aniphi- 
thé8ti8e dans lequt.1 ils ont lieu. 

Ge'ométrie appliquee a m  arts. - M. K .  Rricard, professeur. - 
Les lundis et  jeuliis, & 9 h. 1 / 4  du soir. - Amphilhe;lire A .  

Me'cnriiyue. - M .  Carlo Ilourlel., professeur. - Les Iiindis e t  jeudis, 
à 8 h. d u  soir. - Amphitheàlre A .  

Muc/t.ines. - M .  Sauvage, professeur. - Les lundis et  jeudis, à 
9 h. 1 / 4  du soir. - Amphitlibhtre C. 

Physique appliquée a m  arts. - M .  Violle, professeur. - Les lun- 
dis et jeiiiiis, A 8 h .  du soir. - Amphithéàtre C. 

Electricite indush-ielle. - M .  Marcel Desprez, professeur. - Les 
mercredis et  samedis, & 8 h .  di1 soir. - Aniphillieiltre C.  

Mf!tallurgze et travail des nzétauz. - h l .  Léon Guillet, profes- 
seur .  - Les mercredis et  samedis, ti 9 h .  4!4 du soir. - Amphi- 
theàire B. 

Chimie ge't~e'rnle dnns ses rapports a t m  l'industrie. - M .  Job, 
prof'es.ieur. - Les mercredis e t  samedis, ii 9 h .  1 4 du soir. - Am- 
phithiàtre C. 

Chim.ie agricole et analyse chimique. - M .  Schlmsing père, pro- 
fesseur ; hl. Schlmsing fils. remplaçant. - Les riierci-edis et samedis, 

8 h.  di1 soir. - AmphithCBtre B. 
Chimie industrielle. - M .  Fleurent, professeur. - Les mardis e t  

vendredis, A 9 h. 1/4 du soir. - Arnphilherltre C. 
Chimie appliquée a u x  industries d ~ s  matiérea colurw)ltes, blan- 

chimrnt, tr ir~t i~re,  impressions et [~pprets  (Chaire fondée par la ville 
de kJaris). - M. Kosenstiehl, professeur. - Les lundis et jeudis, B 
8 II. d u  soir. - Aniphitbeàtre B. 

Citirnie appliquée a u x  industries des chnu.c et ciments, céra- 
mique el cerrerie. - hl. Verneuil, professeur. -- Les mardis et ven- 
dredis, B 8 h du soir. - Arnphitheatre il. 

Filature et tissage. - M .  Imbs, professiwr. - Les mardis et ven-  
dredis, & 8 h.  du soir. - ArnphitheAtre A .  

Constructions civiles. - M .  Pillel, professeur. - Les lundis et  jeu- 
dis, & 9 11. 4 14 d i ~  soir. - Ampithtiâtre B .  

Art  appliqué a m  métiers. - M .  L .  Magne, professeur. - Les 
mardis et vcndredis, B 9 h. 114 du soir. - Amphithentre il. 
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Agricul ture .  - M .  Grandeau. professeur. -Les mardis et  vendre- 
(lis. il 9 h .  114 du soir. - Salle D. 

Gcononiie po/?tigue et E e ~ ~ s l u t i o n  Indztstriell~. - 4 1 .  Levasseur, 
professeur ; B I .  Deschamps, suppleant. - Les mardis et vendredis, a 
8 h. du soir. - Ainphith6iitre C. 

Ecoi~om,ie irrrlus~r.iel/r: el  s l n / i s l i r / ~ r r .  - hl.  Andri: Liesse, profes- 
séiir. - Les mardis et vendredis, h 9 h. 114 du soir. - Arnphithéâ- 
Ire II. 

Aswrrz~ice e t  ~,rézw,yntrce socinles. - M .  blabilleau, professeur. - 
Les iiiardis et vendredis, A 8 h. du soir. - Salle Il. 

A4s,soci~tior1s o ! r r r i k r r s  (Chaire fondée par la ville de Paris). - 
M. E.  Fouinière, professeur. - Les mercredis et  samedis, il 8 h .  du 
soir. -- Salle 1). 

E'conomir .wr:in/r. - M .  Beauregard, chargé de  cours. - Les same- 
dis, à 9 h. 1 / 4  du soir. - Aiii[~hitlieatre A .  
Droit rommrrciul, - M .  E. Alglave, chargé de cours. - Les mer- 

cre~l is ,  9 9 11. 1 / 4  du soir. - AriiphithCitlre A .  
fQgic'nc! in t lmtr ie l le .  - M .  IIeim, charge de cours. - Les mer- 

credis, a 8 I I .  d u  soir. - Arripliilhéâtre A .  

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous inbriiioris nos lecieiirs qu'en qualité de secrétaire général du Syn- 

dicat des chiniistes, nous nous chargeons, lorsque les demandes et le. 
offres le permettent (le procurer des cliimisles aux industriek qui en ont 
besoin et des places anx cliimiales qui sont ü la i-ectierc\it> d'un emploi 
1,eç insertions que nous I',iisoiis tI:iiii I N  A I Z ~ ( L Z Q S  sont a\isolurncnl gra- 
tuiles. S'adresser a , I I .  Crinou. 4.'i, rue 'I'urerinc, Paris, 3.. 

S u r  la dernantlc de Il le secr6l.iire ile 1'Associ:ilion des ancieris él6ve.i 
de l'lristilut de cliirnie apliliyiiéc. iious inf'orrnoris Ics iiidus~rtels qu'ils 
peuveril aussi dernailder des cliimstes cri s'ad i.essan l à lui, :i, rue Miche- 
jet, Paris ( 6 ) .  

L'Assoîialion iiioicale des anciens Clbves de  I'Tnslitul n.itirinal agrono- 
toiqiie est à iiiéiiie chaque annec i1'iiITiir à MiW. les iriduslritls. chi- 
mistes, etc., le concours do plu-1enr.s iiigiiriieurs agronomrs. 

Prière d'adresser les demandes au  siège social de I'Assnciation. 4.6, rue 
Claude Bernard. Paris, 5'. 

diplôiiié de I'lnïtitut J e  chirnio appliqudc demande situa- CHIMISTE tion cians un 1aboratoir.c. - ç3adresser an bureau d c ï  ~ n m -  
tes de cltirnie a ~ r n l y l i q u e ,  45, ruc! Turerine. I'aix, aux initiales G .  M .  

d'occasion 3 boites dc poids de precision de 23, 20, 10, 5. A VENDRE 2 et i gr., avrc diviqion du gramine cn platine. 
1 hoibe d a  poids dc précision depuis 500 gr., avec division du grauiiiic 

cn platine. 
50 Ur il'aciili? osiiiiqiie en t i i l i~ i s  si~,lli.s de  1 gr. 
~lunçiéurs objectifs à immersion 1 / 1 2  et  1/13. 
1 pdrner d'epaisseur de 6 0  !iiillimùlres, donnant. lc ceritii~iiie de milli- 

iiii:tre. - S'ailresscr a hl. G C E t W ,  2, ruc Boiilartl, Paris );Ive. 
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TRAVAUX ORIGIWAVX 

D o s ~ g e  sliiiolianC des nulCates, clc I'aaldlié totale 
et des niatiitre~ tanmanles d m n m  le v i a ,  

Par MM. PAUL DVIOIT e t  ~ I A I I C E L  Dunocx. 

P~.iriçipe tle lu rnétl~orle. - Cette rnCtliorle de dosage repose sur  
la déteriiiinntion de  la condiictiliilitC élccti'ique du  vin au  fur  e t  
à inesure de sa neutralisiition par  la I w j - t e  314. 

Sous ;lvoris indiqué: dans uri ti.ii~iiil précédent ( l ) ,  que la 
vi~riation de coiidiictiliilit!': pencliint In neutralisation a l'allure 
ciirat:tt.i~istique iepikeiitCe pi1r la  fis. 1 .  

Lc preiiiici' point d'iiillesion II est d û  il la précipitation des 
siilfates. En rHet, les 
deux ions contenus 
dans lii solutioii dc 
I~aryte  sont éliminés : 
l 'un, l'ion U;L, est eritré 

b dans  la coiriliinnisori 
BaSW ; l 'autre, l'ion 
011, a foriiié d e  l'eau 
a r e c  les ions H (les 
acides du vin. L'addi- 
tion de h q t c  nu vin 
doit diiiiiriuer la con- 
ductibilitt.,p~iisqii'elle 
n'introduit p s  rie 
nouveaux ions dans 
la solutiori et qu'elle 
provoque, nu con- 
traire, l'éliiiiinnlion 
des ions SO' qui g 
existaient. 

Pig. 1. 

Lorsque les sulfates sorit entiéreinent précipitbs, la coriducti- 
bilité augmente par  ntldition de lmrgte, ciir on  introduil rlaris le  
vin des sels de  Iiaryuin plus dissociés que les acides qiii leur oril 
donni! naissance (acides succiniquc, in;ilique, acétiquri, t:ii.tr;ile 
acide de potasse, etc.). L'nhcisse 01, reprksente donc IR quaiititk 
de l~nry te  n6cessiiire pour  prPcipiter les sulf:~irs.  

(1) Voir Annales de chimie a n a l g l i p e ,  1908, 1). 417. 

DEGLMBHE 19UY. 
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Le maximum de  conductihilité, a u  point C, se prniiiiit lorsqrie 
la concentr:ition des ions H est de 10-7. Cela a Bté @idement 
établi diins le triiviiil d 6 j i  iiieritionné. On sait  que le virage du 
tournesol, suivi par  les essais H la touche, se fait à cette ini.ine 
coricentration d'ions I I .  L'acidité totale cst donc bicn r~cpi.ési:ritCe 
pilï la longueur Oc. 

Nous avons 6galtwcnl tiioiitr6 que la iliiiiiiiiition de coritliictilii- 
lit& qu'on otiserve ,'i par t i r  rlu point C est rliii:, non pas k In prC- 
cipit;itiori d'un si31 insolul)le, rnais B 1:i floculation de siib~tarici:~ 
p r  elles-intlincs non conductrices (taniiins, inatières culo- 
ratites, etc.). Le floculat ;ibsoi,be une part i r  tlcs sels en solutiuii, 
ainsi que Iü Larytc, et cette atisoiptioii-a pour  résultat I n  diiiii- 
~ iu t ion  de la conr1~1ctihilitP. 

Les kqiiilil~res d'absorption qiii iiitcirvieniieiil t1;iris les pli6rio- 
ini:nes de Ilocul:itioii dipcndent  cle plusirurs facteurs encore nial 
corinus, dunt uii des plus iiriport:irits est In rrinniix d'ajouter le 
rt:actif qui 1li)i:blc. Ihris Ic cas p;irtirulier, le r(.actif' est l i i  baryte. 
Suiviirit q u e  1';iiltliiiori a lieu pxr doses iii;issives vu p i ~ r  petites 
qumtitEs ;i In fois, la Iloculatiori et, par  coris<;quent, la foinie de  
l i ~  courbe i partir dii point. (1 est r l i l fé~mte.  4 

IA'expPriehce nous a iiioritré que In flociiliition est toujours ter- 
inin6e aviirit le point 1). A part i r  de ce point, la courbe reprrnd 
aussi ilne nlliire régiilibre, qui  ne dtiperid p l u s d e  la manière dont 
la hnrytc es1 itjoutée. 

Pour  ciilculei., d 'nprés les variations [le ronducliliilité, la quari- 
tité de iiinti6r.e~ tilriiiantes qiii floculent, il fallait donc n'utiliser 
qiie rlcs vnleiirs hien définies et qni rie f i iw~r i t  pas iniluenckes 
par  les conditions dc I'expPrience. Ltia théories actiiellea ne per- 
rncttant pas  de filire ce calcul sans d e  noiribreuses hypothèses 
;icccssoires, iious avons esliriié pi-tLft.rnble de le rerrililacer par des 
esp6i-iencek directes. 

S o u s  ;lr:oris ajoutil tics quantilCs ri.uiss;intes de tannin à un 
iii6rne vin et détimiiirié chnqiie fois la courbc de neutralisi~tion. 
L'exaiiieri iIc c t s  coiii~lics ;i niontré qu'il y ;L une certaine prupor- 
tioiinalité rritie In lorigueur CI1 et la quüntitr! de tannin : 

'riinriin ajout6 . C l1  jeri cc: de 11argLe N/4 
- - 

0,OO 6.0 
0,OJ 8,O 
0,to 9 , l  
0,j:j  20,o 
0,20 12,k 
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Nous avons cherché k fixer, aussi exactement. que possihle, 
par  quel facteur il fiiiit multiplier CI1 pour obtenir les iiiatiEres 
tanriao tes. 

1 cc. de h r y t c  N 4 correspond approsiiiia tiveincnt ù Ogr.032 
tlr tarinin. II suffit donc d e  multipliei Cl1 par ce facti:iir Oyr.032 
pour obtenir Ics in:itii.res tannantps du  vin. 

Ce dosage est nioins précis que celui des sulfates et de l'acidité, 
d'ahord parce qu'il np reposp pas sur  1r.s rn&rnes 1):isc~s thPori- 
ques. eiisuite parce qui: I'expéricncc elle iiiEiiie est plus dd ica te .  

Mode o p h . n t o i ~ . e .  - Ln di.tcrniiiiatiun des contluctil~ilités, par  
In ii16tlioclc Kohlrausch, pst une optiratiun actuellemeiit trop 
connue pour qu'il soit nkcessaire de la dkcrirc. On trouve dans le 
coinnierce des rcsistances de coin- 
piiraison, (IFS ponts, des  bol)i- 
nes d'iiiilliction, etc. ,  qui  ne lais- 
scnt rivn R rlésii-rr. 1,;i 1)rckision 
tics incsures dépend sui luut ilo 
chois  cle la bohine ; ccllc>s que 
nous utilisons sont rniiriics d'un 
petit  rhéostat qu i  periiiet cltl ni;~iii .  
tenir l'intensité du bruit constante, 
quelle que soit la résistance ;L 

Q 
-- 
- 
- 
- 

4; 
$ 

tlétrirrniner. Elles proviennent de ' Cl 

30' 

a., -  

la riiaison Iiotiler, de  Leipzig. 
Le type de cuve qui n o u s a  paru 

le pkus avantageux est repi+serité 
par  la figure 2. L a  coritenanrc. 
tutale de la cuve est de YOcc. en\-i- 
ron. e t  le volume dc liqiiide néces- 
saire pour  que les dectrodes soient 
entièrenierit rerouvertes est, au 1 I 
plus, de 50cc. I,P tticwnornitrc, :i SU- 

rotlé, a u n  petit ci',seivoir b parvis 
iiiinces. I I  est divisé c n  1/3  de  
degré de 130 L 300. Cri tlicriiio- - i-_J 
mètre paresseux allorigei.;tit con- h g .  4. 
sidC.ral)leiiient les opérations. 

Les électrodes sont ftwiiiées par  deux I;iines de platine de Onim.3 
d'épaisseur et de 10 ciii' de surface, recouvertes de  n a i r d e  platine 
par  le procédb courant.  Après chaque opération, il convient de 
laver la cuve avec une solution dilue d ' I K I ,  afin d'enlever les 
trxces de suhsi;trices rolltrïdalrs d u  vin qui  sont altsorbies et 
retenues énergiqueiiicnl par le noir de  platine. Im-sque, malgr6 
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cela, les iiiiniiiiit deviennent indistincts, il faut platiner U iiou- 
veau. 

11 coiivieiit de  faire les mesures à iine ternpérature Iégkreiiieiit 
siipérieiire B celle r lc  la 
chniiil)re (25" par  eseni- 

A ple). On iiiaintient fnci- 
lenlcnt le liquide h cette 
teiiipérature coiisti~nle, - ', .e en récliauîfaiit l i ~  cuve 

< :ive(; la innin ; on évitci 

?s ainsi !'erriploi d'lin tlier- 7 rnostat. 

% On verse dans  la cuvc: 
:iOcc. de  vin, qu'on $ porte rapidcrnent à la 

O 
teiiipfiralure de 2 2 ,  et 

i" 2 3 l'on note la conductibi- 
cm hf2 ry& E - 4 lit6 ; on introduit pilr 

Fig. 3. l'ouverture A ,  niunie 
d'un bouchon, la solution 

de baryte N/4 par  petites portions ; a p r k  chtuque addition, on 
asite la cuve en In rei i~ersant .  ; on vÊrifie 
la teinpirature, et I'on prend la cond~ictil)i- 
lité. J I  faut une virigtairie de ces déterrni- 
nations pour établir la  courbe de neutrali- 
sation. 

Pour les tléler~riiriatioris qui servent II 
fixer la partie AB de  In courhe, on ajoute 
l'alcali p a r  petites quantités de  Occ.3, e t  
six additions suffisent, en général, pour  
que le premier point d ' inf l~xion R soit 
bien déteriiiiné (fig. 31. 

De Il en C ,  l a  courbe ne presente pas de  
point d'inflexion ; on peut ajouter l'alcali 
piir 3 h 5 cc. il la fois. A par t i r  de  C, I'addi- 
tioii se fait cenlirri2tre cube par  centiiiiètre 
cuhe. 

I I  en résiille qn'il y n avantage k se  
servir de  deux l~uret tes ,  dont l'une (fia. 4), 
d'une contenance de Zcr.,  divisCe en 
dixiPmes de cc.,  sert jusqu'h ce que le inirii- Fig. 4. 

niurn M soit dépassk;  l'autre e s t  iine burette ordinaire d e  SOcc., 
divisée en dixièiiies. 
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Les dif icul tés  qu'on rencontre dans la d6terniinatiori des  cori- 
ductibilitésprovienncnt des pointfls(déterniination du iiiinirnurn) ; 
ceux-ci sont,  en s$n~Jrnl, trcs nets jusqii'aii pnint C.  .i part i r  de  
IIi, ils sorit moins bons, e t  i l  faut  Lin certain entraînement pour  
les déterminer exactement. Mais c'est aussi dans  cette partic d e l a  
courbe q u e  les erreurs d'expkrience ont le nioins d'iinportance. 

LTne cause d'erreur qu'on rencontre eri arialys:irit les vins nou- 
veaux  rcside d a n s  les variations briisques et i r r b g u l i h s  de la 
coiiductibiliti:, au début de la coui-be de neutralisation. .\fin 
d 'y  remédier, il est nécessaire de répéter deux  ou trois fois 
chaque  mesure d e  conductibilité, et, s'il y a des différences, de 
choisir la valeur In plus élevée. Lorsque le niiniiiium 13, dû  aux 
sulfates, est dbpassé, ces vniiitioiis de conductiliilitC n'affectent 
plus  la forme de In courbe. 

Voici, h t i tre d'exemple, le d6t;iil d'une opération : 

5Occ. de vin blanc dc  Lavaux [1805) 

Obscrvations. 
- 

A. précipitation des sulfates. 
)) 

N 

)) 

il. precipitntion terininCe. 

. m . . .  

Le prkcipit6 a tendance 
k se former 

C. floculation abondante. 

)) 

floculation terminée 

. . . . .  
D . .  . . 

( 1  I Kn i ir i i tks  arbi t ra i res .  
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Pour  construire le graphique, on  porte en i ibci~ses les cc. d e  
baryte et eri ordonrikes les coriductiliilités, rlo pr6fércncc 2 u n e  
6ctielle toujours lu. inênie, afin d e  fu5litt:r Ics compüraisons. 
(Conirrie la distance AU est petite, il est prérkrable rie construire 
un  graphique spécial pour  cette partie de la court~e (Iig. 3). 
L'exactitude du  dosage des sulfates dépend, en effet, de la prkci- 
sion avec laquelle la longueur OB est déterminée. 

Les graphiques 2 e t  3 représentent I'expérieiicc dont  le ditail  
est donné ci-dessus. Ils indiquent que le pieiiiier minirrium s'est 
produit après  addition de icc.13 de baryte NI&.  La quaritité de 
sulf'ates existilrit ditns le vin serii donc de : 

1,15 X 0,833 = Ogr.500 de K'S04 p a r  litre. 

Le rnaximum de conrluctibilité (poiiit C) s'est produit aprfis 
addition de  SOcc.8 de1)iirgte N i & .  L'acidité du vin est par con- 
séquent d e  : 

20,4 X 0,375 = 7gr.68 d'acide kirtrique piir litre. 

Erifin CI1 = 6cc.S La quantité de  m:itikres tannantes  est donc 
de  : 

6 , 2  X 0,64 = 32r.96 de matières t;inri:irites p:tr litre. 

T.es chiffres 0,438, 0,375, 0,66 sont les fnctrurs par  lcsqiiels il 
faut rriulliplier les longueurs OR,  OC et CH,  pour o l~ ten i r  les S U -  

fates, l'acidité totale et les inatières tnnnantes. 
L'opération totale s'elreclue aiséiiierit, avec u n  peii dllial)ileté, 

en moins d'une heure.  
Risultuts obtenus. - Afin d'établir In valeur d e  la rné thod~ des 

conductihilités, nous avons cornparé les rlsullats qu'elle fournit 
avec, ceux qu'on obtient piLr les proct:.dés cliiiniqucs usuels. 

Sulfutes. - Le dosage des sulfates a Ot6 effectué par  voie gra- 
vimétrique Le précipité de sulfate de baryum retient énergique- 
nient la maliére colorarite du vin. Un lavage prolongé, d'autre 
part ,  entraîne toiijours u n  peu du  prkcipitk. Lorsqu'il y avait 
discordarice entre le dosage cliiriiii~ue el le dosage phjsico- 
chimique, dc nouvcllcs analyses ont monti.6 que l'erreur prove- 
nait (le l a  déterininatioii graririiétrique. 11 est, du reste, difficile 
de faire une  erreur avec la iii6thotie des coriductibilitk. Si l'une 
des cinq déterminations qui  sert à fixer l a  quantité des sulfates 
( cg .  3 ) c s t  entachée d 'une erreur d'expkrience ou de trnnscrip- 
tion, on s'en aperçoit iinrnédinteiiierit e n  faisant le gr:ipliique, 
e t  l'on ne tient pas compte de cette valeur. 

Le tableau suivanl contient les résult:its d e  quelques an:ilyscs 
compar 1' I V C S :  
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Nalure  d u  vin. 
- 

Idavaux hlanc 1884. 
11 1898. 
P 2906. 

I,iiveiix rouge 1 gofi. 
Dùle 1893 . . . . 
Vin pliîirb . . . . 

Sulfates en grammes de K50'. 
r- - 

Gravimbtrie.  Conductil~ili tés.  -- - 
0,48 0,4,l 
O,G3 O,F2 
0.61 0,60 
0,53 0,5l 
0,43 0,4.2 
2,4N 2.46 

Aciditi  lotrile. - La di:teriiiiii:ition de l'acidité p a r  voluinCtriea 
étk eft'i~Lii6c a w c  IF, tournt:sol coriiiiie intlicnteur (essais la toii- 
c h ) .  0 1 1  sait  coiiibien les rPsultiits varient d'un opér:iteiir à 
l 'üutrc;  cvtlc tlifliculté est si connue des chiiiiistes que plusieurs 
préf?i,ciit ~itiliser le tournesol eii solutiori, la phénolphtaléine ou 
niéme la ni:itière colorante n:ilui-elle dii \-in. Chacun de  ces iniii- 
cateiirs conduit alors i des résultats ditl'éronts : nous en avons 
donné 1:1 cause dans un  travail précédent. 

Ln concordnrice des chitYies du t;ihle;iu ci-dessus ne  doit pas  
faire illusion sur  1 : ~  valeur des essais la touche, qui  ne sont pr6- 
cis qu'apPL5 un  Ions npprenlis:agc, et qui dépendent toujours d e  

Acidité en grïuriines d'acide tar t r ique 
IC 

S d t ~ r ( :  d u  v l n .  Touimesol. Conductibilités. - - - 
I.;ivauu I h i i c  i88i .  . J,73 3,77 

» 18!)8. . 4,80 &,XI 
inoa. . i , ïo  7,68 

» 1906. . 8.27 4 , 2 2  
)I 2 9 0 7 . .  5 , Z  3,18 

L a v a u x  rouge 1900. . 5,83 - 5,77 
Il inoi;. . 5,77 5, ti3 

L)Olc 1893 . . . . . G,83 6,Yb 

Mntiii-PS t a i ~ ~ i r i ~ i l e s .  - Le dosage d e  ces sii1)stiinces rn  fausse 
solution n'avait pas été efl'ec[ué jiisqu'ici. L;i seule ii16tliode coii- 
rante  consiste à floculer les tannins pi. un sel de zinc (Bdrillot) 
ou de fer (Arami) en solution niiiiiioiiiiic;ile, el h t i trer le tannin 
par le permangaiiate d e  potasse, après redissolution du prpcipité. 
La quanlité de tannin airisi ol~tenue ne présente aucun rapport  
avec la quantité de  iiiatières flociilées par  la Ixiryte. 17nc partie 
seuleiiient de  ces m;itii:res est. dnstIc par  le pei.iiinngnnnl.c de 
potasse. La différence est surtout sensil~le lorsqu'on opère sur  des 
vins 1,liinca; daris ce cils, le dosage au periiiiiiia;iniite d e  pi~t;i>w 
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n'indique que  0 g r . 1  à 0 9 . 2  p a r  litre, nu lieu des chilTres (lu 
t.alilraii suivant,. \IP.iiie pour les vins  rouges, la iiiéthode cliiiiii- 
que n'indique que 1 ?I 2 gr .  par  litre. 

Naturc du vin. - 
Lavaux blanc 188 i. 

D 1898. 
!J i!JO'j. 
n 1!)06. 
II 2907.  

Laviiux r o ~ i ~ ~ ~  1!)00. 
)) i!lOR. 
D 2 907. 

Dùle 18133 . . . . 

hlatii~i'es tûnnantcs en giniiiriii>s. 
Contluctibilil~~. - 

4,k 
3,-  
4,O 
2:G 

2,6-> 
3,R 
4,s 

3,7-3,k 
3,2 

Sous r;ippclons qnr: ces cliitt'ics pix!seritc~it encore quelque 
incwtitiirle et ~ iour ron t  Ctre inodifiés p a r  la suite,  soit qu'on 
change le fticteur 0.0:32, soit qu'on trouve uiic iiiéthode plus 
rationnelle pour i1Pdiiiie In  quantiti. de iiiiitii.ies taniiantcs à 
part i r  de  1 ; ~  coui~he d'iihsorplion. 

I,a quanlitk de  iiiirt.ii!ic~s Ii~nriarilt:~ i:ont,enues diiris un vin nor- 
i i ~ I  est de 2,s ii Cigr. p u  litre. Ccs cliifl'rcis représentent les 
valcuis exli+iiies obtenues dans unr: cinqiiiinlaine de vins vau- 
dois, bl;~iics et rouges, d'années dif'férentes (1). 

En r isuiné,  il résulte de ce qui  p r k ? d e  (ILI" par la niélhotle 
des cundiictiliilités : 

l o  Le dosage dcs suIfiltes est aussi exact,  sinon düvi~ritixge,que 
par  g p v i  iniJtiie ; 

2" Le dosage cle l'acidité lotale est Imiicoup pluspr6cis que  par 
ac:idiiii6tiie. I I  donne des  rksiiliats toujours coinparcil~les, puis- 
qu'il déteriliine exai:teriitxit le moinent où la conce~itratigri des 
ions 11 dans le vin d w i c n t  10-7; 

3 0  Lx dosage dm 1iia1ièi.es türiii;riites est une uptkuliori riouvelle ; 
40 La coiii.l)e qui représente les vai*i:ilions de conductibilitF d u  

vin,  ail f i i rc t  k niesure i l ?  SIL neuti,nlis;itioii, a toujoursls  iri+iiie 
allure c;~rilct6ristiquc lorsqu'il s'agit d 'un  viii nalurel.  

i i j  Sous teiioiis i i,eiiicrcier ici AI. le d0cleiir  l1orchot, d c  la Station viti- 
colt:, ( lui  a h i e n  voiilii i i ir: l t i~r,  i l r i  gritritl ~ioriitire d'éc:Ii;i~itilloiis k notre 
dia~~osilion. 
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C~raeterlnatlon d m  inouiliage du lait aii m o j e a  
d u  rkfractoiiièlre, 

Par M .  lc L)" A C K E R J I ~ J ,  chiluisle canlonal A Gencive. 

Dans une coinniunication faite en 1!)05 B lii Soci6tk suisse des 
chiiilistes-analystes, j 'ai déiiiontré que la  prdparation du sérurii 
de Tait destiné B l'essai réfractoiriétrique au  iiioyen de l'appareil 
de  Zeiss devait &lie  tr;insforrrite de manière k obtenir tuujoiirs 
u n  sérum seriiblable et  c o i ~ i p a ~ a b l e .  J'ai, en outre, fait obscrver 
que cet essai ne peut avoir de valeiir réelle que lorsque la 
préparation du sérum d 'un  grand nonibre de  laits peut è tre  faite 
en u n  temps court,  d e  telle sorte qu'on puisse procéder rapi- 
demerit, au moyen du réfi.actoiiiètre, à un triage des difïérerits 
échantillons ; il ne  reste alors k sounicttre i une étude plus 
approfondie que les èc1i;intillons suspects. 

Depuis longtemps déjk, on a préparé de diverses inaniéres le 
séruin destiné A la carncttSris;ition d u  iiiouillage du lait, soit par 
le poids spécifique, soit par  la présence des nitrates. 

II faut  relriarquer, tout d'abord, qu'il y a deux sortes de séruin: 
ceux qu i  contierini.nt de  I'albiiini~ie e t  ceux qui en sont exeiripts. 
, lu  preiiiier genre appartiennent les sérurns oljtenus piIr coagii- 
laticin sponttinke dii lail. et ceux protliiils e n  ;<joiitnnt au l ; ~ i t .  (le 
l'acide acétique et  eri cliaulfiiiil à uiic teiiiptfr;iliiie td le  q ~ i r  
I'albuiiiine reste e n  solution. 

Tandis que le  pruc6dC fuit luris de la cuaplat iur i  spoiitariée 
dunrie le plus souvent uri séruiri iiltrant assez rapidement e t  rela- 
tiveriieiit liiripide, on ri'obtient giihre, IJLLI. I q ~ r o & d é  rapide à 
l 'acide acétique, que des solutioris toujours troubles e t  d 'une 
filtration lente, fort peu appropriées A des dCterniinations rdfrac- 
toiiietriques. 

Les s6rums sans all,uiiiine, qu'on prépare en filisont bouillir le 
lait avcx d u  chlorure de calciuiii, sont,  pour la plupart ,  liiii- 
pides et  se prSterit trés bien h la iiiesure d e  l'indice de réfrac- 
tion. 

A ce propos, nous citerons les t ruv~iux  de  Villiers e t  Bcriault, 
iilattties et Muller, Ripper, ainsi que celui de IJtz. qui  il ciiipluyé 
avec succès la précipitation par la présure. 

h n s  les dt;terriîinations réfractoiiiétricjues, i l  est kvideininent 
très important de savoir de quelle espkce est le liquide obtenu 
par  rapport  à la quantité des éléiiieiits restés eu solutiori. Jolis 
soiiimes convaincu qu'on ne petit avoir  des sérurns absuluiiient 
coiiiparaliles q u e  par  une prticipit;ition coiiipl;tc des alhiiiiiines 
du lait. 
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Pour exécuter siinultanéinent une série d'analyses, iiniis i iv~ i i s  
fait  construire urie ciive avec u n  suppor t  pour éprouvettes. 

L'appareil ( 2 )  se compose d'lin bain-marie de foriiie rer taoiy.  
laire et d'un support p u r  1:' ou 24 tul~es.Ori iritroiluit daiis clia- 
que tube 30 cc. d u  Iiiit h a n d y s c r  ct O cc. 2:) (le solution de clilo- 
rure de calciurri (la solutiori que rious employons n une densité 

de  1.1375; elle doit, tli- 
lurie a u  diaièiiie, et à 
1ï05,  avoir une  réfrac- 
tion de  2b00 nu refriic- 
toinètre A iiiirriersion de 
Zcissl; on agite alors 

vigoiireuseiiierit ; on 
adapte les réfrigérants 
feriiiés d'un houchon 
traversé p a r  un simple 
tube de verre Gpais de 
22 ceiitim. de longueur, 
e t  l'on plonge le siipport 
contenant les tubes dans 
le bain-marie bouillant 
fortement. Poiir oliteriir 

un sérum convenable, i l  est nécessaire que  l'ébullition ne soit 
arrètée que pendant u n  instant très court. C'est dans  ce but 
qu'il faut se servir d'un fort réchaud à giiz (nous employons un 
brûleur Zl'letsclier); une  ébullition de 1 5  minutes suffit;  on 
plonge alors le support dans u n  récipient d'eau froide ; la tein- 
pbratiire de l'eau est port&, après  qiielqiie temps,  à l T O , D .  1,a 
petite quanlitè d'eau condensée qui s'est rasseinblée dans la 
partie supérieure d u  tube h coagiilation est réunie au  séruril en 
renversant doucement l'éprouvette sans secouer. On peut alors 
verser le s6ruii1 dans de  petils verres et procéder à la déterrni- 
riütion de  la réfraction. 11 n'est pas nécessaire d e  filtrer. 

Le bain-marie doit &tre rempli jusqu'h 4 cent.  du bord, et les 
lubes doivent Stre en verre iuince. 

Ilans ce procédé, l'addition de chlorure de calcium est si fai- 
ble que son influerice sur  la réfraction est négligealde. Le méca- 
nisme de In r6nctiori au point de  vue  r p n t i t n t i f  nous est inconnu, 
car nous n'avons pas  rltittrriiinC quelle est  In proportionde chlo- 
rure de calciuiil qui  reste en solution. Ce n'est d u  reste pas d'une 
bien grande iiiiporhnce, car  i l  ne s'agit ici que d e  chifl'res com- 
p;irnl,les et non de valeurs absoliies. 

(1) Construit  par M. F ranz  Hugershoff, a Leipzig. 
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l'oui- recliercher la valeur cl(: cette inc~tliode, nous I';ivo~is 
applicluEe a u x  essais journaliers du coutrùle des laits e t  nous dis- 
posons aiijniird'hui des r6sultnts de plus de 2.800 analyses. l'oui. 
(les I i~i ts  normaux,  non falsifiés, nous avons toujours o1)tcnii des 
chiffres const:ints, oscillaiit entre 38% e t  4 0 5  du  réfractoinétre 11 
irniiiersiori de Zeiss. 

Le t:lblenu suivant montre l'infiiience qu'exerce l'addition d'enii 
a u  lait. siir Ics chiffrcs nl~tenus 

Ces chiffres montrent la sensihilit6 de  la inethode. Comme la 
prPparntion du  sérum n'offre pas la moindre diffirulté e t  peut 
ktre faite sans perte dz temps (ce m?me s k u m  sert aussi :L la 
rechrrchc d m  nitratcs),et comitic,tl'nutre pnrt,l 'indice de réfrac- 
tion p e ~ i t  Etre mesuré nori-seii1ciiic:rit pa r  le réfr:lctumélre 1i 

iinriiersion, inais aussi par  le r6fractoriicitre pour beurre de  
\\7011ny, il serait à c l é ~ i i w  que, dans d'nutres Inbnrntoircs oii 
ces instruiiierits existrwt et oii le contrùle d u  lait csl fiiit cn 
:,.r;intl, on init l 'épreuve cette méthode pour des séries d'ana- 
lyses. On pourrait  ainsi ktnblir des chiffres limites; nous rcce- 
w o n s  avec reconnaissance toutes les communications qu'on vou- 
clrail 1)ieri nous faire à ce sujet. 

Kous nous réservons de rechercher s'il serait possible rl'eiu- 
ployer le  skriiin ohtenu par  notre méthode pour la rléteriiiin a 1' ion 
du poids spécifique. 

Unniiieu i i i i croscopiqi i~  (Ir-s  poiidren tlc cncno 
et (lem c i ~ o c o l ~ t r ~ ,  

Par M .  EL'G. COLT.IS. 

1,cs p ~ ~ i d r e s  de cacao et lei cliocolats doivent Clic p i + p n i ~ ~ s  
nvrc les cotylédons de In graine de cacao dt;bni~rnssCe d r  In caqiie 
(t;gumeiil .@rriinnl) et du  gcriile ( r a d i c ~ r l ~ )  . 
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Quels que soient les soins apportés B I R  dkortication et an 
dbgermage des graines, il est iinposçihle de  les débarrasser abso- 
Iiiment de  leur tbgument e t  de n'y pns Iaissm quclqiies germes ; 
aussi trouve-t-on toujours, dans les poudres d e  cncno et dnns les 
chocolats les plus purs, une très minime propwlion de coqiie et 
de radicule. 

Pour apprécier la pureté de  ces produits,  il est nécessnire de 
bien conna?tre 1;~structuie  trks complexe de la graine de  cacao et 
de se rendre compte de l'effet de Ici pulvP,risntion sur  la coqut:, la 
rndiciilc et les cotylédons. qui sont les trois 816ments qii'on 
retrouve normalement dans tous les cacaos et  chocolats. 

Les cnt,yICdnns, qui forinent la presque totalité des produits 
sortant des grandes inaisons qui ont attache leur nom i~ l'indus- 
trie d u  chocolat. sont const i tuk par  un  tissu assez homogcne, 
re~ifcimarit  urie grande proportion d e  graisse, u n  ;iiriidon poss6- 
dan t  des caractères spéciaux! u n  pigment  loca\isé dans qiielqucs 
cellules seulement et une  1rintii:re a\liuininoïde. Ce tissu est telle- 
ment friable qu'il se  laisse désagréger facilement sous les dents; 
sous l'action prolongée des ineiiles~ il se réduit en poudre 
extré rneiiient fine. 

La rnince pellicule appelée ti{qunzrnt rtyjrnt in,  qui recouvre lrs 
cotylédons de  cacao et p h é t r e  dans leui-s replis, rie se reti-oure 
que r x e i n c n t  d a n s  les cacaos et  dans  les cliocolnts ; eu égard 
sa tEnuit&, elle est  eriievée p r c y i i e  eri totditf? p a r  les aspirateurs 
ail inornent de  Iü contusion d(:s graines e t  coristiti~e, avec les 
minces dkliris de celles-ci, un rtisidu indiisl.ricl connu coinmi:r- 
cialeriient sous le nom de s o v f l u w s  de coctto. 

lies coqucs de  cacao sorit formées d'un tissu spongieux, l i t s  
riche en mucilage. Les élémerits qui  les constituent varient exti-n- 
ordinairement dnns lciir fornie. Icur disposition e t  leur diinen- 
sion ; ils ne contiennent pas d'ariiidori, iii:~is ils sorit incrustds 
d'une matière r;olorarile très iriterise. A cause de lcur nature 
sporigieiise, les coqiies ofTrent une certain(: rilsistance h l'action 
des meules, qui n e  peuvent les réduire qulen poudre grossihre OLI 

demi  line. 
lies ~wriiîes, pliis durs  et  plus résistants. sont éplement  

t r i s  richcs en riintiCre coloixnlc ; leurs  cellules sont gorgées 
d'aiiiiduri, d'un pigrrierit t iks coloré, e t  renferment une petite 
qwtntité d e  niiiliére g rasse ;  ils se pulvérisent plus facilciiicrit 
que les coques, mais  moins f;tcilcinent que les cotylédons ; leru 
poudre est toi\jours Ié:,.èreinent gr~imeleuso.  

1,es poudres de, c;ic;io e t  les chorolnts (lesLin& être esnniini.s 
au microscope doivent avoir été prSiil:iblement privés de  lcur 
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inriticre g r i m e  nu moyen de 1'6ther sulfurique ou dc l 'éther de  
pétrole. 

Si l'on examine une  fiiible quant i té  de ces prorluits, c o n m e r -  
cialement purs, après les avoir il6giaiss&s et. siinplcinerit 11til;iy;s 
daris l'eau glycéiiriée, on constate qu'ils sont forniés d'une iiiulti- 
tuile de petits grains d':iinidori siiiiples et  coiiiposés, qiii son t  
parfois isolks, plus souvent entourés d'une matière aiiiorplie 
d e  couleur h n i n  clair,  tnntbt pulvérulente, taiitot disposke en 
masses plus ou moins volnmineuses. Cette matière représente 
le  principe azoté qui accompagne I'ainitlon dans les cellules des 
cotylédons et dans les parois colortks dc ces cellules rktluites 
en poudre iiripnlp~hlc. A cùté d e  ces éIt:irienls, qui corislitiient 
l a  iiiajeiire partie des chocolats et cacaos, on trouve dos débris 
organisés dont  les cc:lliiles, t r k  r6çulii:res. contiennent des 
granulations brunes insoluhles dtiiis la potasse. Outre ces débris 
assez rares et hibleiiient ci~lorés, reprtSsentaiit 1'Cpidcrrne des 
cotylétloris, ori ohseive une plus graride propoitiori de fraaiiierits 
de  l a  coque, assez voluniitieux, tres fortement colorCs r n  brun,  
difficiles i~ dtisilgrkgei. ot parfois ac,cunlpngnés de  petites cellules 
scléreuses, tr1\s régiilibreiilent polygonales. dont  les parois sont 
droites, épaisses, iiicolores et  non ponctut'xs. Ce sont les seuls 
élénients sclérifik qui peuvent s e  retrouver norrnnleiiient dans 
les CiIcaos ct  les cliocc~liits. 

ILL irintii>re coloriiiite qni est locnlisik d;iiis les cocliies et le4 
gwnies de cacao est tellement intense qu'elle ni:isclne tous les 
détiiils d c  leur striiclure, rend souvenl lenr rlistinrtion i i s s i ~  dif- 
ficile e t  periiiet tlrl Ics confondre avec toute i i i i t r ~  in;itiitre qui  
aurai t  pu Ftrc sjoiittic a u x  cacaos OU aux  C ~ I O C O ~ ~ I ~ S  d i i i ~ ~  un but  
f raut l~i lcux.  

I'our faciliter cette d2teriiiination, nous avons irniiginé u n  pro- 
cédé extréineinent pratique, qui ,  entre aiitres avnnt,nges, ofTici 
celui rie fournir rnpideincnt des indications assez no tks  sur  la 
pureté des caciios et des cliocolnts et d'apprécier tri:s iietteiiient In 
natnre et ln forrrie de leurs élénients constituiints. Ce procédé 
consiste tout sirnplcinent h d k o l o r c r  ccs produits dl;grnissés au 
inoyen de l'eau de Javel ou cle la liqueur (le Idx i r raq i ie .  

On place dans un  v r i e  de verre à fond plat 1 ou 2 3 .  d e  cacao 
ou (le chocolat dégraissé. qu'on arrose d'une petite quantitd d e  
liqueur dc l a b a r r a q u e ;  on asi tc  avec une baguette d e  verre ou 
mieux avec le doigt pour liien délaycr 1 ; ~  poudre et fiiciliter 
1';~ction de la solution clilortk; on ajoute alors G O  ii 8Ogr. d e  
cctte solution, et l'on agite de temps h autre  ; assez lente avec les 
solutions officinales d'hypochlnrite,Ia dt:coloration s'effectiie p lus  
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rapidement avec les eaux de Javel d u  commerce, qu'il falit 
toutefois étendre d 'eau.  Lorsque la poudre est devenue blanche 
ou cesse de se décolorer, or1 dcicarite la solution chlori, .e avec 
soin ; on lave le dépôt pulvérulent A plusieurs reprises avec l'eau 
distillée, en ne conservarit au-dessus de lui qu 'une faible propor- 
tion de  liquide. 

En examinant  le contenu d u  vase de  bas e n  haut ,  par  transpa- 
rence ou au-dessus d'un papier noir, on peut  dkjà recueillir cer- 
ta ines indications précieuses concernant l a  pureté d u  produit 
examine, en se basant sur  ce fait que les poudres de cacao et les 
chocolats absolument purs  et privés de toute trace de  germe ou 
d e  coque donnent, aprhs décoloration, une  poudre blanche très 
fine e t  trFs hornogkne et  que la présence de  débris de germe ou 
de coque se traduit par l'apparition, t h n s  la ruasse liquide, d e  
grumeaux blimcs ou transparents qui sont très visibles à. l'œil nu. 

Les poudres de  cacao et  les chocolats sont d 'autant  plus piira 
qu'ils renferinenl moins de  ces grumeaux.  

Pour  opérer l'examen microscopique, on mélange, en l'agitant, 
le depût pulvérulent e t  l'eau qui le surnage ; on verse une vins- 
tnirie de gouttes du  n16lange s u r u n e  lame porte-objet; on incline 
celle-ci afin de laisser Ccouler l'excédent de liquide, qu'on r e ~ o i t  
d a n s  le vase d'où il a été tir6 ; on  examine par  transparence la 
nature d u  dép6t qui  s'est produit sur  l a  lame de  verre, afin d e  
s 'assurer si elle contient des g rumeaux;  on rassemble sur le 
milieu d e  la lame le dépôt avec ses grurneaux, qu'on recmvrc 
d 'une  lamelle iriirice; or] 01)serve ensuite lii prépiiratiori au g i w -  
sisseinent de  120 diarnktres, qu'on utilise cornirie chercheur, puis 
iiu grossisseritent de  300 di;riiiètres pour ktudier la structnre de 
tous les éléirierits normaux et  anormaux,  pu1vi:rulents et org:i- 
nisbs.  

Les cotylédons sont représentés, dans les poudres tic cacao e t  
les chocolats décolorés, par  la poudre impalpable que laissent sui. 
les lames de verre les gouttes de liquide qu'on y ii versées. Ce 
dépBt est essentiellement constitué p a r  l'amidon, la matière 
albuinirioïde, les fragments trks tenus des cellules dilacérées et 
p w  de  rares  débris organisés. De ces tlémcnts, l'amidon est le 
plus intéressnnt : il joue un rble essentiel daris I'ariidgse des 
cacaos et des chocolats. I I  s e  présente en grains  simples, arrondis, 
mesurant  de 8 à 8 , m  et en grains coiriposés qu i  sont foriiiks le plus 
souvent de 3 & 4,  mais parfois aussi de  4 à 10 granules diver- 
sement  tlkposés. Ces granules rlégagrégks sont moins riigulicrs 
que les grains  sirnples ; tous sont pourvus d'un hile trEs appii- 
ren t .  Le contour des grains simples e t  des p i q s  coiuposi.s 
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d'amidon est très net dans les cacaos et cliocolats modérénient 
torréfiés ; dans les cacaos triiitts par le  carbonate d e  potasse oii 

Fi&'. 1. - El6inents anatomiques des poudres di: cacao e t  de; chocolois. 
- a, amidon en grains  simples : - a', amidon en grains cornposés ; - 
a", amidon des cacaos solubilisés ; - al ,  alcurone: - CO, débris des 
cotykdons : - W. criclaux du tégument ûr;eritin ; - cri, rristalloïdes; 
- eco, kpiderriir: tlcs cotylkdons; - end.  rndocarpr ;  - p p i ,  épitlrrnir de 
la rndiciiic ; - pnc, parenchynic rlc I n  c y u e  ; - pt ,  poils tccti,iir$ : - 
ra, dChris d u  gerriie ; -  cl. t~ellulcs sclCrcuïi:s d e  la  coque : - 
tc ,  epirlerniti iIc ln ioilnc ; - t u .  t $ ~ u n i r r i t  dc la gi'airie de vanillp 
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In vapeur d'eau sous pression dans Ic bu t  dc les rcndrc solt~bk~s, 
la pliipiirt des  g r i ~ i n s  sont gonfl(k, parfois di~fiiiiriés, et leur Iiil(: 
est toujours bien pliis lnrgc que celui d m  grains d'amidon l rove-  
nant  d e  cacaos niodi:réiiient toi-rCfiCs. 1,es grairis sirnplcs et coiii- 
poçtis d e  l'ainidori tles colylétions sont trcs souvent isokis dans lcs 
prélhriitiuns ; souverit aussi ils sont entoiirés de  iiiiitii:ix nlbii- 
riiiiioïdr e t  de d6bi.i.; [:cl liil;iii.c:s, ttrtris jntnais i l s  W I !  se pi.Psuil~1~1 rn 
massps r o m p o d ~ s  P L  colî~minritsrs. 1)aiis In niasse mij-lacée qui 
fi~riiic le Suriil de  In pi+priixticin, on o l~serve  piiifois cle pelitrs 
t rachées proyen;irit clrs ~ i r t i t s  fi~isceaiix tlisséiiiiriés tlaris les coty- 
lédons. 

Les rares f'ragiiierit,~ (11: tiiguiricrit a r ~ e n t i n  qiii ptiuvt,iit rester 
tl:tris lrs cliocolats purs  cl bicli ~)i,t l~jiii .é~ sont repr?sciiti.s par  des 
d 6 h i s  org;irii~és Ii+s IOriiis, dont i l  eht I)i.t1sque i i n l ~ u s i ] ~ l c  d'np- 
précier la structure ; le plupart de  ctis fiïigint>nts sont toiitefois 
carac:ti!risi.s par  l i i  pi,i'st:nc:e de (:i'istiiils trias noiiilireiix, t r h  
vi~riables  d:iiiç Iour diiiirinsion et  le plus souvciit disposfis en 
rosette. l'lus rPgiiliiw ct plus appareritr est lii. disposition des 
élériierits q i x  for~rw l i l  C O I I C ~ I ~  C X ~ ( ; ~ . I ( ~ I I I Y :  d u  Léguiiierit arsentin, 
1ii;iis ils sont exti~fiiiiciiiciit rorcs diiiis les c:lcnos ct les c1iocol:~ts. 

1,'i:pitlcrrne dcs cotj-lédoris est repri:sciité, [ l i ~ n ~  les chncolnts et 
caciius pulvtirisk, par  des petits débris oi.qanisCs, dont  les cellules, 
nu lieu d e  gixisscel iI';iriiition, contieiinent tles ~riiriiiliitions inso- 
liililes daris 1ii potasse ; les poili: coiiiposés qui sont diss6rnini.s à 
la sui.fi1c.e dc cet tpirleriiie pcuverit se retrouver entiers ou br'ists 
rlüris les ppic':p;ci~citioris; iiiiiis eii rfialité i l  est assez rare de 
retrouver. dims les buris c;~cüos 1.t c:liocolats: crts poils tecteurs 
qui ,  soiis le noiii de c o i p i ~ ~ r r i l i ~ a  de J l i / . r c h ~ i ~ l i c l i ,  ont t?tk intliqiik 
coiiiiiie uq des ~ ~ I I I C ~ ~ I I X  t ; lé i i i~~i ts  fiicilitiint leur d6tarinination. 

Si i\iiiioteniiiit rious ktutlioris hi striictui~e dcs gruineûux qui 
peuvellt 6ti.e iiièltJs il 1:i pi)iiilre iiiipiilj)nble tics chocolats et des 
c;ic:iios ~) i i r s ,  nous c ~ n ~ t i i t o i i ~  qu'ils sont toue constituiis p i ~ r  des 
tl6lris rie C O ~ ~ I I ~ S  ou des d+;hris de giiriiies. 

Les i.oqiic:s sont ~ i e t t e r n ~ n t  c ; ~ ~ x t b i ~ i s ~ + s  : I O  pnr In prc',scnce d e  
i:cllu les pi i ~ i ~ i i i : 1 i ~ i i i i ~ t 1 ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~  :i l i ; t i ' c l i~ ;  li,Ps ~ . é f r i r i g r ~ ~ i t e ~  ; 2 0  p i -  1:1 

profusion (le Lriic:hi;cs ~)i~uvciiarit  des gros faisceaux fibro-viwu- 
1air.r~ qiii silloniiciit l(: ttigiirilcnt ; 3 O  1~11' l'(:sisi,eiicc tic, petites 
cellules sclbi.cuses, tlispwées s u r  uiic seule r:irigde qui divise- le 
pareiic:tiyiiic (lu ttigiiiiit:nt eri dciis zorics iiic:,~:.;iles. I'iir coriséq~imt, 
les dé l~r i s  yruiiirl(ws ~~i 'owni i r i t  d(:s coqiies qu'on retrouve d:iri~ 
le ciicao doiverit rrlir4seritc:r l 'un ou I';iiit,ie de  ces trois éléiiieiits : 
C I ' ~ ~ L I ~ ~ S  ~ 1 i l l ~ ~ l i l ~ ~ l ~ l l i i ~ ~ i ~ l l ~ ~ ? ~  ;l 1lilrOi~ l ~ l ~ ~ ~ 1 ~ ~ l 1 ~ 1 ~ 1 1 ~ 1 ~ ~ ,  C ~ ~ ~ L I ~ ( ! S  ~ ( ' l k -  
reiises, pelilct, r t  rti~iilii:res, trachées r;iiriie~ en groupes voluiiii- 
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neux. Ces dkbris ne doivent jarnais contenir d'ainidoo ; les cel- 
lules pnrenchymateuses peuvent contenir des cristaux 8toilt;s 
d'oxalate d e  chaux.  

Quant a u x  gruincnux de la radicule ou ijerriie, ils sont Lou1 
difrérents e t  très netleiiient cariictérisés par  l'ahondnnce estrèiiie 
d';tiriitlori con tmu diins leurs celliiles, qui snnt assez r6giilii:re- 
iiierit disposées e n  files superposées. L'amidon se trouve dans  
ces cellulcs en niasses si compi~ctes qu'il est impossil~le dr distin- 
guer les parois cellulriires et que ces griiirieaus se  pikseriteiit en 
plaques grises ou noirAtres, qui frappent iiilmi:dinteiiieiit l'crsil de  
1'ol)serva teur. 

11 d e ~ i e r i t  donc extiGiiiement facile de distinguer, p a r  cette 
rriéthode, lesgerrnes e t  les coques de  cqcno, dont l i t  présence, dans  
les chocolats rie duit pas tlkpasser certi~iues liinitrs. 1.a propor- 
tion de ces éI6inents nc peut  ètre fisk avec une ceitaine approxi- 
mation qu'en se 11asant s u i  1c.s rt;iiiltats foi irnis  par  I'iiniilysa 
chiinique. Avarit de je prunoncer s u r  la valeur coiiiirierci;ile de 
chocolats p;~raissant  iidiiltCrés par  1';irlditic~n de coques ou de  
germes, il est prudent de  coiiiparer les pr6l)i~ratioris fournies p a r  
ces chocolats avec celles obtenues de produits portant l 'une ou 
1'aul.r~ de nos grandes marques. 

L'eniploi de  I'hypoclilorite d e  soude fournit encore u n  iiioyen 
simple et pratiquc d e  constatr i  si iin rli~i(.oliit dit  crrnilk i ~ n -  
feririe hicn de la vanille ou si çr.t ;u,oiii;itc' n 614 reiiil)lni,c! piir I:L 
variilline. Le principal 6li:iiicnt tle t1i:terininiition du l i ~  viinill(~ 
dans u n  choculal consiste dans la pr+serice des petites gri~iries 
qui sont extrèinernent. n o n ~ h r e i i s ~ s  cliins ce fruit. Or ccs p i n e s  
riiinuscules, noirktres, r t m u v e r t ~ > s  (l'lin tt;giimerit mir. crust i ré ,  
ofïrent une  telle résistiince >i l'action dtkoloranle de I'hypoclilo- 
rite de  soude que Ic clioc~liit  est. décoloré bicn avant  que les 
graines de va~ii l le  aieiit p e d u  Icui teirite noirci. II suffit dunc, 
lorsque ln poudre de cliocoliit est déccilorPe, de regiirder ii ]ri 
loupe s'il reste iiu fond du vase quelques i ~ i i n u u c ~ ~ l r s  parcelles 
rioiritres. Eii v e r s m l  la poudre clans une cnpsiile do porcel:iirie, 
on peut les distinguer plus riettciiiriit; pour s';issurrr bi  i ~ s  liiirti- 
cules noires sont des sraines d e  vnnilles ent.ii.iw ou I J C ~ ~ R ~ ,  il 
suffit de  les placer sur  une lame porte-objet, de les 6criiser e t  #la 
IPS exnininer AU rniçrosccipe. pes nrainrs eritii>res se Inissrrit 
hriser facilcinent ; I'aiiinnde regte eritii:re, e t  le tégument brisé se 
prkscnte e n  frngiiu:nt,s, à contours nt:ttt:nient ;tngulcux ou &khi -  
quetés d'une teinte brun-noirdtre foncé. Unns les' graines qui  ont 
cornmencé à s e  décolorer. on peut distiri,rruer nrWxnent les fornies 
des cellules scléi.euses qui  coiislitueril ce 1é~uiric:ril. 
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TraiLGs par I'hypochlorite de sou& les chocolüts additionnés 
d'ocre se décolorent incompl~tement ;  1 i ~  poudre, cn partie déco- 
Ioree, conserve une nuance saumon. 

Ceux qui sont iurilangi:~ de  terre nu rlc sable conserverit uiici 
teinte g r i s i t re  . 

Ce prockdi:, employé par M.  1'. Lerrielarid, chimiste de la rnai- 
son Menier, et par  nous sur  une centaine d'échantillons de cho- 
colats français et étrangers, nous a fourni les meilleurs résultats. 

Coiiiptc reiirlu r l n  piwiiiier Congrès internetional 
pniir la répresriuu r l e r r  Irciuclea ulimeotnii~cs et 
pliarin~ceatiqiics . 

(Suite et firi) [l). 

F A I I  IXES.  - LIE dénmi im t iun  de farilte, sans autre qualificutif, 
diszjiie exclusicement le produit de la rnor~turs de l'amande du  grain 
de /i.onlent nettogi et industiiellernent pur .  

Le p o d u i t  de la mouture des n I L ~ I W  ,~ i .n in~s ,~cér ia les ,  lé,qziminezises! 
nr t lo~tpk  et indusll-ieUemertt pures, sera dis(qr~E par le mot a farine )I 

sitiui dr l'indicnlion de 1'~spiçe de p i n e  de cér.iules ou  de ligunii- 
riruses enlt.ai~t duns sa comjiositioiz, soit ù l'itrrt isolé, soit ri l 'du t  de 
~tdr i~t ,qe .  

l h i t  être coiisidc'i+e comme p u e  la fiirine qui  ~ x i d e r m e  accideri- 
l~ l lement  une très petite quantil6 de I; l t ,zn~ de céréoles poussafit nzec le 
Mi. 

En ce qui concerne le seigl,., uiie qicmiliti leqèrement plus forte 
peut êt1-r ndit~isr,  711n is .serilemmt si l 'on peut etablir que les blés 
ttynnl .wrr!i ii ln pi-orluctiori do lrr fil-ilte ( h l ,  il s'agit proviennent di: 
rkgioits s~1icia1e.s qrri fotr~.~~issenl {les blis 1-ciifer.rna~it tou/o~r~.s une cer- 
ta i i~e  yuantiti de s~i,qle p i  i ~ e  p ~ u t  Ctre diminPr pnr l'emploi iles uppn- 
.rpils de n~ i lo ! l / r y  les plus prfectiortnks. 

Qirnllt ti la poporlion tir cette [(wine Ptronyire, inrlép~ndtrut~ de ln 
colonti dit i i l e i ~ n i ~ r ,  O I L  ne ~ r ~ u r u i t  la fixer n pr io r i ;  elle vrrrie rwee le 
pays et awc les annies. 

Une petite qun i~ t i t i  de soble trks f i@, pi-ocennnt de fragmarits p i u -  
veux échappés a u  netloyuge des grains, est c o n p i s e  la.' plupavt d u  
temps entre 15 et 300,qr. par qziixial. 

SEMOULE. - Les semoules sont obieizues pav 1e.q mêmes girocPdt;,s 
q u  k s  fnrinrs. Elles ib'en tliffèrwtt que p w  In grosseur des grains. 

Le mot (( semoule n, emplo!li snrts épit/u;te, s 'appl iqu~ exclrisicem~nt 
a ln semoule d~ fi'ottient. 

PAIN ET I1nowITs DE I.A I IOCLASGEII IB .  - L e  ~ n o t  u pobn a ,  sniir 
iii~tve qua1 ijcrrtif, rsl ~ ~ k r n / !  e:~clusiv~vtlent  a u  p ~ o d u i t  r.t;sulta7zt de la 
cuisson de la pâle faite mec  un ,tttilniye de farine d e  fronzent, de levain 

( i )  Voir Annales de cl~zmie airalyliyue, i D 0 8 ,  p. 391 u t  44O. 
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rk pair, or1 de ~ I T P  nl/~ooIique de bi;re 011 de , j ~ n i n .  d ' r m  potrrhle et 
de sel. 

L ts  parties constitutives 1211 pain sont les mhnes que celles de In 
l;rlrine, mec  celte di/fëtmice, toutrfhis, gne, si yuelques-uiies sont î-astkes 
silns char~,qement, d'autres ont Eprourl; des inodiFcations cto.ictb1e.s et 
nzén~e profurides. 

S i  le pain est falrriqui avec une u u t w  f w i n e  yue l n  fa i ine  de f1.o - 
nunt  ou  un mtjlciiuje de farine autre pue celle de froment. il doit p r -  
ter le nont di! l a  ou ~ P S  farines qui entrent dwis sn :.onzposition. 

Pour donner satisfaction à la d6liSgntion danoise, le Congrès a 
;idopte l'addition suivtintc 5 la définition : 

Est re'seî-ci toutebis I'zisagc local des pngs dams leuquels le nzot 
(( pain n s'oppliqw ordinnii~ement aussi bien nu pain dr frorn~nt gii'an 
pnin d ' m e  autre farine. 

Le Cony+s adopte, en outre, la motion suivante : 
L e  pain obtenu fJnr u n  nzt;llin!ye de fm-{ne de fromrnt et de farine de 

seigle porte le nom de pnin dr froment. 
PATES A L I M E N T A I R E S .  - On e~ltend p r  pites nlimentuires, sans 

nut7-e qucilification, des pûtes non fermenties olrtenucs prir pét~.issa,p de 
semoules ou  farines de fro~nent avec de l'eaic, sttns addition d'aucun 
colo~~arit  . 

Les pûtes cilinicntnires ohtenues awc  d'autres sernoules ou fw ines  
doivrnt rn porter l'indication. 

Sous le nom de prites a u x  mfi~ .F on entend des plites iilirnent(~irr.s 
dans l n  /m!~ricrrtion desquelles on fait in fe~ .cenir  a u  mininuim trois 
œufs  par bilog. et une coloratioir reconnue i ~ ~ o f i n s i c e  p a ~  l'usrrye, qui  
devra 2 j . r  dCckuiJe. 

r 7 1 APIOCA ET F J ~ C U L E S  E X O T I Q U E S .  - O n  entend p w  u tirpiocrc > le 
pvocluit O ~ ~ P I Z I L  par l n  citiskon prrrtielle d'une f i ede  dila!jd~ dans 
I'etru. 

Lc tapioca de rnrlnéoc ou ttlpioctr e.rotique est p r i p r i  aixc la / ' L ; c I L ~ P  

(le nlrinioc. 
Le tapiuca indigine est pî-iïpn1.é arec la fécule de pommp de 

terre. 
Le  snyozi est constitué par l n  fëcule de c ~ r t n i n s  rig6taux nna log~rs  

nit palmicr. 
Le scilep est constitué par la rntltière ficuleiite extraite de plusieurs 

~spèces d'orchis. 
~~~~~~~~~~~~oot pst. corrstitiii pnr lu n1ntiei.e ficulentc ilrs r h i z o m ~ s  dti 

Naî -anfa  (uxndinucea et d~ ywiilques plantes ( i i&pes.  
I ' A T I S S E I ~ I E .  - Les p i t i sser i~s  frtrlches sont des produits con.~liticks 

par lc m,llrinye de furines ou de f i , den t s  ascocitk uvec du  lctit, de la 
cr+nte, des wufs h la cogue, du beurre, dr la graisse nnitnnle ou ~ 6 7 ~ ; -  
tnle, du  sucw, iles amandes, des fruits  rt rtes amnrrfes.  

Lis nzcictwons sont conyosis d'amnndes, de sucre hru1 011 ruflini, de 
I~lrincs d'ulufs aüec ou sans miel .  

L,PS n m v p n i n s  ont 10 même comnposilion qne les mrrcnrons : n m a n d ~ ,  
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stlcre brut ou rn f iné  utcc ou snnu miel ,  blancs ~ ' I P I @  011 wufs entiers, 
avec ndd~tiori de farine ou  de l j x i t s  S O U S  t o u t ~ s  formes. 

I,e pain rl'épicrs est u n  mélrrnge de f w i w  : .~i i .ql i :  ou f i o n m t ) ,  de 
milnsse ou de mir1 nwc  au s m s  jaunrs d'rrir/;s. 

L A I T .  - L e  l d  est le produit intégral de ln Ir-uit~ totole et ininter- 
r o r n ~ ~ i ~ e  d'une finirlle lrritirh bi~71.  po~. tar i i~ ,  hicn, n o z c ~ ~ i e  et non slrr- 
menée. I l  doit ê t ~ s  reci~eilli prop~wnent et ne pczs contrnir de çolos- 
Irum. 

L a  dr'norninntion I I P  « lai t  n tout court np s'applique qu 'au  lait de 
wche .  . 

I ~ I X J B B E .  - Li: Dercwe est l c  rnéla,ngc l e  nlntiPr-es grasara e x c l u s i w  
ntent obtenu pnr le  barnitagr, ncant 011 apris ncidification par- ooie 
biol0!~iq7ce, du la i t ,  de la c w h c  issue d u  lait ou  d'un n~i lange  de I'zine 
et 1'nutr.e siclislance. 

Ail coiirs de la disrussicin d e  rctte d é f i n i t i o n ,  il a 6tk question 
des nritiscptiques. mais il ri'a pas éIé pris (le rBsolution h ce 
sujet, et l'ori a 14seivS cc point pour les travaux du p r o c h i n  
Corigrk.  

F i l o i a c ~ .  - Le fromnyle est le produit de la maturation d u  coqqz1- 
h m  obtenu pcir l ' e i n p w s s ~ ~ r q i !  0th l'acidificc~tion du luil pur e n t i ~ r  ou 
do la cr-ètn~ qui en prouient, ou  du lait p ~ w  écrimé pnrtiellement ou 
totrrlement et n'n!j.int ,s/rbi Iiucune addition autre que celle des produzts 
qui en!?-ent m ~ t ~ z d c r n ~ n t  dons sn fabricntion, lrls que f i m e n t s  de ln 
~na lura t  ion, sel, e'/iic~s, colomnts polir fromn!jrs, etc. 

CKIJFS. - L ' I P I I ~  f i n i s  est celui qui .  nln!lnnt et6 sounzis i n m c n  
p ~ c b d e '  de consrîz'ntiori, ne drCCle (lu m i r n y ~  crucuiie dipri.dition, azicunp 
~ I . U C P  d 'alléivt ion,  n i  de deconymition.  

L ' m f  proprement d i t  est cowner-cialement pur lorsqu'il n'a subi 
117~cut~e riltéraiioii, n i  déco~nposition. 

L ' r~wf  conservi est 7171 ( E U / '  qui « kt@. pendmit .un temps p h  OU 

moins loii!l, mis  à l'nbra drs causes d'iilier~rltion spontnnér, par l ' en-  
ploi de dr/ferrnt,s procédks non nocifs dl> consercation. 

Ilcir,as ET G R A I S S E S .  - Ln. ciif6 rente entre 1rs huiles et gimssss 
r ~ l ~ ~ u r n t n i r r s  co?i.ri.vte d u i ~ s  Ir frlit yztr les pr-elniil-es sont /Iiiides rd q11e 
l p s  S P C O ~ I ~ P S  son/ roni:riles 0 ln t~n~pér.nturr: dr 1 Y. 

/,'II rtile d ' u l i r ~  ~ s l  l'lr~rile r x l r o i i ~  du  fj-zcit dl! I ' o I i v i ~ ) ~ .  
L ' h t i i l ~  de i i o i . ~  est l'huile e.clrnite de l'anmjitle du f ru i t  d u  noyw. 
L'huile d~ misetle est l 'huile r ,~ t rn i l e  U'P / 'nmnndp du  f ~ x i t  du noi- 

s~tim..  
L'hziile rl'nmc~iirl~ donce e.st /'hirile e.ztrazie de l'amrrnde du fruit de 

l 'mna i td i~~ . .  
1 If uiles d~ t q n n . x .  - Elles ricc~.ont portrr le nom du noyau dont dies 

sont r .ct l~nifes.  
I,'lrii il6 d ' a r ~ ~ c h  tdps e.st I'li~rilr p.ciroite des ginines d 'nmc' i i (1~s .  
L'hiiile de coton rst l'hiiile e:rlrtrite rirs !/ixiries diis plnnt~s  ci çuk~a .. 

I,'liuile de co!zo est l 'l~iiile eztroilr des ,qrairie.c dzi colza. 
L'huile de s i s a m  est l'l~zrilr extraile rlcs y a i n e s  de sésame. 
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L ' h u i l ~  d'crillrlIe r d  I ' I i~ i l e  extrnite drs g v n i n ~ s  d u  pn1.01 noir.  
L'huile de lin est l'lirrilr~ eri'rrrifp dps gruiues I ~ P  l in .  
L 'huile de cn~rod. rsl l 'h~i i le  r t r l rn i l~  clrs nuiz  de crrpcli. 
Le  nom de rn l~r! ln~%i~ doit élre rr;sercé ii t o ~ ~ l r s  les !plisses conlesLi- 

Olrs q u i  se mppmlrpti l  ( lu  bcur i .~  par lriii. C O I I ~ P I L I , ,  l e w  C O I I S ~ S ~ I I ~ C ~ ,  
leur o d e w o / l  l e w  s~weccr, ri~cii.~ y ~ t i  I I P  p r o r i ~ n ~ ~ i /  glus ilii luit ou ? l ' m  

pro~~ieiînrnt  pfls e:rclitsice~~~erit. 
La graisse d e  coco ést ln mafi+re p-asse i.iy!1.1f.ale, non ni~ti/iciellement 

colorke, ealrnite (le l ' c~n~nnde  du fritit d u  çocotirr. 
~ O S S E I I Y E S  A L I J I E N T A I I I E S .  - L('s C f l l l S P l ' l ' f ~ S  rl/illzfllt~il~l.s ,Soli/ de~s 

p~uil i~it ,s  a l i m ~ n t ~ ~ j r l > , $  y11 i, I I I Y ~ C E  il un  I I . ~ ~ / P ~ I I P I I / ,  oppi-opi,i/; O U  S O W S  

l'action do c ~ ~ ~ f ~ r i n ~ ~ ~  S I I ~ S ~ U ~ C P F ,  ~ I ~ C P I I ~  COI ISCITPI . ,  p~~ l l l r i~ i f  u n  ~ P I I I I I S  

plus ou moi11.s /on,?, siricrrnl ln rn~t l io t l~  etnplo!yie, 1r111.s p i ~ ~ r . i p a l ~ s  
propr-iét& et être rrinri xuieat~~uiles ci c ~ r t a i w s  ~rrtorizficntio~~s qui h s  
r ~ n d ~ i ~ t  imp~-oyri-es u ln coiisort~mntion. 

Les  princ~licrirx p~~icédi ; .~  dr co~a.srvciition sont : lr .saltr,i/r. le s a w w  
rnge, l e  f imznq~ ,  la dossiccrrtioiz, In ~bfrigér-nliori, le c i~o i~ f f i~ge ,  l a p w  
teui.~se~tton et Irc  s f ir~i/ isi~bion erz !:use r.l)s (proc~;db illipe1.1). 

Les cms*i-~:es nlimr~ilnil-es ne ~ O L W I I ~  ~ o n l r n i ~ .  n ~ r ~ u n e  S I L / I S ~ ( ~ C ~  ait+ 
vée, n i  trucune s~iD.s(cince ~ ' O I - ~ ~ I I ~ P  u ~ ~ y r ~ ~ i i y r ~ ~ ~  ou w i t ~ k i d e  r1esiir11;e ti 
diminuer la cctlcur ccjm/)iei.c~/ri~ ou ~i l ivzenl ( l t~e  du  pl.odi~il. 

\ ' I A X D E ,  C H A R C U T E I I I E ,  G A L A I S O S S . -  On op l i r l /~  u ~ I ~ ( I I I ~ P  /'raidie » 
ttriites Ies purties con~rstibles des n i ~ i m n u x  propres ci l'nlimentritio~i de 
~ ' h u r t u ~ e ,  abntli~s or6 t~ihs ~ . f c e ~ t ~ t t ~ m t ,  n'rryant szrbl d'autrr pri;pnrulion 
d~s t i nee  a prdmiger I I I  coiisr~rccrtioii qirp Ln si~irplt, rkfr~j?rtrtioii. 

Les v i m d e s  C O I I ~ ~ ~ P S  S O I L ~  co~~siilt;rér~s coinme trn1111rs de cotiserces. 
Les viandes hr1c1iré.s. assnisorii~ifs, ~ w ~ t l u c a  cont~~ie  nrr uci,ssons. sau- 

cisses, c e r c d m  oir chriir à S ~ I L I . ~ S S ~  d t ~ i ~ r n l  étre p r ~ ; j ~ n ~ . i e s  ~ , ~ c l ~ ~ s i u e n w n t  
nûec de ln oiunde c f  d ~ t  gros de l ~ o r c ,  de 111 oiaiirle de bixuf et de cemi, 
reco7itme pkope u 1r1 ~oir~omnvrlzoii, el V P  d o i ~ ~ n t  pus ~ O I I ~ P I I ~ ~  une pro- 
portion rl'hun~idité s11pt;i.irun ci crlle tles élémerits qui  IPS conslilitent. 

Les andoulllrs et nntlouilld/rs doirlvrt être pi+ptrrci.s avec de ln 
ciande et du , p s  de porc et des  Do!ynu di: liorc. 

LPS l ioiulin~ sont de.< pripni~nfiorrs i h s r  ilr s~iiry de porc, dr r e m ,  
1 i ? ~  I I W I I ~ ,  (Ir n ~ o ~ ~ o 1 1 ,  d~ grus I I I !  T I / I I X  rt ii'uig11r111.5. 

On ~ippelle a pi/cS de / i~ ie  tlr porc n d ~ s  pi~i;parrit~ons fir i l ~ s  ucpc de la 
vinnde el du , ~ I Y I S  de p01~7, du foie de p01.c ~t de w a u ,  du lait et  des 
a. i~fs  ; 2euv I i und i l c  iLe doit ~rics d~+isscr 0'0 p .  1 0 0 ,  e t  l ' o~ i  ne peul y 
ujoufer plus de 9 0  p .  1 0 0  de ~ m t i ~ ; v a s  f;cu2~iatrs (rxpri~tlt'es r n  utni- 
dou].  

Le {romnqe de Me  est ~ n r  pr~;pnrohion [orm,ér uwc de la tPte d e  porc 
~t d e  o e w .  

Les ,qa/nntinr.s, t ~ r r i n ~ s  el ;IUI.I;P.S $ont rlrs pripnrrilions foiles n w c  
dr lu viniille P L  rtu ,qrt~,s de porc. d~ cralc, rlc ~r:o/~illr.s, rlvs m / s  ~t 1111 

luit et uu.ïy~relles on pelct ujoufrv 1111 I I I ~ X ~ I I L ~ ~ I I ~  d p. 100 de f2czrl,in/s 
P X J I I ~ ~ T I L I ~  e11 t m i d o n .  

LPS p6tes dr foie gras sont drs  prc?piwntions f n i t ~ s  arec de lrr virr~ide 
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et d2  gras cle porc, des foies d'oies et de cazavds. drs œufs  et du  luit. 
Leur hlraidite ne doit pus dipasser 50 p .  100 el leur tenrur cn fbcrr- 
lents plus de ? p .  100 exprimks en nmidou. 

L e s  . s ~ / ~ i s o n s  consistsnt fn viande de boucherie r t  de chaï-caterie, 
snle'cs exclu..sivernent au se/ corr~me~.cialement pu?., noec une prolinriion 
variable de salpêtw piw et de sucre. 

L e  saindoux esl le produil de la fusion des parties grassrs du porc, 
sans addi t ion  puelcoiiyue. L'humidité n'en doit pas  d@asscr 1 p. 100. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

~ I & t b m l e  pumiin la séparetlan d e s  terres rares. - 
AI. C .  JAJlliiS (Chsrnicd News, 2908, p. 205)  (suite et fin) ( I ) .  - 
Cérium. - L a  portion F sert b la préparation du  cdrium pur .  
Si In méthode de Wyrouliolf et Verneuil a kt6 appliquée pour la 
séparation du thorium, la purification du cérium peut être fnci- 
lernent obtenue a u  nioyen d e  l'oxyde de zinc e t  du permanganate 
de potiisse. Si d'autres méthodes ont  éttSemployks pour la sépn- 
ratio11 du tlioriurri, il vaul  mieux convertir les oxalates ou autre5 
rri nitrates. L e  liquide obtenu est rieutralisé par  l'ainmoniaquc 
et traité p a r  I'ei~u oxygénbe, pour éliminer les dernières traces de 
thorium. -2 la solution du  nitrate de ckriiirn exempte de  thorium, 
on ajoule une quantité suffisante de  nitrate d'nrninoniaque pour 
former un sel douhle ; on additionne cc mélange dc perriiari~anate 
de potasse cri excès e t  d'une houillie d'oxyde de zinc en quantité 
insuffisante pour précipiter complZterrient le cériiini, afin d'2ti-e 
certain (le laisser tout le praséodyme et le  nkodyrne en solution. 
Le tout est cliauff'é e t  filtri:, et le  précipité est lavé avec de l'eau 
contenant un peu de nitrate d'arnrnoniaque ; le  précipité est dis- 
sous dons IlCl concentré; In solution obtenue est diluée, et le 
cériuiii est pr6cipité par  l'acide oxiiliqne ; on forme ainsi la pur- 
tinn G. L'oxalate obtenu par  cette méthode contient u n  peu de 
zinc et  de manganèse ; ce dernier colore l'oxyde eri b run  ; pour 
purilier cet oxalate, on le t ra i te  p a r  un  léger excis de SO'II* et 
l'on chauffe jiisqii'k ce qiie les fiinlies d'acide tentlcnt à clispa- 
raître. 1.e sulfiite olitenu est dissous daris l'eau froide, e t  la solu- 
tion filtrée est i:ki;~uffëe au Iiüin-marie. Lt: sulfate qu i  se  séparti 
est lavé à l'eau bouillante. Le cériuiri obtenu dans  ces conditions 
est relativement pur ,  et son oxyde calciné ne  possiide qu 'une I é ~ é r e  
teinte jiuin,'ltre. 

t l )  Voir dnnales de chimie analytique, 1908, p .  449 .  
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L i  pras60dyirie est une iiiipurett: très coiiiniune du  c6riuin. et 
beaucoup de cliimistes l'ont rericontré dans ce produit. 

Le filtratuin provenant de  Io s6paration du peroxyde de cérium 
contient encore du  cériuin, qu'on élimine par  l'addition d'un 
excès d'oxyde de  zinc et autant  de per~miingnnotc de potasse qu'il 
eri faut  pour que la liqueur restc 1égi:reinerit colorée. Le prccipité 
obtenu dans ces conditions est iiiélangé avec In portion 11'. Le f i l -  
tratum est préçipit6 avec u n  excks d'acide oral ique,  e t  les oxalii- 
tes insoliibles, constitués ~irinc:ip;deiiient de Ianthnne. de prnséo- 
dyme et de  néodyme, représelitent la portion I I .  

Lar~tl~urze. - Les portions H et  D coritierinent le  lanthane, le 
prasc!odgrrie, le néodynie, le sainariuin, I'euroliiuin et  le gadoli- 
n i u m ;  il s'y trouve ilussi une petite proportion des terres de l'yt- 
triuiii et quelque peu de  chi-iuin. 

Ces compos@s peuvent Ctre s6parés les uns des autres p a r  cris- 
tallisations fractionnées de certains nitrales doubles, coiiirne ceux 
forni6s par  les nitrates des terres rares avec les nitrates d'animo- 
niaqui:, di: magnésiiiin, dl: iiîiingi~nkse ou di: nickel. Pour  la 
sépa.ration du  lanthane d'avec le prnsi:od\-nie, le nitrate d'ainmo- 
n i a y u d o i t  &tre  pi,Rféré, et, pour la séparation du praséodyme 
d'avec le rii'orlyrrie, le riitrate de  rnanpnbse  est le  sel qui  cori- 
vient le mieux. Cr:perid:irit. si  l'on opkre s u r  des masses assez 
consid6r:ililcs d e  produit, il est préférable d'employer, pour  la 
séparation, le nitrate de  ningnésiuni, car les portions salines les 
plus solubles cristalliserit plus facilenient dans ce cas qu'avec le  
nitrate d'aminoriiaque. 

Les nitrates douhles tlc iriagnésiurn peuvent se représenter 
p a r  la formulc : 

Demarçay ret:ouirnariile dt: dissuurlre les oxydes des terres rares 
d a n s  une qiinntité connue d'AzO"l3, puis de neutraliser p a r  la 
i i i a~nés ieune  quantité @ale d'Az031T; il iiiilnnge i:nsuite les deux 
liqueurs et évaporc le mélünpe jusqu'h apparition de quelques 
particules cristilllincs en souffl:irit s u r  la surface du  liquide ; on 
ahandonne L cc moment à la. cristallisntion pendant 24  heures ;  
au  hout de ce teinps, la liqueur nî0re est dkcantée, evaporée 2 
nouveau, tandis que les cristnux sont rt:dissoiis rl;ins une quantité 
d ' e au  clont 1ti proportion doit Ctre déterminée par l'expérience ; 
ces d e u s  fractions çoiit nliandonnées h la cristiillisiitiori pendant 
le mFine temps. Deux frnctionneinents sont ainsi obtenus, e t ,  pa r  
des opérations succrssives, les composés les plus soliililes sorit 
classés d 'un cbté, t imlis  que ceux qui  sont inoins solu1)les se ran-  
gent d'un autre .  Ces fractionneiiients divers doivent Btre rkpPttis 
l ~ e a u c o ~ i p  de fois. II arrive quelquefois Jue In cristallisation dcs 
portions très solubles ne veut plus s'eff'ectuer ; cela tient il ceqiie, 
dans celles-ci, il s'cst accumul6 l~eaucoup  d'impuretés provenant 
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des terres de l 'yttrium; tlnns ce cas. In l i rpei i r  doit é t . ~  p r6c ip i t~c  
par  le ~iilfilte de soiitle, e t  le pi'écipitfi o l~ ten i i  est tr:~nsforiiié-cri 
nitratci double de inngnCsiiini r:t traité coinnic pliis Iiaiit. 1.c 
filtrntiim prorcn;irit tlc 1:r s6p:w;ition dcs siilfiites t l o u l ~ l ~ s  est pibi;- 
cipite par I'ilcirl~ os,iliIiie, e t  les o~itlii tes du  r;roiipr3 de I',vtii.iiiiii 
sont :r,jout,Ps k la fi-;ic:t,ion 13. Par  ce p~oc:i+lé de  crisktlli~i~tiuiis 
siicc:~ssivcs, nri peut cliisser par  orilre tic soluhilitk les oxydes des 
terres ixres en qiinti-e g i ~ ~ i i p c s  princip;iux, qiii sorit, en ctirnmt~ii- 
ç;trit par  IPS irioiris solii1)les ; 

1 1,nnt hnne et praséodyiiie ; 
So  Praséodyme et nhdyi i i e  ; 
3O X i o i l ~  me ; 
4O S;~niariiiiii, eiiropiuin, ~nrloliriiuiii et  qiielq~irfoiç cle petitcs 

qu:intitas de terbiuiii ct de c l ~ î p r o s i u m ,  etc. 
1 0  /,atr/hane et l~raséod! /~ t~e .  - Ces deux corriposés duivent ètre 

s i . l ~ i d ~  par lil iiiiithode d 'huer  von \Velsh;rch, qui  consiste hfnire 
ci~istallist-11. leiirs niti-i~trs rlouhles ammmii~cni ix ,  dorit l i t  fnriniilc 
est d u  tylw A ! " ' ( r \ ~ 0 ~ ~ . 2 ( ~ i x I I ~ A z O ? )  + 411". CPS roiiipstis sont 
crist;dlistk iiu sciri d'iiric: liqueur qui coritic,rit (le l'iicitle iiiliiqiie 
en excPs, lorit le poids doit être i ' i i i i  tlixiriiie (le celui tlii po-itls 
tot,iil tlcs iiintiiws solides tlissoiiles. Pour  préparer les sels cloii- 
l~les ,  Ics oxydes sont dissoiis d m s  une qu:intiti. cxacte ~ I ' A z O . ~ I I ,  
~ t ,  pour  3 piirties d':iciile csig6, pour rlissoiitlrc tics os'-des rares, 
i l  fiiut pi'enclre 2 autres paities tl i i  rtiêiric, acide, qii'ori iieulralisc 
par  I';iminoriiaqiie. Les soliitions ainsi obtenues sont rric!l;in$m, 
filt.iPes, 4viiporéc:s jusqu'h i i p p , i I i o n  [le prfitk cristitiix, piiis 
iiliandoiini.es i la r*risti~llisntion pentliriit 24 ~ I ' L I I - C S .  Ori r~:pi:I.e 
airisi iirie st:i,ie de ci-isl;~llisatiuiis coiiiine il n CttF di t  plus 1i;iut. 
Par cette méthorle, Ic ni1r;itc tloiiblc de I n n t h i i e  et d'an~inonin- 
q u e e s t  otitenu p:ir'ftriteincnl iric:olore, et s:i solution s:lIiirée ne 
donne pliis 1i:ç I~iintltis il'ilbsorptinn clu pr:iséodyiiie. Ce tlcrni(~r 
rni:titl s':ic:cuiiiiile daris Ics portions les plus soluhlcs. 

Une fois lc scl di: 1;inth;ine obtenu hieri blanc, or] Ic tlissorit 
dans 1'c:i~i ; la soliition est acidifiée et pi-Cci1)iti.e Ixlr I'acidc axa- 
l i q u ~  1I'os;~l;tte obtenii cst tiaitb p, i r  i i r i  1égt:r (:xc:i:s de SO'II? coii- 
reritrk, p ~ i i s  on rhni i ff~ , juîqu' i i  ce qu'il n t  se clfigagci plus de  
I'uriiiks bliiriclies ; le sulfate oliteiiii est pulvérisi: ('1 dissous tlnns 
l'eau h 20  Jusq i i ' i  siti i ix(ion ; on  filtre: et I'ori ctiriuife la solution 
sur  un bain-marie ;I. 32"; elle se prend en niasse ; oii la Lrnnsvase 
dans un  entonnoir IIiichnri-, et on lave le sel k 1'ca.u chaude.  1 . c ~  
r ~ u e I ~ ~ u ~ i ~ ~ ~ : i ~ i ~ ~ ~ ~ e ç  de 1;iritliiane qiii ptluvc:nt rester rl:liis le filtrti- 
Lum sont kIiin1n6s (le celui-ci par  I'aridi: osaliqiie. 

Ide lnntliarie obteriii par  ce procédé clonrie i i r i  oxyde parfiiite- 
iiierit Iilaiic. 

2 V t ' u s é o d y n e .  - Ou peut extraire le prajtiodyiiie : 1' de ln 
~ ~ u r t i o r i  la plus so1iil)le obteriue diiris l a  purific:~tion tl i i  l:~iith;irie; 
2"ea produits f rwtio~ir iés  provciriünt du traitement par le nitrate 
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(le ~ii:ignEsiurii et qiii montrent le spectre iritiine dii pr:istiodyine. 
Ces d e ~ x  S O U ~ C C S  de coiiiposk ne doivent pas i?tibe irii.lan$es et  
tloivcrit 2ti.e traitées silpaix!inerit. 

Ilans le premier c;is. lit ci.istallis;ition est po i i s ik  ,jiisqu'ù ce 
ip ' i l  rie se  s6p:tre plus de cristilux incolores ; le pr:is6odyiiie 
s';ic:ciiiriule dnns les fr;irtions triis solril~les avec un peu d e  
cér i~ im.  

Dans le second cas, les sels tloul)les de iii:t~n6siurn sont con- 
m r t i s  en coinpos6s rriarignrieux correspondants, qiii sont fraction- 
ni% par  cristi~llis:ition ilans .4zO:'II (D  = 1,3). Pour  ohtenir cette 
tr:insformiition, les S P I S  doul~les  de rnagnkiuin sont tlissons d;ins 
I'ctiu ; la solulion est prkcipitke par  l'acide oxaliqrir ; les o ~ i ~ l ; i t e s  
obtenus sont lavis ,  puis cnlcinks et  triinsf'ormés en oxydes ; 
ceux-ci sont, dissous rlans une quantité connue d':2z0311; une 
n i h e  pwtion de  cct ariile est n~iitcalisPt: p a r  le rn.rhnnatt: de  
rn;rri~;ini:se, [mis les drux solutions soiit ini.lan;Pes. II se  foiiiie 
quelquefois dans cette opCr:~tion iin peu de .\lriOL, iii:iis. p:irl'addi- 
tion d'un peu d'acide oxalirliie, ce coinposé rentre en solution. 
Les portions les moins solubles oliten~ies p;lr cristnllisations fr :~r-  
tionnkes et qui rie ilorinilnt plus auriin spectre d'absorption di1 
ri6odynie. sont dissoutes clans I'cnii, et la solution rst p rk ip i t6e  
pnr I'acitle oxaliqiie. I,n fraction du nitrate tloiihle de  pras60- 
dyme et d'aiiirnoniaquc. qui est exciiipte rie I i~nthane,  est ausqi 
inisr. en soliition e t p r k i p i t k e  p a r  l'acide oxaliquc. J,es 1irkipiti.s 
provenant do ces ileux sources, et qui sont constitiih par  l'oxn- 
Iiite de pras&odyrne, sont rh r i i es .  Le prwluil ;\insi obtenu n'est 
souillé qui: pa r  un  peu de  cériurri. 

Le cériurn peut Ctre si:pai-é p a r  (Iif'fOrent~s iiitJtliodes. L 'une 
d'elles corisiste à traiter la solution nitrique par  Ir prrrnnnganate 
(le potasse et iin pcw de c:irhon;ite de soude. (.'ne niitre consiste 
a,joiiter ln solution nitriqiiz une solution d'acitiile de  soude, 
puis de l'enu oxpgCnte pour l a  sEparalion du c:Crium. Ces deux 
rni.l.hodes donnent. dii c6riiirii sniiillé p;ir u n  p i  de prasForlymc. 

:3@ ATiodyme. - l x  nkodyirir piir cst ol,lrnii r n  coritiniinnt In 
rristallis:~tion du nitrate double de  riia~riési~iiri  cl [le 110odj-nie 
u1)tenii t1;iris Irs ophxtions ci-rlessiis. .Aprik pliisieurs s i r ies  01. 
c7rii;tiillis:ttioris, le liqiiidc preritl nrie belle color;ition l i l n 4 ) l c u ,  
qui  est plus viv:tce lorsque la solulion est tliliitie avec de  l'caii. 

Le meilleur cssni de In  pureté du  néotlyiiie consiste k o1)çerver 
18 couleur dc l'oxyde, lcqiiel doit être d'un hcnii h l w  qiiniid il est 
pur .  

San~nriutn et orropircm. - I,e samariiiiii, l'eiiropiiim et le 
pdoliriiurn soiit contciriiis t1;irir les liqueurs i i i i ~ i ~ ~ - ;  qui orit étt! 
obtt:riues peiid:tiit le friictionneincrit des ni t ratrs  rloulilcs d e  
inn~nésiiirii .  Les solutions sont év;ipordes, et Ir rrisiilu est ci-i.t;d- 
lis6 eri frac1ioiin:tnt dnns hzO'H (D - 1 , 3 ) .  IA':ultlition d~ nitrate 
double de Iiisiiiuth et de  inn~nés iu in  aide coiisitlCrnbleincnt la 
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séparation cles é l h c n t s .  Le s;~innriiiin.se trouve tlans les portions 
les moins solubles ; l'europiuin dans les portions de soluliilitk 
nioyenrie, le ~ x i o l i n i u m  d a n i  les portions Ics plus solul~les. Le his- 
mulh  cst di ininé l)ar II%, ct la liqueur mère est précipitie par  
l'acide oxaliqiie ; Ic précipité est constitué p a r  l'oxalate de gatlo- 
linium. A p r h  Iiivage. ret o s a h t e  est converti en oxgdo. e t  trans- 
for in<  en nitrate donble d e  nickel du type 2Grl(hzU")Y 3Si(Az03~" 
+ 2411'0. Ce riitixte doiible est crislallisé daris AzO"1l (Tl = 2.3) 
Le terbium rei te  dans les portions les plus solubles. 

Le terbiniii, le dgsprosiuin, l 'ytterbium, I'erliium, le thiiliurri, 
I'yttriiinî, le scandium et l'holinium sont difficiles à scparer ; on 
emploie, pour faire cette séparation, la ni6thode nu bromi te  (le 
J u n e s ,  coiiihiriée avec cellede \luthinniin et  Holig, inais In sépa- 
ration est loin d'étre parfait,e pour beaucoup de ces dcrnkrs  
111 c:.t.;iiirr. I I .  C.  

RccB~crclic~ tlc I'ncicle ciiloriiydrlquc libre alamis le 
ouc giistriqnc. - M. S'I'EENSIIA (Blochem. Zeits., 1908, 
p .  210;. - Pour rechi~rclier IICI lihre dans le sut: gastrique. 
l'auteiir a niodifii la réaction de Giinztiurg de f q o n  h la rendre 
plus sensil)le ; le rEactif qu'il eiriploie se corripose de  2 gr.  de 
pliloridzine et de I s r .  [le vanilline, qu'on dissoiit dans  30 cc. 
d'alcool absolu. 

Pour  eniployer ce réactif, on en clépose une  sout te  dans une 
petite capsule en porcelaine plate, placire düiis un  bain-n~iirie 
Iwuillant ; lorsque l'alcool est évaporé. il reste dans ln capsule, 
u n  anneau faiblement coloii. en jaune ; on dépose, avec une 
liaguette de verre, nu r:entrr: de ce t  anrieau, I ou 2 goutles di1 
liquide essayer, d e  sorte q u e  ce liquide soit e n  coiit;ict avec le 
bord interne de  l'aiine;ui. Si le liquide contient lICl libre, il se 
forme, s u r  le bord interne de l ' i~nneau,  u n  liseré rougeclair,  qui  se 
réduit à une simple ligne !orsque IICl se trouve en t rés  iiiiriiiiie 
proportion dans  le liquide examiné. 

L'emploi du l~airi-irinrie est indispensable pour le succl.s de 
l'esainen. 

Ce rriactif, cnirime celiii de  Giinzhiirg, ne se conserve pas 
Iori$xips. 

En i tn ip lü~ar i t  l'alcool 6thylique par  l'alcool méthylique. 1:i 
réaction est plus sensible, mais In solution de phloridzine et de 
vaniIlirie dans cet alcool s'altere trPs r:ipideirient, e t  il est indis- 
pensable de  prPparer le réactif exteiiiporanirnient pour cli:~que 
essai. 
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Précis d'aaalysc blologlqoe pathologique et clini- 

que (uriue, srrng, l i p i d e s  patl~ologiqicrs,  l a i t ,  d iges t ion) ,  par 
E .  BARRAI., professeur agrégé & la Faciilté de mgdecine e t  de phar- 
macie de Lyon. 1 vol. de  545 pages, avec 2 planches en couleur et  
450 figures (J.-B. Baillière et  fils, editeiirs, 19, rue Hautefeuille, Paris). 
Prix : 6 Ir. - Ce précis a i.té cicrit pour l'étudiant, le medecin e t  le 
pharmacien. Y.  Barral s'est propose de mettre entre leurs mains un 
manuel pratique leiir perrricttant de  résoudre avec compétence les 
probli,mes d'analyse biologique. 

Il est consacre h l'analyse de l'urine, du sang, dcs liquides patliolo- 
giques, du lait et  de la digestion. 

11 complète les 4 volumes du incine auteur parus précédemment:  
iinnl!/se c l i in~iyur  r/unlilnl.ilje ( l  vol.), .4nrr/yse r.lriitiir/ue yriririlitrc- 
t i ce  2 vol.) e t  Artulyse c l~irniyur  biologiyue géi1tkczle ( 1  vol.). 

Ces 5 volumes forment un  traite complet d 'analyse chimique. 

Iuli'otlaiciio~~ ir l'étude d c n  i i i n l i c r e n  gi-esses, exl~osc!' 
e l  r.canlmi drs j~.rirrci~in/rn ïnélhrirlrs t l 'nnalysr.  par Georges Buu- 
cHmn docteur ks sciences. fabricant de  savons. 1 vol. de 112 pages 
(H .  1)usoo et E.  PISAT, Cditt~urs, 49, quai des Grands-Augustins, 
Paris, VIe). Prix : 3 rr. - L'analyse rigoureuse des matières grasses 
est  considCrée comme très compliquée par beaucoup d'industriels. 
Aussi se contentent-ils gCnt;ralernerit, dans  la pratique, d'appricia- 
tions basécs sur des habitudes, rriais nullement contrOlCes par la 
science. Un ensemble de procédés peririetlant de  dtlierrniner, approxi- 
mativement au moins, la cornposilion des matiCres grasses par des 
inethodes qui ne soienl ni trop longues, ni t rop  inceriaines, peut seul 
remédier B cet ktot de choses rrgiettahle. 

M .  Georges Rouchard a facilite heriiiroiip ces rrchtmhes en mettant 
de  l 'ordre dans les nielhodes proposées pour l 'analyse des iiiati&res 
grasses, e n  étudiant et  en exposant, dans son livre,celies qui donnent  
des résultats dignes de confiance. - 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
Hoiurnagc H .II. Ogler. - II y a plusieurs mois, les amis e l  les 

anciens élèves de  M .  Ogier, directeur du  laboratoire de tosicolagie de 
l a  préfecture de police, on t  eu l'idée de fèter le vingt-cinquième anni- 
versaire de  la creation de ce laboratoire e t  de lui offrir & cette occa- 
sion sou portrait a titre de souvenir. Lorsque ce projet fut bien muri, 
le héros de  la fkte diît en  &tre averti, et, malgré s a  modestie prover- 
biale. il é ta i t  trop tard  pour qu'il p i t  se dérober & la manifestation 
projetée e n  sa  faveur. Une souscription fut  ouverte ; le peintre se mit 
à l'œuvre, et  son tableau, d'une resseinblance frappante, reprksente 
M. Ogier debout dans son laboratoire, surveillant l'appareil dont il se 
sert  pour la destruction des rnatikres organiques. I.'opi;ratiori rriarche 
évidemment au gré de celui qni la conduit, si l'on en juge par le sou- 
rire qui s ' ipanouit  sur son visage. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L e  mercredi  23 novcn ibre ,  les  souscripteurs  é ta ien t  ronvoqués  d a n s  
l'un des arnphithéi i t rcs  d u  CollCge d e  I+'rance poiir assis ter  a l a  solrn-  
ni té  organisée d a n s  le b u t  d e  r e m e t t r e  à hl. Ogier l ' tzuvre t r > s  r iuss ie  
ct t res  a r t i s t ique  di1 peintrc  Alleaunie. Ce t te  f'Cte étai t  presidce par  
M .  l e  professeur  A i i n a n d  Gautier .  assiste de MM. Houx, directeur  de 
l ' Inst i tut  Pas teur  ; Thoino t ,  professeui~ d e  médec ine  l é g a l e ;  Bordas, 
dirccteiir d u  lahora@~.oii,e des douanes ,  et. I,i.pine, priiftit d e  police. Plu- 
s i eurs  discours  o n t  é te  p rononc i5  : i0 p a r  11, A r m a n d  Gautier  ; 2 0  p a r  
M.  Houx,  c o m m e  prcsident  d u  Conseil supkrieur  d'hygiknc ; 3 0  par  
M. l e  professeur  Ttioinot ; kU p a r  M .  Bordas ,  ail noni dcs anciens élib. 
ves d e  M. Ogier  ; 50 p a r  u n  des  p repara teurs  aet.ucls di1 laboratoire  ; 
Go p a r  II. 1,c'pine ; ï 0  p a r  u n  dcs  a m i s  d e  h l .  Ogier .  1.i.s nratei i rs  q i ~ i  
s e  s o n t  succede on t  fait ressort i r  c o m m e  il corivenai t les iiicriles de 
$1. Ogier. s a  science d e  chimiste .  l a  conscience qu'il  apj ior le  d a n s  ses 
opera t ions  e t  d a n s  les concliisions qu'il  en l i re ,  e t  l 'on II sur tuu t  t res  
judicieusenient  fait rer i iarquer  que.  d a n s  t o u t ~ s  les affüires, rnêirie les 
plus sensat ionrir l les ,  d a n s  lesqiiulles I i i  justice ava i t  e n  wroi iru B ses 
lumièrcs ,  il a v a i l  toujours  évilé soigrieu3einent le brui t  e t  tou t  ce qui 
ponvnit ressernl>lcr ,? u n e  réc lame.  La ci;rcinoriie s 'est lei-minée par  
les re ine rc ie inen l s  adresses  pa r  JI.Ogier aiin or;lieurs qui  l'uvaierit pre-  
cédé e t  à t o n s  c e u s  qui  ava ien t  pa r l i c ip l  Ci I H  souscript ion.  

Distiiictioii leanou-iliqiic. - Kous soninies  ht~i i rei ix  d'atlrcs- 
s e r  n o s  s incercs  t'iilicitaiioiis riolre col labordteur ,  M .  Ht.llier, iiirec- 
te i i r  d u  Labora to i re  mnoicipal  d e  Lyon, qu i  vient tl'ètre nominé  
Cirwn/ir.r de / IL  1 , r ~ j i o t ~  t l ' lrot~trei~r.  

DEMANDES E T  OFFRES D'EMPLOIS. 
S o u s  irihriiioiis rios lecteurs qu'cri qiial~iti d e  secidtaire gi!i18r;tl du Sun-  

dical des ctiirnistcs, rious nous rhargeoris, loi.sqiie les rlernariileq e l  leï 
ofi'res le periiicltenl d e  procurer des cliirriistes aiix indiistriels qui en on1 
besoiii el des pl;ices aux ct i imis~es qui  sorit i la rccherclii, d'un emploi .  
Lcs insertions que  nous faisons dans  les ~ I r ~ n u I ~ s  s o n \  al~solurnenl  gra- 
tu i t e s .  S'adresser A M .  Crinon, 43, rue Turenne ,  Pai,is, 3. 

S u r  la demande  de M le secrétaire de Ihssociat ion des anciens elr:\es 
rie l'Institut d e  chimie apIiliqiiée. rious inl0rrnons Ics industriels qu'ils 
peuverit aussi demaiirler des rtiimistes en s'adiws:irit a lui,  :{, rue Miche- 
le t ,  Paris  ( 6 ; ) .  

L'Association ariiirale di:s i~nc icns  i:lévriq d n  l'Institut n;itionixl agrono- 
uiiquc es t  ii i i iC i i i t :  cli,ri[ue ar~rir'~t. 11'11iSi.ii. M M .  les indu.jiiiils,  clii- 
mir tes ,  e tc . ,  le roricours dr p1iisit:iirs iiigc'riiriirs a~ror i i i iu t s .  

Priére d'adresser les derriandes au s i tgc  social d e  l'Association. !6. rue  
Claude Bernard, Paris, 5 ~ .  

boursier di: 1'Universiii' d'Oxford. cnnnaissarit I'an$ai.i, I'ita- CHIMISTE iien, le fmnçiiis e t  i9r~spa,noi, 8 ans  ci ,  pratii~iit:  d i  iaiiiira- 
toire e t  d'industrie, désire trouver erii[>loi. - Adresser les o1Yi.e~ au bureqii 
des  Annules  de c l ~ ~ r n r e  a~lrrlylque, 45, rut Turenne. I'ai'is, ;LUS iriitialc~s L.G. 
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ckdi; Trillnt el Tiirchet . . 

- : sa recherche dans les eaux, 
. . . .  par  M .  Lamhottc 

A n a l y s e  q u a l i t a t i v e ;  recher- 
che qualitative des phospha- 
tes e t  autres sels mCtalliques 
en milieu acide, par  hI41. Ca- 
ron e t  Haqiiet. . . . . .  

A n t i m o i n e  ; son dosage dans 
les scories î t  les alliages, 
par  M .  Naniiiis . . . . .  

A n t i p y r i n e  ; nouvelle réac- 
tion. par  M .  Stecnsrria . . 

A p p a r e i l s  ; f(.ciilomktre, p a r  
MM. Pellet e t  Métillon. . .  - ; nouveau polarirrihtre d e  
M.  I'slliri, par M .  Sidersliy. 

- : fusiorii8tre pour la dcter- 
mination du pouvoir adhesif 
ries colles et  gélatinf:?, p a r  
M. Cain bon. . . . . . .  

- ; nouveau colorirnktre, p a r  
M.  Steiger . . . . . . .  

- ; balIori.rt%ervc pour liqui- 
des aseptiqiies, par  M .  Gau- 
cher . . . . . . . . .  - ; nioiiilication à l'appareil 
dc  Jlryer pour 1% tiCtsrrnina- 
tiori des densités d e  vapeur ,  
pa r  M. Patterson . . . .  

A p p a r e i l  pour  la dtlermin;i- 
Lion d r s  points de fusion des 
nraicses. pa r  11. Lin] hourg . 

A r b u t i n e  : sa dilfi;rrnciation 
d'avec I'hydroquinoric, p a r  

. . . . . .  M .  1,ernair.e 
A r g e n t  . son dos,igc dans les 

riiinerais e t  daris Ic.; c r a s e s .  
pa rW.  Sisbenson . . . .  

A r s e n i c  ; s a  priseiice acci- 
dentelle dans un vin, pa r  
M .  Foniienti . . . . . .  

- ; sa recherche et  son do- 
sage dans les eaux uiinkra- 
les, par M .  Çiriiuriol . . .  

- ; sa recherche. p a r  JI. Czap- 
ski. . . . . . . . . .  

- ; sori dosage dans les pa- 
piers d e  tenturi,, tissus. etc., 
pa r  M. Wiley. . . . . .  

- ; rribine sujet, par  M. Thorpe. 
- ; sa répartition dans lcs or- 

ganes a p r i s  intoxication par  
l'atoxyl, p a r  M .  Simonot . . 

A t o x y l  ; srin dosage rapide 
et. sa car;ictkrisalii,ri iriicro- 
chiiniqiie, par hl.  Labat . . 

- : sa recherche toxicologi- 
que, par  M .  Gûdsnicr . . 

A z o t e  ; son dosage dans les 
engrais Iiiiélliodes officielles 
italien ries) . . . . . . .  
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B a c i l l e  de K o c h  ; s a  reclicr- 
dans les liquides orgaoiqiies, 
par  M. Mongour. . . . .  

B e n z 9 n e  ; dos;ige du sulfure 
de carbone dans les Iienzi- 
nes coinmerciales, par  M .  
Bay . . . . . . . . .  

- ; h"cna~nescorniiii:rciaux r rn -  
fermant des composcs réagis- 
sant  siir l'indol, par M. Ilcni- 
gi's . . . . . . . . .  

B e n z o l ,  voyez B e n z i n e .  
B e u r r e  ; iioiirclle constante 

pour son analyse;  reclierclie 
du beurre de coco, pa r  M .  
IIodgson . . . . . . .  

- ; recherche de I'nciilr beri- 
zoique, pa r  M .  Halplien . . 

- ; inéiiie sujel. par  M .  Kohin. 
B e u r r e  d e  c a c a o  (recherlie 

dii beurre, du beurre de cnco 
et d e  l'tiuile de palrne daria 
le). pa r  M. Slrube . . . .  

B e u r r e  d e  cxo ; s a  rcchcr 
clie dans Ic beurre, par M .  
Hodgson . . . . . . .  

- ; sa recherche dans le heiirre 
de cilcao, pa r  M .  Strtihc . . 

B e u r r e  d e  T o n k a ,  pa r  41. 
Duyk. . . .  . . .  

B i b l i o g r a p h i e  ;  rail^ prati- 
que d'analyse des  denrkei 
nliincntaires, par  Gcrard et 
Bonn . . . . . . . . . .  

- ; Tables n u n i ~ r i q u e s  e t  lo- 
garilhniiques a I'iisagc des 
chimisles, pa r  'l'saltalotos et 

. . . . . . . .  Metller 
- .  , Trait6 de chimie analyti- 

qne. pa r  Duparc et Monnier. 
- ; 1.a dyn;iiiiiquc ries pli& 

noriii~iies dc la vie, pa r  L I - E ~ .  
- ; L a  Iénislalion sur  Io rnouil- 

I ü ~ e  ct le sucragc des vins, 
par  La Clavibrc et  Aiilo- 
nelli . . . . . . . . .  

- ; Coiiiiiicnt rliiirer son eaii. 
par Malmé,jiic . . . . .  - ; Annuaire du Liiirrau des 
longiludes pour 1!)1)8 . . .  - ; Corilribulion a I'ktiide des 
oxydases, pa r  Dony-Henault 
ct VanDurci i .  . . . . .  

- . . ; Iraileinent des  vignes 
r i#nlre  le phylloxdra, par  
Mastrc . . . . . . . .  

- . . . .  ; Axcnrla. nunod 
- ; Solubililies of organic and  

inorganic substances, par 
A .  Scidell . . . . . . .  

- ; Fabricalion des essences 
cl, des ~iüri'unis, pa r  I h r -  
r d l e  . . . . . . . . .  

- : Les fcrrnents méiallir]iies 
et leur eniploi e n  thtirapeu- 
tiriue. pa r  Robin. . , . . 

Pages 
- ; Le chimiste Roussin, pa r  

Rallantl . . . . . . .  
- ; Cornples rendus du Y10 

CoiifirBs d e  chimie (L~OII IP ,  
1!)06) . . . . . . . . .  

- ; Les produits iiitliistriels 
rlcs xoudrons de Iioiiille, par  

. . . . . . .  Vulitcli 
- ; Les progrés de la  fahrica- 

tion d u  riialt, pa r  Eckens- 

. . . . . . .  Fourcroy 
-. ; Cliiiiiica analylica, par 

Ferreira da Silva . . . .  
- ; Analyse chimique indns- 

Iriellr. par  I.iiri~e et Caiii- 
pagne . . . . . . . .  

- ; Analyse d u  bcurre, par  
Crispo . . . . . . .  

- ; Coniriiercial organic aiia- 
lysis, pdr Allen . . . . .  

- ; Alinients et leiirs falsificü- 
tions. par Wiloy. . . . .  

- ; Vins et  spiritueux ; ana-  
lyses e t  fiilsifications, par  
Illarez . . . . . . . .  

- ; I,r dianiant nrtifir:icl, par  
Graîfi griy . . . . . . .  

- ; Trailo d';in;<l!.se chimique, 
par Bouirey e t  hlarquet . . 

- : Les nouveaulCs cliin~ioues 
pour 1908, par Poulenc . 

- ; p . .  r r r is  d~ chimie analyti- 
q u e  par1)enigCs . . . .  

- ; L'cvolution d e  l a  vie, pa r  
Charlton Biislian. . . . .  

- ;  Filtre i~ siible non sub-  
. . .  n i e r g é , p a r B , i i i d r t .  

- ; Manuel d u  labr.icant d e  
conleiirc. Fûr Collinnier . . 

- : 'l'iaili- d' .<n;llj-sc quiilita- 
tivc d'aprbs la  i1ii;orie dcs 
ions, par Bii,ltgci . . . .  

-: Lcs dOcouvertes modernes 
cri pl iy~i i~i i i - ,  pa r  Jlarivillr . 

. - ; La rcpres~ ion  d c ;  fraiidrs 
siir les prorliiits üliinentai- 
r r s .  p a r l o u b r a u  . . . .  

- : Les nouveaux lahoraloircs 
rl'Elat poiir 1;s rcliression des 
fraudcs. par  Lc Roy . . .  

- ; Lcs nouveaux livres scicn- 
tifiqu" e t  industriels . . .  

- ; Cours d'analyse qiianlita- 
tive dcs rnaliéres iriiri'rales. 
p ; i r h l e u r i c c .  . . . . .  

- : La consornrnation des 
cliaiidibrcç a vapeur et I'Cco. 
noiiiic des combustibles, pflr 

. . . . . . .  Siilbrsky 
- ; Soiivcnii giiide du parfu- 

rncwr. par J ~ i i r v t ~ l l ~ ~ ,  . . .  
-; Rullctiii scicntiiique et  in -  

diislriel Roure-Bertrand . , 
-; Doqage du phosphore daqs  
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les fers, fontes e t  aciers, par  
. . . . . . .  Chrsneau 

- : Inlluencc of bi:nïoic acid 
on digestion, par  Wilev . . 

- ; Trriitti d ' a n , < l y ~ e  ctiiiriir~uc 
iriiliislriellr, par I'osi e t  Ncu- 
ni an n . . . . . . . .  

- ; Toute In chiinie niirii,r.ile 
par l'clectriciti;. par Soi.i:rin. 

- ; Pri:cis d'analyse biologi- 
quc. par Rarral . . . . .  

- ; Intri,ciiicli»n l'elude des 
mat.iiares grasses, pa r  Hou- 
chairi. . . . . . . . .  

B i c h l o r u r e  d e  m e r c u r e  (dn- 
sage des cornprirnbs de), par  

. . . . . .  M. Hiiiiini. 
B i è r e  ; origine et variations 

des sulfates, par MM. Miiritz 
. . . . . . .  ct  Trillat 

- ; décret dii 38 juillet 1908 
relatif à l'application d e  la 
loi sur  le i  Iriiiirirs . . . .  

B i s m u t h  : son dosagi: volu- 
motriquc, par  M .  Irhrent'rld. 

- ; son dosa-e dans les niine- 
rais et les scories, piir hl.  
Naiiiias . . . . . . . .  

- ; son doiage dans les allia- 
. . .  ges, par  M .  Nainias 

- (sous  nitrate de)  ; son escai, 
. . . . .  p a r h l .  Brown 

B i t t e r  : analyse d 'un bitter, 
I L  M .  r 1 1  . .  

B o n b o n s  (prksriice d'aride 
cyanliydriqiie dan< des), p;ir 
hl. Casadev:irile . . . . .  

B o u r d a i n e  (ecorco de' : s i 1  
falsifiîa(ion,p;ir M.!Jit,lncher. 

B r o m a t ~ s  ; leur rlrisagi? volii- 
mitrique. pa r  JIM. Ilriiiiner 
e t  Jlellct . . . . . . .  

B r o m o  ; sa reclic~rctie dans 
l'urine, par M .  Labat. . . .  

B r u c i n e  : dosage rie la strych- 
nine rn  sn (irBsciire, par 
MM. Farr e t  Wright . . .  

C a c a o  ; recherche de la sac- 
charinb, par hl .  van den 
Dricssen. . . . . . . .  

- ; examen niicrosci>pique d ~ s  
poudres de cacao, par  M. Col- 
lin . . . . . . . .  

C a c a o  (heiirre je)  ; (rerhcrclie 
du beiirre, du beurre dc 
cuco et de I'tiiiile de palme 
dans Ic). par  hI.  Striibe . . 

C a m p h r e  ; son rir~qa:e dans le 
. . .  c e l l ~ ~ l o i d ,  par  3 f .  IJlz 

- ; difi'crenciation du c::iiiiphre 
natiirel d'avec le caniphre 
artificiel, par  I I \ [  Dobriner 

. . . . . . .  Pt Csrvü.ltl 
C a n t h a r i d i n e  ; son dosage, 

par MM.  bldred et Barttiolo- 
I I l C \ V  . . . . . . . .  

- : 5011 c losag~  Jans les can- 
tliarides. par MX. Self e t  

. . . . . . .  Grc:riiich 
C a r b o n e  ; son dosage ddris 

Ica f ~ : r r ~ x I ~ r o r i ~ ~ s ,  par Mil. 
Ca flin el. I)tiiili[iir-.~,iy~r. . - ; sori nlosage cl ins l e s  siili?. 
tanccs organiques, par MM. 
Ilreleiiii el Lei.oiix . . . .  

C a r b o r u n d u m  ; son essai. 
p a r h I .  Cliesneaii . . . .  

C e l l u l o ï d ,  doqxge du cam- 
plire, pai  M. Utz. . . . .  

C e r i s e s ;  diffi~reiiciation du suc 
iIr: cerises d'avec le  siie dc 
frnrriboises. par  JI. Jonschcr. 

C é r i u m  ; ba stipirati~iri dl:$ 
aiilres terreq rares, par M Ja-  

. . . . . .  mi:%. 44 i l  et 
C h a r c u t e r f e s  (proiiiiits d~ l a ) ;  

recherche de la viande d e  
. . .  ctit:val, par M .  Telle 

- ; i l n s a . ~  rapide: de l'aiiiiilon, 
. . . . . .  par  M .  Telle 

- : dosage di? l'amidon, p a r  
MM. I1erricr c t  F"ciuclie1 . . 

C h l o r a l  h y d r a t 6 ;  son do- 
. . . .  sage, p a r J i .  Self - : rioiivelli: ri:aelii~ri, pNr 31. 

. . . . . . . .  Vlii he. 
C h l o r a t e  d o  u o t a s s e  : sa rc .  

cticrcho toxicologique, pa r  
11. Vilali . . . . . . .  33 

C h l o r a t e s  ; leur ( I ~ ) s R E ~  valu- 
iiii~triquc, pa r  &III .  Hruriner 
et. Mrllet . . . . . . .  197  

C h l o r u r e  d ' a r g e n t  ; s; t  sepa-  
ration de  l'iodure d'argent, 
p i ~ r  h l .  lhuhignv . . . .  270 

C h l o r u r e  d e  c h a u x  ; iricmd ie 
p r o v o p ' r  par sa dricoi~iposi- 

. . . . .  tion s p o n t a n ~ e  34 
C h l o r u r e  m e r c u r i q u e  : son 

dosaze daris 11:s CONiI>l.illlk~, 
. . . . .  uar  M .  Lliniirii 290 

-'; rriilriie sujet par  hl. Sapo- 
relli . . . . . . . . .  

C h o c o l a t  : son examen mi- 
croscopicliic, par hl. Collin. 

C h r o m e  ; sori dosage dans  
les ferriichrrimes, par  X\1. 
Caf'lin et Dhuiqiic-Mayer . 

- ; sa rei*herche qualitative, 
pa r  M .  l'oszi-Escot. . . .  

C i d r e s  : rechercha de l'acide 
tartriilue, par A I .  Le lloy . 

- ; iIkrrc~1. ilii 28  ,iiiil!i.t 1908 
relatif a l'application d e  la 
loi s i ~ r  les fraiides . . . .  

C i r e  de C a r n a u b a  ; ses ca- 
racteres. . . . . . . .  

C i t r a l  ; son dosage dans I'rs. 
ssrice do citron. i ~ o r  M .  , , 

. . . . . . .  Hruvlünts 
C o b a l t  ; s a  séparation du 

nickel, pa r  M. Pozsi~Escot. . 
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Pflges 

- ; s a  rrcherche en priwmce 
d e  grandes qu;intit.c's de 
nickel, par  h l .  I'ozri Ksrot . 39D 

C o c a  ; cilsage de I'ecgonine, 
par  M .  G r ~ s h o f f .  . . . .  353 

C o l l e s  : rlkterrnination de leur 
pouvoir adhésif, par M. C a m  
bon . . . . . . . . .  133  

C o l o r a n t e s  (rriatières) ; dBter- 
niirialion du pouvoir lincio- 
rial, par  M .  Merriit hIal- 
tliews . . . . . . . .  77 

C o l o r i m é t r i e  : nouveau coio- 
riiiiétre, par  M .  S t ~ i ~ e r  . . 491 

C o n g r e s  i n t e r n a t i o n a l  d e  
l ' a l i m e n t a t i o n ,  a Gand. . 415 

C o n g r è s  i n t e r n a t i o n a l  d e  
c h i m i e  dl: Loiidres eri 1909. 372 

C o n g r è s  i n t e r n a t i o n a l  d e s  
i n d u s t r i e s  f r i g o r i f i q u e s .  

4 3  et 3 3 t  
C o n g r P s i n t e r n a t i o n a l  p o u r  

l a  r é p r e s s i o n  d e s  f r a u d e s  303 
- ; coiiiple rendu du ConerPs, 

par  hl. Hocques . . 391 r!. 440 
C o n g r è s  i n t e r n a t i o n a l  d e  

s u c r e r i e  e t  d i s t i l l e r i e .  . 4 2  
Cros01 ; sa recherche el s a  

sdl~aralion en presence de 
1'ai.irle s a l i c ~ l i i ~ n e ,  du plié- 
nol, du menthol, pa r  .\l.ll. 
Btryiliien r t  A!ensladt. . .  I l i0  

- ; rc'action dilfl;ranliclle tics 
cr6sols, par  M. 1Ieni:Cs . . 401 

C u i v r e  ; conipnruison colori- 
iiicti.iqiie dvs soluti,ins [le 
ciiivre et  d e  nickel, p a r  M. 
le Dl Milhaurr . . . . .  i l  

- ; action d u  rsriinrri su r  les 
sels de cuivre,parMrne Curie 
et Mlle Gleditsch. . . .  39G 

- ; s a  reclierclie par les tliio- 
sulforarhairi;iir~s, par M .  De- 
lépine . . . . . . . .  389 

C u i v r e  (snll'ate de)  : dosaoe de 
l'iici<lith !ihre, pa r  M .  Sirns. 70 

C u p r i q u e s  (proiliiits) : aplili- 
raliiiri eri Alzl'rie di1 rPgle- 
nient r ~ l a t i f  à l'analyse des 
prntliiits cupriques anlicrgp- 
tozarniqurs . . . . . .  167 

D i g i t a l i n e s  : leurs rCactions 
colorees, pa r  M. Gariiier. . 273 

E a u  ; dosage d e  l'acide azoti- 
qiieç, p a r  hl.  Frurichs . . .  28 
- ; reclierche riil l'anirnonia- 

. . .  que, pa r  M.  Corsini. 75 
- : dosage d u  nianganbse. par  

M. lrrriyer . . . . . . .  156  
- : rnPrni sujet,  p a r  M. Spurr- 

. . . . . . .  Westori. 157 
-; intlnence des niirrobcs sur  

la  composition cliiniiqiie des 
. . .  exux, par  M. Hoiictiy 277 

- ; reclierche de l'aniiiioniil.- 
. . .  que, par  M. Lar~ibotle 350 

Pages 
-: rrioilificatioris pratiques d e  

la niélliodc? Iiydroliiiictrique. 
pa r  JI. '1 el le . . . . . .  

E a u x  m i n e r a l e s  ; reclierche 
et dosage de l'arsenic. par  

. . . . . .  M. Sirriunot 
E c g o n i n e  ; son dosage dans 

la coi,a, par  M. Grestioff. . 
E l é m i  (rbsinc) ; ses ruactions, 

par  ,M. Stocpd . . . . .  
E n g r a ' s  ; rribl.lioiles oificiclles 

it.alicn,ics pour ]pur analyse. 
E r g o t  de s e i g l e  : s a  recher- 

clie drins la  farine, pa r  h l .  
. . . . . . .  Feriiaii 

E r g t h r o s i n e  ; son essai : do- 
saae  (le l'iode et d u  chlore 
en coiiibinaison orginique,  
pa r  Y .  F. Jean . . . . .  

E s s e n c e  d ' a b s i n t h e  ; s a  
carai~ti~risaliori Ains Irs li- 
quciii's, par  X I .  X. Hocqucs. 

E s s e n c e  d e  c i t r o n  ; d o s a p  
dii citial. Iiar hl. Briiylants . 

E s s e n c e  d ' e u c a l y p t u s  ; son 
titrage . . . . . . . .  

E s s e n c e  d e  m u s c a d e  ; s a  
ci~iiiposition, par  M.M. Poww 
et Salwüv . . . . . . .  

E s s e n c e  d e  r e s i n e  , s a  re- 
clierche tlaiis les eesenrps e t  
noi ariinirnt l'essence d e  ti're- 
hriitliini~, par M .  tirinialdi . 

E s s e n c e  de s a n t a l ;  ses carac- 
teres, par M M .  I'arry et  Ben- 
nett . . . . . . . .  

E s s e n c e s  ; caiacti'risrition d e  
c e r l a i n ~ s  essences nu nioyen 
du 1.1ilorliydr:i te dc pliluro- 
aliicinr~, par  M .  liohert . . 

E t a i n  : iindlvse de l'ctüin d e  
Cliilie, par M .  13rowrii~. . .  

- ; soli dosagr dans les sco- 
ries, par  51. Kaiiiias . . .  

E t h e r  : son dosage rapide en 
~irésrnce d c  l'alcool, pa r  M.\[. 
Fleischer rt Frank . . . .  

E u r o p i u m  ; sii si.p:tralion 
des ;Liitres terres rares, par  
M. James . . . . . . .  

F a r i n e  : reclie~clie d u  riz dans 
la  larine d e  ble. pa r  M .  l'el- 
Irizot. . . . . . . . .  

- : rni.iiie siijet, par  M .  Gas- 
tine . . . . . . . .  

- :  rei-herche de l'ei,:.ol d e  sei- 
. . .  gle, par hg. Pi:rii,iu. 

- ; caractbres des virilles fari- 
. . .  nes. par M .  Viiai1ai.i 

F a r i n e  d e  netté:  reclic~i,chrs 
siIr s a  rriiiipusition e t  scs 
p ropr i i ; l~~s .  par MM. Guris 

. . . . . . .  et  CrLtP. 
F é c u l e  ; s ( ~ n  dosage dans In 

~ i < l l t l r l l f 5 f ~ ~  t(.ilU, pdr hrhl. 
. . . .  Pellet et Mi'Lillon 
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F e r  ; dosage d u  ptioslihurc, 
. . . .  par  M. Çlicsneau 

-; sa re~.hcrclic au rriogen d e  
I',icirlo protocatEchique. p a r  
h l .  Liite. . . . . . .  

- ; son dosage V I ) I I I I I ~ ~ ~ ~ I ~ ~ C I  
dans Ics s e l  ferriqurs. Ilar 

. . .  M .  l'attciison Muir. - ; son dosagc volumitriqiie 
en prbsencr du v,inadinni, 
par MlSI. Wiirynkky ct .\lili- 
vani . . . . . . . . .  

- ;  son dosa:? dans Irs f c r r o ~  
chromes, pa r  MM. Calfin ct 
Dhuiquc-Miiÿcr . . . . .  

- ; sa recticrche par  les thio- 
sulfocarbaniatcs, p a r  M .  D F -  
Lépine . . . . . . . .  

F e r r i c y a n u r e  (vert  de) : s a  
prkp iration ct ses proprictcs, 
pa rh l .  Monlcil . . . . .  

F e r r o c h r o m e s  : leur analyse, 
par  M M .  Caflin et Dhuiilue 
Mayer . . . . . . . .  

F e r r o c y a n u r e  (vert  de) ; :a 
prkpawtion ct ses proprié- 
t i ' s ,  par h l .  Mnnleil . . .  

F l u o r ;  s a  prbsence dan3 Ic 
vin ri!sultarit d e  I'euiploi d e  
produits mnologiqiicu, pa r  

. . . . . . .  h l .  Carles 
- ; son d o s a ~ e  i:olorinii:trique, 

. . . . .  p a r h f .  Stcigcr 
F o n t e  : rlosage du phosphore, 

pa r  M. Ctiesneau . . . .  
- ; dosage dii iriaiganiise. par  

M. Raymond . . . . . .  
- : dosage i l i l  soiifrr?. par M .  

. . . . . . .  Raymonil 
F r a m b r o i s e s ;  diff'ercncinticin 

du suc de fraiiiboiscs d'arec 
le suc d e  ccriscs, p a r  M .  
Jonscher . . . . . . .  

F r a u d e s  1ri;pression drs  I'rau- 
d e s ) ;  Iübor~aloires rl'liiüt. 43, 
I L ? ,  166, l 6 7 .  2OX, 367 ~t 

- ; Loi coriipléant 1'artir.l~ I I  
de I n  loi di] 1 aoiii 190: c t  
iloririûril ~ L I I X  Sÿridir:ats I r  
droit de pro\,oquer I'applica- 
lion de cette loi. . . . .  

- ; arrhle cr8aiit des experts 
de l a  r6pression dcs fiaudes. 

-; circiilaire relative a l'appli- 
cation d e  l a  loi stir les f rau-  
des en ce qui cuncerne la 
tronipcric s u r  l a  quantit6 . - ; circulaire du ministre de 
la jiistice relati\-e aux  mesu- 
res d'inslriiction prises en 
vue d c  la  loi siir les fraudrs. 

G é l a t i n e  ; dBleriiiiriation :le 
son pouvoir ndlidsif, p a r  M. 
Cairilion . . . . . . . .  

- ;  d o ~ a g e  d e  l'acide sulîu- 
reuv, pa r  XI. PadY . . . .  

I'a~es 
G i n g e m b r e  ; sa composition. 

p a r  h1XI Kroemcr el Sinrlall. 409 
G l u r o s e  ; son dopage, pa r  A l .  

Glassman . . . . . .  117 
G l y c é r i n e  ; solubililb de  cer- 

t a ins  sels dans la glyedrinc, 
p a r  RI. 0ssendo\vski . . .  38 

G r a i s s e s  ; app;ircil pour  la dc- 
termination de leur point de 
fusion, pa r  hl. Lirriboiirg. . 320 

G r a i s s e s  c o m e s t i b l e s  ; dtl- 
cret relatif la  répiwsion 
d e  leiirs fraudes . . l l i 4  et 327 

H é l i u m  ; sa recherche dans 
les minerais contenant de 
I'urarie, par  M .  Rorrlas . . 317 

H u i l e  d ' o l i v e  ; caraclkrcs des 
Iiuiles nlgiiriennes, pa r  M. 
Arch biitt . . . . . . .  203 

H u i l e s  : caracttrcs de diver- 
ses Iiuiles vbgrtales, par 
MM. Thomson et  Dunlop. . 36 

- ; rlilcrct relatif 3 leur  regle- 
glementation en vue de la  
nipression des fraudes.l64 et 327 

H u i l e s  m i n é r a l e s  : réactif 
p o u r  I P S  raracleriser, par M .  
Schutz-Robin.  . . . . .  408 

H u i l e  d e  p i n  ; ses caracte- 
rcs, p a r M .  Bennett. . . .  410 

H u m i d i t 6  : son dosage dans 
les produits alimentaires et 
au t res ,  p a r  ,M Thorner . . 245 

H y d r a t e  d e  c h l o r a l  ; son 
emploi pour  les recl ierch~s 
iiiicroscopiqiics. pa r  h l ,  

. . . . . . . .  Srliacr 244 
H y d r o g P n e  ; rioiiveaii prn- 

cl'tli, de prt'paration, par AI.  
Moricheau-Beauprb. . . .  398 

- ; son do:age dans les siibs- 
tances org;iniqiicr, par MM. 
Rrr ' t~wi t x t  L I ~ ~ O I I X  . . . .  4 4 4  

H y d r o g è n e  a r s e n i é  ; son 
dopage dans les gaz, parMM. 
t l i~ r i~ lcbcn  cl Lorlmnann. . 321 

H y d r o q u i n o n e  ; s a  diffcren. 
lion d'avec l'arl~uIirie,par M. 

. . . . . . .  Lcrnnire. 105 
H y d r o t i m é t r i e  ; s a  modifica- 

tion pratique, par  M .  Telle. 381 
H y d r o x y l e  ; delerniination 

qnalilaiive de ce groupe. par 
MM. Dobriner et Oswald. . 200 

H y o s c i n e  ; ses rdactioris, par 
M .  Reictiard . . . . . .  353 

H y p o s u l f i t e  de s o u d e  ; ti- 
trrlgc de ses solulions, par 
hl. Dcfranre . . . . . .  234 

- ; rccherctic du sulfite de 
soiiiie pn sa prdsenre, 
M N .  Wvsion et ~ c i P r e y s ~ ~ T  ?\O 

H y p o s u l f i t e s  ; recherche des 
siilrti:s en Iciir présence. . 1:: 

I n d i c a t e u r s  ; emploi des co. 
lorants azoYmliies corrirric ip. 
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sui* sa c:oiri~iositl«n et ses 
propriktis, pa r  XII. Goris 

. . . . . .  et  CrCto. 
N i c k e l  ; sa recticrctie quali- 

tative, par  h l .  Pom-Esco t  . 
- ; son dosage e l  s;i skparn- 

tion des autres ~iidtaiix ail 
iiioyen dc la diiiikttiylglyori- 
rne, par M.  Bruriçk. . . .  

- ; s a  ieçlieiche c t  soii do- 
sagr  eii pri:si,iice du cobalt, 
du fer e t  du riiaiigaribsc, par 
JI. Pozzi Escot . . . . .  

- ;  sa sisparutiori d u  cobalt. 
par JI. l'oui-Escot . . . .  - ; c:irripiraisriri i:rilnr.iiiihiri- 
que des solutiuns d e  cuivre 
et de nickel, par JI. Ic 
U r  Milbaiier . . . . .  

- ; s a  reciicrciie ct son do- 
sage en prriwnce iIc 20.000 
fois son poids de cobalt, par 
M. l'ozzi-Escot . . . . .  

- ; sri recherche rapide en 
pr+scrice des Wléii~ei~ts peu 
prlcipitatiles an liqueiir a1.i- 
de par I'liycirtigbrie sulfrird. 
par  JI .  L'oizi-B.col. . . .  - : sou dos;igc, par M .  l'ozzi- 
Lsçot . . . .  I S G ,  215 c t  

- ;  si^ recherrlie e t  son doiaga, 
par  31. Welicr . . . . .  - ; recherche du cobillt ea pr i -  
sence d e  grdiides quantitris 
de nickel, par M. Poezi- 
Escot. . . . . . . . .  

Nit ra tes ,voyez  Acide azoliqus. 
Nit r i t e s ,voyoz  A c z i l e  n z o l e i ~ z .  
( E n o l o g i q u e s  (prodiiits); prd- 

seiicc d u  Iluor, par 11. Car- 
. . . . . . . .  les. 

CEufs ; cxaiiien des const:rves 
d'wufs, par h l .  W'cliri;ins . 

O p i u m  ; dosage rie In mor- 
phine, par h l .  Miihe . . .  

O r  : sa sirniiratiori d'dvcc le 
p h n e ,  G r  hl Schardin. . 

- ; son doraye daiis les cras- 
ses, par $1. Nisserisoii . . 

O x y d e  d e  c a r b o n e  ; sa re. 
cherche daiis l 'air,  par Blhl. 
Ogicr t t  Kotin-Ahrest, I6!J et  

O z o n e  ; sa rcclierclic doiis un 
riiclangc de gaz, par MM. 
Keiscr e t  hfaster. . . . .  

P a p i e r s  ; leur elairien m -  
çroscopique, pa r  M. Collin. 

- : dosage de l'arsenic daiis 
les papiers de tenture, par 
M .  N'iley . . . . . . .  

- ; mèrne sujet, pa r  hI Thor- 
pe . . . . . . . . . .  

P e r o x y d e  d ' azo te ;  sa rechci- 
che dans uri niClange de 
gaz, par  MM. Keiser e t  Mas- 
ter. . . . . . . . . .  
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I'agea 
P e r o x y d e  d ' h y d r o g é n e  ; sa 

reclierctie dans u n  nialange 
de gaz, pcir M M .  Kciscr e l  
hlaster . . . . . . . .  213 

P é t r o l e s  ; leur  essai. . . .  2 8 4  
Phénol ; sa i,echerctie et sa  

scp;iraliuri en presence de 
l'acide salicyliqiiu, d u  cre- 
sol, e t c , ,  par MM. Bcytliien 
et  Xtrnstadt, . . . . . .  163 - ; son dosage, par M .  Bou. 
gaiili. . . . . . . .  100 

p h o s p h a t e s ;  lciir analyse 
qu~i i t a t ivc  cri iiiilieu acide, 
p'ir MM.  Caroii e t  Haquet . 373 

P h o s p h o r e  ; suri diisiigi: daris 
les t'ers. lontes et aciers, par  
hl.  Chesneau .  . . . . .  1 

- ; son dosiizt. daris les ui:r- -_ 
tieres organiques, pa r  M .  
Hay . . . . . . . . .  

P i l o c a r p i n e  : !+action colo- 
. . . .  ree, par 31. kIelith 

P i m e n t  ; l'ulsification de  la  
 ouili lie d c  piiiicrit, par M .  
(;riinilriiont. . . . . . .  

P l a n t a l  ; sa coiiipositioii . . 
P l a t i n e  ; s a  siparatiori d'avec 

l 'or, par  51. Scliardiii . . .  
P l o m b  ; son dosaxe par  voie 

swhe ,  Iliir M .  Nisstinson. . 
P o i r e s  ; tix-ret 1111 28 juillet 

1908 relatif a 1'applic.at.ion 
ile la  loi siir les fraudes . . 

P o l a r i m é t r e  nouviJau de Pel- 
lin, pdrM.  Siriersky . . .  

- ; priids ni] Iiibi: rioriiial, par  
h l  1'bllt.t . . . . . . .  

P o m m e s  de t e r r e  : do%agi! 
d e  la ti:cult,, par  N b l .  Pcliet 
et Metillori . . . . . . .  

P o t a s s e  ; .<on dosnge ditns 
les engrais (niéthode offi- 
cielle ilalieiine] . . . . .  

- ; son dcisa;~ daris les ter- 
res .  par \ l .  Ronriet. . . .  

P r a s é o d y m e :  essai au chiilu- 
iiiraii ; tiill'6rr nr:iation R V P C  
le neodyriie, par M. le I ) r  Mil- 

. . . . . . .  baiier. 
- ; sa sr$aration dcs autres  

torres rares. par M.  James . 
P r 4 c i p i t é  b l a n c  de m e r -  

c u r e  ; soli titrage acitIiin& 
trique, p a r  M M .  Hupp et  
Leiiiiianri . . . . .  

Prix d e  la ~ o c i é t e  c h i m i -  
que de F r a n c e .  . . . .  

P r i x  d o  l a  S u c i é t 4  i n d u s -  
t r i e l l e  d e  R o u e n  . . . .  

Q u i n q u i n a  ; titrage des alca- 
luidcs, par  MM.  Kupp et 
Seegtrs  . . . . . . . .  

R a d i u m  ; son nclion sur  les 
sels d e  cuivre, par Mme Cu- 

. . .  rie el Mlle Gleditach 
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R é s i n e  d e  piti ; son dosage, 
par M. Hrbs . . . . . .  287  

R é s i n e  d e  j a l a p  ; son essni, 
par  AI., Decr . . . . . .  321 

R é s i n e  d e m i  (rcüction dc l a ) ,  
par M. Stix111!1. . . . . .  4 1 i  

R h u b a r b e  ; laiieur eii matiè- 
res riiinoralc:~, par  RI. Uran- 
der  . . . . . . . . .  3% 

S a c c h a r i n e  : s a  reclierctie 
dans le cacdo, par  M. van 
dcn Driesseri . . . . . .  81 

S a c c h a r o s e  ; sa  sI;paration B 
l'aidc d u  sull'ate de chaux, 
pt l rhl .  l i a s s n e r .  . . . .  24ti 

S a i n d o u x  ; rvclicrchc dtjs 
C J ~ ~ ~ S S L ' S  etrcingi~res, pa r  Al. 
L e y s .  . . . . . . .  ii7 

S a l i c y l a t e  d e  s o u d e  ; son 
tissai, par  h l .  Alcocl; . . .  3 1  

S a m a r i u m  ; sa scparaticin des 
autrcs terres rares, pa r  M. 
Ja i~ ies  . . . . . . . .  454 

Sang ; iiio) en d e  rei.orinaitrc 
(Ir .  p?liles tarlieb di! sang, 
par  h l .  Lowie . . . . .  335 

S a n t o n i n e  ; sa f;ilsificalion, 
. . . .  par hl. Liiccliirii. 3:)s 

S a u c i s s o n s  ; rectierdie d e  la  
i-ianda tlc cheval, par  hl 
Ti:lli: . . . . . . . . .  143 

-; dosage iapidc dc I'aiiiiduii, 
pdrM 'i'rlle . . . . . .  1;& 

S a v o n s  ; dohafie de  la la no^ 
line, pdr hl.  Braun. . . .  354 

S c o p o l a m i n e  ; ses redctions, 
J I U  B I .  Hi~ir:tiaril. . . . .  353 

S e l é n i u m  : soo dosage dans 
les corps or~ari iqi i rs ,par  hZM. 
Uobrint.r i,t Os1 wald . . .  281 - S e m e n c e s  ; arrcli's coricer- 
riant lit riyires~ion de leiirs 
f'iaudcs ; prc'l&veiiir!nt des 
echantilloris e t  laboraioire 

. . .  chargk des analyses 166 
S i l i c e  ; sa shparatiori de l'acide 

l i i n ~ s l i i ~ u e ,  par M. I)~l'acqz. 346 
S i r o p s  ; tleci et d u  28 ~ui i i e t  

$SUS rr la t i fa  l'applicalion d e  
la loi sur  les fi.audes . . .  364 

- ; arrdta relatif aux coloraiits 
qu'un peut leur ajouter . . 366 

S o u f r e  ; son dosage d ~ n s  les 
niali8i.c~ orgariiques, pa r  M. 
Bay . . . . . . . . .  233 - ; appüra l  pour son dosage 
daris les fontes et aciers, par 
X I .  Rayriiond . . . . . .  ZSI 

S t r y c h n i n e  ; son dosage cri 
prc'seiic:e di: l i t  hriicine, par 
h1M. F a r i e t W r i g h t  . . .  37 

S t y r a x  l i q u i d e  ; ses fdlsili. 
calions. pdr M .  JIai.ris . . 37 

S u b l i m é ,  voycs Uicli lorure de 
mel-cui-e. 

S u c  g a s t r i q u e  ; recherche et  

Pages 
dosage d e  l'acide chlorhy- 
drique librc, pa r  MM. liastle 
e t  Arrioss . . . . . . .  290 - ; poids ou tube iioriiial, 

. . . . .  p a r  hJ. Pellet. 56 
S u l f i t e s  ; leur reclierclie en 

priisence ries hyposulfites oii 
des  tliiouates . . . . . .  155 

- ; leur  recherche en prù- 
sencc des sull'crtcs e t  des  
hyposullites, par  MN. Wes-  
toi1 et Jrffre) s . . . . .  240 

S u l f u r e  d e  c a r b o n e  ; son 
dosage dans les benzols, par  
M .  Bay. . . . . . . .  150 

S u p e r p h o s p h a t e s ;  leur  ana-  
]>-se pcrr l a  methode officielle 
italienne. . . . . . . .  116 

T a r t r e  ; drisdge de  l'acide tar- 
trique ddns le  tar t re  Iirut 
~ ~ a r  la  iiibthode Goldenberg 
1907 . . . . . . . . .  1 6 1  

- ; dosage de I'aciile tartri- 
que dans les tartres bruts, 
pdr h l .  l'ozzi-Escot . . . .  266 

T e i n t u r e  d ' a c o n i t  : dosage 
d e  l'aconitine, pdr M.dc 11) t- 
tcndcre . . . . . . . .  4US 

T o r p i n e  ; fics i8actians, pa r  
M .  lsnard . . . . . . .  333 

T e r r e s  ; dosage d e  la putassc 
dans Ics terres, par  31. Kon- 
net . . . . . . . . .  141 

- ; dosage de l'acide nitrique 
;tu mo)en d u  nitron, par  
M .  LitnendorR . . . . .  202 

- - dosage de l'acidité, p a r  
4. Siictiiiiig . . . . . .  

T e r r e s  r a r e s  ; méthode pour 
lcur ~L'paiatioii,  par  Al. Ja- 
nies . . . . .  4 4 9  et 4S2 

T h o r i u m  ; sa shpardtion des 
autres terres rares, pa r  h l .  
Jünies . . . . . . . .  450 

T h u y o n o  ; sa rcchcrrhe dans 
lus liqueurs, par M .  Roc- 

. . . . . . . . .  ques 227 
- ; ~iidriie siijet, par MM. Uu- 

parc et h lonn im . . . .  378 
T i s s u s  ; dosage de l'arsenic, 

pa r  M .  Wiley. . . . . .  283 
T o n k a  (beurre d e  ; ses carac- 

LCrcs, par  M .  Duyk . . .  391 
T o u r b e s  ; tltterniiriation d u  

pouvoir calorifique . . . .  73 
U r i n e  ; dosage de l'acétone, 

p a r  h l .  Moniwart . . . .  21 
- ; rkct i f  r ies  pinnienfs tii- 

haires, par  M .  Krokiewicz . 35 
- ; dkl'kation des urines a u  

niojiin d u  lerroc~.aiiurt: d e  
~;otassiiirii e t  d e  l'acétate d e  
zinc, par h l .  Carrez. . . .  97 

- : redi t rche d e  I'inosite, par . . . . . .  M. Denigks. 108 
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1 
- ; recherche d u  broriic, par 

M .  Labat . . . . . .  
- : critique de la méthode 

Joulie pour l e  dosagci 111: 
I'aciditb, par  M .  Repiton. . - : dosage de l'acdtone, pa r  
M .  Echeman . . . . . .  

-; recherche de I'ac~Xorie, par  
M .  Lange . . . . . . .  

-; recherche dcs acides lihres, 
par M .  llepiton . . . . .  

- ; recherclie des pigments 
biliaires, pdr h l .  Deoigès. . 

- ; recherche iriicrochirnique 
du mercure, par 31. Lam- 
bardo . . . . . . . .  

V a n a d i u m  ; son dosage, par  
MM. Warynski e t  Mtlirani . 

- ; son dosage voluiriétriquc 
en prdsence du fer. par  
M M .  Waryriski et Mdivani . 

- ; nouveau niinerai, p a r  h l .  
Cabanach . . . . . . .  

V a s e l i n e ;  son analyse e l  ses 
. . . . .  caractères 

V i a n d e  decheval; sa rec1;er.l 
che dans les preparatious d e  
viande, par hl. E'iclie . . .  

- ; sa recherche dans Ics sau-  
cissons, saucisses, etc , par  

. . . . . . .  M. Tellc. 
Vin ; dosage d e  l'alcool a u  

rnoycn de la di:tcriiiiiiation 
de la terriperature critique 
de dissoliition, par MM. IIii 
b o u x c t D i i t o i t .  . . . .  

- ; vin contenant de l'arsenic, 
par  M .  Foniienti . . . .  

- ; regles pour lil reclierclie 
du niouillage, par M. Blarez. 

-- ; recherche dans lcs vins 
blancs de lii couleur d u e  a 
la chicorbe, piir Y. 1'opc:st:u. 

- ; présence d u  fluor resul- 
tant  de I'euiploi de produits 
anolggiques,  par  M .  Carles. 

- ; recherche et  présence de 
l'acide citrique, par  M .  IIu- 
bsi t  . . . . . . . . .  

- ; examen polariniktrique 
des vins rouges et dosage 
des sucres, pa r  11. Gukrin . 

- ; reclierche e t  dosage de 

l'acide siilfuriquc, pa r  M .  
. . . . . . . .  Mensio 

- ; recherche du mouillage, 
p a r X . H a l p h e n .  . . . .  

- ; recherche de  l'acide cilri- 
que, par  hl .  Favrel. . . .  

--  ; dosage de l'acidit6, par 
. . . . . . .  M .  Guérin - ; dosage d e  l'extrait sec 

par  la mhthode des labora- 
toiresoffieiels. . . . . .  

- ; l'acide citrique dans les 
vins naturels, par  M. Astruc. 

- ; rn&rne sujet,  par M .  De- 
niges. . . . . . . .  

- ; reclicrclie hes fluorures, 
par M .  Vandarn . . . .  

- ; dosage de l'acide tariri. 
que. par M. i'ozzi-Escot . . 
- : i.riclierc1ir.s su r  l'acide 

Lartriquc libre, par  M M .  As- 
. . . . .  truc et Mahoux 

- ; dosage de I'acidite, par M. 
Favrel. . . . . .  315 et 

- ; l'acide citrique daris les 
vins, pa r  M. Dupont . . .  
- ; étude tlikorique sur  son 
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