
ANNALES ET REVUE 

CHIMIE A N A L Y T I Q U E  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LAVAL.  - I M P I i L . \ L f l l l E  L .  B . \ I < \ É ) c I >  ET 1:' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ANNALES 

IE ANALYTIQUE 
à l'lntlartrie, ri l'Aqnculture, ri la Pharn~acie et à la Biologie 

KT 

REVUE D E  CHIMIE RNRLYTIQUE 
REUNIES 

I V O B L ~ ~ R S  BOOO 1.8 V A T R D ~ W E  OU 

SYNDlCAl CENTRAL DES CHIMISTES ET  ESSAYEURS DE FRANCE 

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

Divecleut. du Rèpertoire de pharmacie 

N. BOTTER. 
CAMPREDON. 
CLUSS. 
H. CORMIMBLEUF. 
DEJONGHE. 
ED. DELLE. 
A .  DOMERGUE. 
F. DUPONT. 
CH. FRANCHE. 

POZZI-ESCOT. 
DE ROCHEFONTAINE. 
SELLIER. 
SIDERSKY. 
TRILLAT. 
P. TRUCHOT. 
VICARIO. 
WOLFF. 

C O L L A B O R A T E U R S .  

LIGARO. MENOZZI. 

Cliiiuisle-e3;pei~t des 'i'ribunaiix de la Seine, 
Ancien Clrinrisk principal du Lrtboralui>-e municipal de Paris. 

GESÇHWIND. 
ED. GOUTAL. 
G. A.  LE ROY. 

L. LÉVY 
LINGRAND. 
MAGNlERde la  SOURCE 
MANGET. 

QUIN~SME ANNEE - T O M E  QUINZIEME 

- 

MESTHE. 
1. MIGNOT. 
DE MOLINARI. 
MONTPELLIER. 
PELLET. 
PEYTOUREAU. 
PORTES. 

L'ARIS 
4 5 -  R U E  T U R E N N E  - 4 5  

- 

1910 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ERRATA 

Dans le niinic:io d e  mai 1'310, p .  207. noiis avons publie ilne no t r  
intitulce : Emploi du lnrto-d~nsim8tre p o ~ w  le co~~lrcile du lait; 
d a r i s  Ir di:ii~iéiiic paragralihe d e  cetiti note. qui es1  airisi coriqii : Elnïtt 
donne' g i i ~  l u  densité (l'un lait drinnk DIMINLX lor.yue le lait est 
e'crkmd; Ptnnt donné, d'autre part,  que  la rlrnsité de ce lait AUG- 

MENTE l o r ~ p ' i l  e s t  mouille, etc.. , une interversion s'est produite, e t  
nos 1 e c l . i ~ ~  ont  d'eux-mérnes rectifié l'erreiii- coiniiiise en rt.iiiplnrnnl 
le  mot diminue p a r  Ic 1not augmente et rt!ciproqucriierit. 

Page 152, à la /in de I'arlicle i i i t i i u l t !  : Ilosage ~wlurnYtrip~ie ( I f ,  
l'uraniitrn e t  du 7:arradlurn, au lieu d e  : pour oxy r l e~  I'urnnirinr di, 
1'02 au  trioz!/de V O J ,  lire : pour ozyder l'uraniion de C'Of ( I I (  

trsio.m/rle fJOs.  
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ANNALES ET RE\ CE DE: (IHIRIIE AribLYTIOLE 
Année 1910. 

TRAVAUX ORIGINAUX 

Appareil pour le dosage de l'oxyde de carhoue 
dans I'air, 

Par RI. E. GOUTAL. 

L'appareil que  j'emploie depuis plus de quatre  ans, pour  le  
dosage de l'oxyde de carbone dans I'air, e t  dont  je n'ai pas  encore 
donné la description. niet en s u v r e  la rkaction indiqiiee p a r  
Ditte dEs 1870 (1) 

L'iode mis  en liberté est évalué colorimétriquernent ou volu- 
métriquement. Pour  la dilt~rmiriation des teneurs élevées, je 
dose l'anhydride carbonique. 

Le principe de  cet appareil est donc le méme que celui des 
appareils de  Nicloux, .\rmand Gautier, Lévy et Pécoul, 
Sowicky, etc. 

J'ai cherché & le rendre aisirment transportable, d'une manipu- 
lation facile, susccptiblc de donner u n  très grand nombre de  
déterminations avec exactitude sans changer  l'anhydride iodi- 
que,  qui  est conservé, dans le t u l ~ e  r n h e  OU il doit rkagir, 2 l 'ahri 
d e  la lumiére, de l'humidité, des poussi6res et,  pa r  consEquent, d e  
toute altération accidentelle. 

Description de l'nppareil. - L a  partie caractkristique de I'appit- 
reil consiste en un  tube droit, garni  d e  25gr .  d'anhydride iodi- 
que  chimiquement pur ,  spécialement prEparB par  la Maison Pou- 
Icnc. Cet anhydride iodique, mélE de  coton de verre, a été 
niaintenu pendant plusieurs heures à une température de ZOO0 
dans le tube méme d e  l'appareil, piircouru p a r  u n  courant d'oxy- 
gène pur et sec. 

Un robinet de verre T et  un ajutage A l'émeri, fermé pnr  un  
bouchon de verre, terminent les deux extrémités dudit tube. 

(4 )  BUEI:  S o c .  Chin, .  1870, XIII, p. 318. 
Jaavisn l910. 
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, Ce tube es t  disposé h o r i z o i ~ t a l e ~ r ~ e n t  d a n s  uii  bain-marie  hl, 
qu'on peut chauffer à l 'aide d'une lampe à alcool L. Un thermo- 
mètre  ser t  k déterminer la température de  l'eau, 

'l'rois flarons laveurs 1, prick!éç d'un tube filtrant B coton 
hydrophile Y, periiicttent I'éliiiiinotioii de  certains hydrocar- 
bures, des gaz acides (H", SO", elc.), de l i ~  vapeur  d'eau et  des 
poi iss ikr~s.  

Eriliri, un  aspirateur E, d'un voliime d'environ 2.300 cc., est 
i.eli6 au  fliicoii absorlieur .\ par  un caoutchouc flexible. 

Le pei i i icr  tlncon laveur contient urie soluliorl d e  sulfate de 
cuivre Ikg+reinerrt acidulée ; le deuxiéiiie flacon renferme, urie 
solution (le potasse h ,la p. 100, et le troisiéine fl:tcon de L'acide 
sulfurique ii1oriohydr:~té. 

,(;CS f l i ~ ~ o r i ~  peuvent Clre reiiipl;icts pitr des tubes en lj ,  tubes P 
et K, garnis  (11: fragments de potasse et dc, police sulfurique. L'ein- 
p h i  de ces tubes, évilicnt uiie dSpressio~i seusilde du gaz ereriia- 
gasiii$ d i ~ n s  l'ilspiraleur, présente l'iriconvériient d'exiger un  
re8nouvellcinerit plu-, I'raqueiit des rcaclifs purifiimls. 

Ditns lc cas où l'on désire ktudier des, gaz contenarit des bydro- 
carbures non si~tiirés, il est utile de  leur filire traverser uyi &ui- 
page indépendant, formé (l'un tlacon b:trbotLeur h acide qu,ifuri- 
que et, broiiie, suivj ,d'uuc petite bprouvette A potasse cauotiqua. 
(;ette prkcautioii supplénlentnire ne s'iinpose que dans des cas 
très part ic i i l i~rs .  Eri +ikral, p u u ~  iie pris dire luujourk,'~~l'tith'rIe 
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des atmosphères coli!inëes peut se fiiire en coimpt;irit corrirrie gaz 
dangereux ou siispects tous ceux agissiiiil s u r  l'arili~ilritle iotli- 
que dans les conditions que 11oiis décrivons plus loin. 

Le flacon absorbeiir h reçoit l 5 c c .  de chloroforriie, piiis d e  
l'eau jusqu'au niveau de la pmtie  rerilléc qiii le iriiririticiit dans l i ~  

h i t e .  Le tout est versé par  une ouvertiirr: l a  tCridc, qui  est ciliturée 
h l'aide d'uri petit bouchon de lihge ; le clilurororirie et l'eau 
peuvent étrc:ivantagcusciiicrit rc~ripltictls piir 30 cc. d'une àoliitiun 
d'iodure de  polnssiuin à 10 p. 100. 

L' ;ispirateur . ' E doit ètre coiiiplètciiient ieiiipli d'eau, et son 

rohinet 9. est rniini d'un tube de caoiitctiouc de fi0 k 70  ceiitim. (le 
l o n ~ u e u r .  

Le bain-niai-ie, disposé sur  son support  iiiobile, est reiiipli 
d'eau presque coinplkteiiierit. bouchon B vis qui Ic fei.iiie ri'est 
rriainleriu serré que dalis I'iiitervnlle des espCrit:iic:es, ce qui  per .  
inet de le ranger  d;ins In. boîte saris que l 'mu puisse se r6pnrlclre. 

1,orsqiic I'appiii-eil est d6rrioritk, 1';ijiitagc (ILI tube T est muni 
d'un petit hi ichori  l'émeri, et le robinet 'I' est égalciiierit 
ferrrié, ce qui  prkserve l'aiitiydrique iotliqiie de I'huiiiidité t.1 des 
poussières. 

Prnl iguc dl: l ' esso i .  - Pour csécuter une nnnlyw i l ' i l i i . ,  or1 
réunit les flacoris laveurs a u  tube 'r, placé s u r  son suppor't;  on 
enlCve le bouchon B I'Ciiieri, qu'on remplace par le tube absor- 
beur -1, garni  soit de chloroforme et d'ecii, soit d 'nne solution 
d'iodure de pulassiuiri. 

Le caoutchouc qui réunit le flacori .\ à l 'aspirateur etilnt déta- 
ché, on ouvre en grand le  robinet r ,  afin de rcrriplir complète- 
ment le caoutchouc q u i  sert B l'écoulenierit de l 'wu  dans u n  
récipient qu'on place s u r  le sol, au-dessous d e  la table qui  s u p  
porte 1':ippareil. 

Ce rrhult;rt é t i ~ i t  obtcnu (quelques cc. d'eau suffisent pour 
cela), on ferme le roliiriet r ,  et l'on réunit,  par le caoiif.cho~~c. le 
flacori abwrheur  1 1  à l'nspirateur F ; on ouvre le iahiriet. de 
verre T, et, par l a  irinnutuvrc du robinet 1. de l'aspirateur, on 
fait  passer Icnteiiient ù t ixvers 1':ippi~reil iiric ccitaine quan tité de 
l'air étudier ; lorsque I'iipparcil est ainsi reiiipli de l'air i ariit- 
l p r  ( i l  fniit laisser couler pour cela 200 cc. d'eau ; i u  iiinxirri~iiri). 
on feririe les robiriets r et T. e t  l'on allunie la laiiipe L, qu'ori 
dispose s u r  l'aspirateur, ail-dessous du  baiil-niarie. 

Pendant la pdriotle de cliaufYage (lu b;iiri-niiiric, qiielq~ies bul- 
les d'air do ivmt  passer dans le flacon A .  

Dès que la leiripérature du bain-iiiarie i~ t te in t  ï O u ,  ciri ri,sle la 
flamme ( 1  centimètre de hauteur eiivirori), et l'on ouvie 1. de 
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façon que  l'eau s'écoule goutte à goutte dans u n  flacon jaugé 
vide placé ii terre ; on ouvre imint'xliatement le robinet T, et on 
laisse le gaz p r s m  lenteillent dans I'apl~areil, le bairi-mane 
é tan t  maintenu vers  750 par  u n  réglage approprié de la flariiine. 

La vitesse d'écoulement de l'eau doit étre d'environ 2 litre par  
heure  (un peu plos d'une goutte par  seconde). 

Si l 'air étudié contient de l'oxyde de carbone, le chloroforme 
placé clans le  flacon A se  colore en rose ;  on porte alors de temps 
e n  teriips et  penrlnnl une  minute seulement la lampe à alcool 
au-dessous de I'njutnge ï, afin de  le tiédir Iég6rernent et d'évi- 
t,cr ainsi la condensalion d'une petite quantité d'iode dans cette 
partie d e  l'appareil. 

Si le chloi-oforine n'est que faihlernerit coloré, on aspire  deux  
litres d'air (écouleirient de deux litres d'eau), puis on ferme Y et 
ensuite T lorsque le courant gazeux est interrompu;  enfin on 
enlhve le  flacon -1, qu'on rerriplüce ininiédinternent p a r  le Iiou- 
chori à l'éiiieri qu i  assure l a  fermeture d u  tube à anhydride 
iodique d a n s  I'iritervalle des opkrations. 

Le chlorofornie est versé dans u n  t u b e  jaiiaé h 19cc . ;  on 
complète le voluirie, s'il est nkcessaire, avec du  chloi-of'orine pur .  
En corripararit l a  teinte obtenue avcc celle de  l'échelle colori- 
métrique, on  peut déterminer saris calculs la teneur en oxyde 
d e  carbone. 

Si la teirite obtenue est très faible (teneurs irif6ricures ù 0,005 
p .  1001, on peut reriiplir ii nouveau l'aspirateur avec l'eau bcou- 
Iée et reriouveler l'opération jusqu'au développenierit d'une teirite 
suffisante pour rendre possible une  cornparaison colorimétriquc. 

Dans le cas d'une coloration rouge trks accusée, on verse le 
chloroforme et l 'eau dans  une petite fiole, e t  I'on ajoute, à l'aide 
d 'une burette graduée, une solution titrée i'liyposulfite de 
sodium jusqu'à. décoloration corriplkte, en agitant vigoureuse- 
nient pent lmt 10 11 13 secondes après  chaque addit.ion. 1,a le(:- 
ture du volume d'hyposulfite ajouté fixe directemerit la teneur 
en oxyde de carbone si I'on dorine à la solution employée u n  
titre coriveniil-]le. 

Etrtblissement tlz l'éci~elle colorimé~riyue. - L'échelle coloriniétri. 
que  peut 8tre établie de la  façon suivante : dissoudre 1 5  millig. 1 
(l'iode dans 100 cc. de  chloroforme pur  ; 2s cc. de cette solution 
correspondent h 1 cc. d'oxyde de  carbone. 
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Pour i l i t r e  Pour 2 litres 
aspire nspiréa - - 

15cc. d e  cette solution, mis dans  un tube h 
essais, corri:ipondt:nt. donc  ë . . . . . 0,iO O/, de CO 0,05 O/,de CO 

10cc.5 d e  la m&me et 4cc.5 de  chloroforme a 0,07 D 0,035 a 

7cc.5 m 7cc.5 ) I  0,05 s 0,025 n 

3cc. I i ZCC. n 0,02 )) 0,010 a 

icc.5 D 13cc.5 B 0,Oi i 0,005 n 

Etnblirsenzent de la  s o l d o n  d'hypusul/ite, - Dissoudre dans l'eau 
distillée 8gr.860 d'hyposulfite de sodium et 2 gr. de carbonate 
d'amrrionium, et étendre :7 un litre. 1 cc. de cette solution corres- 
pond k 4 iriillig. 54. d'iode o u  k 2 cc. d'oxyde de carbo~ie, soit O ,  1 
p. 100 par cc. pour une aspiration de deux litres. 

En préparant une solution 10 fois plus étendue (Ogr.886 par  
litre), chaque cc. correspond k Occ.2 d'oxyde de carhone, soit 
k 0,01 p. 100 pour une aspiration de deux litres. L'appréciation 
du cent-~nillieme ( 1  cc. de CO pour 100 litres d'air) peut ainsi se 
faire aistment, sans qu'il soit nécessaire d'aspirer plus de deux 
litres d'air. 

DiterminaLiun des teneurs éfeaé~s  (supérieures à 1 p. 100). - Dans 
le cas de teneurs élevées, l'iode mis en liberté en grande quantitk 
ne pourrait &tre entraîné facilement dans le flacon à chloroforme ; 
il faut alors modifier la méthode et. évaluer l'anhydride carboni- 
que formé d'aprés la réaction 3CO f IWO" = SCO" 21. 

Le tube placé dans le bain-marie est alors muni d'un robinet 2 
chaque extrémité ; il contient de l'anhydride iodique suivi d'une 
colonne de cuivre rkduit. 

L'anhydride carbonique est reçu dans  une solution de baryte, 
puis dosé à l'aide d'une solution titrée d'acide oxalique. 1 millig. 
de CO' = Occ.508 de CO. 

Pricciutions dicerses, - 10 Dans le cas de rrirlilanges riches en 
oxyde dc carbone, il faut toujours balayer le gaz restant dans 
l'appareil, afin d'éviter des erreurs dans les dosages. Pour 
cela, aprés que le volume qu'on veut prélever a été lentement 
aspiré, on doit arrèter l'aspiration et fermer les robinets r el T: 
On raccorde le tube de caoutchouc de l'aspirateur à l'extrémité 
des flacons m, et l'on débarrasse ces flacons du gaz qu'ils contien- 
nent en aspirant environ 300 cc. d'air ; ou raccorde les flacons 
purifiants au tube k r6actionT ; on oiivrelesrohinets, et l'on aspire 
de l'air pur pour entrahier dans le flacon ahsorbeur A l'iode mis 
en liberté et restant encore dans le tube à. anhydride iodique. 

20 Il est égalernent nécessaire, lorsqu'on opère sur des mélanges 
gazeux riches en oxyde de carbone, de tenir compte de la dépres- 
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sion avec laquelle se trouve mesuré le gaz emmagasiné dans  
l'aspirateur. Cette d6pression, qui  est l a  somme des résistances 
r p r e n c n n t r e  le gaz dans  son pnrcniirs, somme qui  ne dkpasse 
jamais 20 centiniètres d'eaii, peut  étre diminuée, comrne il a dei# 
été dit, pa r  la substitution de tubes en U ai!x flacons laveurs. 
On peut la dkterminer directerrierit eri fixant B I':ispirateur, p a r  
l'ouirerture d'introduction de  l'eau, un  bouchon en caoutchouc 
percé d ' u n  trou livrant passage à u n  tube coude mis en corrimuni- 
cation p a r  u n  tube de caoutchouc avec un  tube droit eri verre  
plongeant verticalement dans  l'eau. L a  hau teur  atteinte p a r  l'eau 
dans  ce tube fixe la dépression. 

30 Pour  les recherches t rés  précises, on remplace, comrne il a 
et6 di t ,  le  chloroforme p a r  une solution à 10 p .  100 d'iodure de  
potassiuni, ce qui évite les erreurs  de volume dues à la tension 
des vapeurs de chloroforme 'entraînées dans I'aspiriiteur, et l'on 
dbtermine l'iode libre en employant la solution titrée d'hypo- 
siilfit,e avec l'empois d'amidon servant. d'indicatkur. 

4 0  11 est toujours prudent de  s 'assurer,  avant  toute recherche, 
que l'aspiration d'air p u r  a t ravers  l'appareil chauffé ne donne  
aucune colorat.inn du  chlornfnrnie. De plus, il est bon d'effectirer 
toujours deux déterminations successives et de  n'accepter cornrne 
definitifs que des ~ é s u l t a t s  absoluinent identiques. 

Ces diverses précautions ont pour t ~ u t  d'atteindre un  degré de  
précision presque toujours inutile dans les obscrvations couran-, 
tes ; elles peuvent donc étre  ornises dans  la plupart  des cas où 
l'on s e  contente des déterniinations faites par  comparaison 
avec l'échelle colorimktrique établie une' fois pour  toutes comme 
il est d i t  ci-dessus. L'operation devient alors très simple et  B la 
portée des personnes ne possédant aucune connaissance chirrii- 
q u e  Cette qualité, jointe B la facilitd de  transporl de  l 'appareil  
et & la régi1l;irit.k de son action, due B 1'inaltér;ihilité de  I'anhy- 
rlride iodique qu'il renferme, permet d'espérer qu'il rendra de 
g r a n d s  services pour le contrdle de la composition de l'air des 
mines et  de celui des locaux chauffés a u  r:alorifkre ou éclüir&s 
au  gaz. 

Voici, à t i tre d'exemples, quelques analyses faites avec cet 
appareil en divers endroits &,Paris .  

, , 
. . 

Jardin du  Luxenibourg '0,0002 p.  100 de CO en volucni 
Air d'une pièce éclairée ii 

l'électricité. . . . . .. 0,0005 - - 
Air.des salles d e  dessin (Ecole 

, 
des Mines) éclairbes au gaz . . . . 

p a r  incandescence . . . 0,0091 + - 
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Air d'un lal~oratoire (Ecole des 
JJines) éclairé au  gaz piiï 
incandescence. . . . . 0,0007 p.  100 de CO en volume. 

Air d'une salle h manger 
(Ecole des Mines) éclairée 
nu gaz par  incandescence . 0,0040 - 

Air d'une antichanilire (Ecole 
des Mines) éclairée au g i ~  
par  incandwxrice . . . 0,0235 - - 

Air prélevé dans la cherninge 
d'un bec à int:antlescence . 0,0210 - - 

Ces derniCres déteririiriiitions montrent le danger qu'il peut y 
rivoir d('iveiopp~r I'tici:iir;~ge ;iii gaz par  incandescence dans des 
pièces inal ventilées, siirlout si le tlébit du gaz n'est pas très soi- 
gneusement rég lk  II y n 18 une c a m e  rl'eii~poisonnernents lents 
doiit j'ai fréqueiriiiieril coristaté le danger et qui es1 restée jus- 
qu'ici & peu près insoupqorinée. C'est une question sur  laquelle 
j'aurai 1'occ;ision de revenir.  

La déterriiiriation de l'oxyde de carborie occlus diiris les aciers 
peut t t re  égnlcincnt rdilliséc pür cet apparei l .  10 g r .  de métal  
sont dissous dans le chlorure double de  cuivre et de  potassium, 
et les gaz dé31gks sont véhiciilés à travers I'appirreil par  u r i  cou- 
rant  d'air p u r .  Le dosage se fait v o l u m é t ~ i c ~ u e i ~ i e ~ i t .  

Teneur en CO d'un acier d o ~ i x  . . . 0,0064 p. 100 en poids. 
- d'un acier d u r  . . . 0,0137 - 
- d'une fonte (procéd6 

hiortori) . . . . , . . . . 0,01 32 - 

Duaage d u  vniinrl l i i in,  da molybdène, du clirome 
et du nickel d a n s  lec  i'crn et aciers, 

J'ai indiqué précétlernrnent coiiiriienl il est possible de s6parei. 
et de  doser rüpidernent le chroine, le fer,  l 'alorninium et  le zinc 
dans u n  m6l:irige en ~ i r o p o r t h n s  quelconques de ces éléinerits k 
l'aide de la méthode à I'hypobroniite de soude, dont j'ai Egale- 
ment indiqué précéderiiment 1'applic:ition au  cas des mélanges 
complexes. Cette méthode, tres giiiériile, permet de sép;~rcr  p a r  
voie humide c l  trbs rapiderrierit, d'une par t  des métaux comme le 
tungst$ne, le vanadium, l 'aluminium et le diroirie, qui,  dans u n  
mélange traité à l'ébullition par un escès de soude caustique e t  
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tl'hypuhromite de  sodium, passent intégralement e n  solution, et,  
d'autre part ,  des inétaux, comme le rnariganèse, le fer,  l 'uranium, 
le  nickel e t  le cobait, qu i  restent insolubles dans  ces conditions. 
Comme j e  l'ai montré dans  m a  rn6thode générale d'analyse, cette 
séparation est quantitative, mais il convient d'effectuer une dou- 
ble skparation, c'est-à-dire que  le précipibi qui est  d'abord 
obtenu est recueilli s u r  une bourre d e  coton nitré, ce qu i  permet 
d e  filtrer rapidement. une solution aussi  fortement alcaline; on 
lave à l'eau bouillante. et le résidu, dissous d a n s  1 E 1  dilué, est 
immédiatement reprécipité, ce qui  permet  d'éliminer toute trace 
des inCtaux solubles dans le précipité; on filtre encore ce second 
précipité sur  une bourrede coton, et on le lave à I'eau bouillante. 
Cette méthode, avantageuse si on la coinpare a u x  anciens procé- 
dés ,  présente aussi l 'avantage considérable de dispenser de  la 
fusion itlcitlirie oxytlante, qui  es1 toiijours Iririgue et minuyeuse el. 
qui ,  dans  le  cas de  présence du  fer, n'est pas  sansprésen te r  d e  
graves inconvénients. 

Dans le cas d 'un  ferro-mFtal aussi complexe que  celui que  
nous supposons, l'application n'est pas  moins simple, e t  elle pré- 
sente u n e  grande importance au  point de vue  des  essais indus- 
triels : a l'emploi, dans  la rriétallnrgie de  l'acier, des  métaux rela- 
tivement rares  (vanadium et molybdène) a ol)lig8 les chimistes 
& rechercher des moyens prkcis poiir leur sbparation et leur 
dosage, et,  lorsque le niérne acier contient du chromeet  d u  nickel, 
le prohlème de leur séparation et de leur dosage n'a pas reçu 
jusqii'k présent de  solution sati.füisari1e D (1). La mEthode que  
je  propose résout très simplement Ic problkrne. On opère d e  la  
manière suivante : la matiére preiniére est mise en solution chlor- 
hydrique, nitrique ou chlorhpdronitrique. On porte cette solu- 
tion h l'ébullition, et l'on y versc un  grand excès d'hypobromite 
de sodium fortement alcalin ; on fait  bouillir pendant quelques 
minutes, e t  l'on filtre la solution bouillante s u r  une bourre de 
coton. Ilans cette opération, le chrome est int6gralernent t rüns-  
fornié en chromate et passe en solution avec le  molyhdate e t  le 
vanüdate de  sodium ; le fer e t  le nickel restent s u r  le-filtre ; s'il y 
avait d u  manganése e t  du cobalt, ces éléments resteraient égale- 
nient avec le prrkipité de fer. J'ai rriontr6, en effct, que,  d a n s  
les conditions précédentes, il ne se dissout pas  de manganbse. 
On lave le précipité l'eau bouillante, e t  l'on recueille les eaux 
de  lavage, qui  sont jointes a u  filtralum; on verse alors quel- 
ques cc. d'IICI dilu6 s u r  le précipité, qui  se dissout ; on recueille 

(1) A.-A. BLAIR, Moniteur Quesneuille, fbvr. 1909, p. 124. 
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In solution, et on lave avec soin la  bourre de  coton, qu'on com- 
prime plusieurs fois entre  les doigts ; on porte la solution a 
l'ébullition ; on précipite de nouveau par  lin I Q e r  exci!s d'hypo- 
I-iromite de  sodium, et  l'on filtre de nouveau ; passent en solution 

cl lui11 les dernières traces de  chrome, de molyhdéne et de van' d'  
qui ont pu échapper la preiriiitre opération ; le fer et le nickel 
restent purs  sur  le filtre B l'état d e  peroxydes; on les lave A l 'eau 
bouillante. 

L a  première sriparation ainsi rhlis[!e enlève t0iit.e difficiilté 
aux  séparations ultérieures, qu i  se feront de la manière suivante, 
plus ou nioiris analogue B celles généralement suivies. 

h s n g c  et sipnixlion dir fer et du n,ickel. - Le dosage du  fer et 
du  nickel est trEs s imple;  on peut closer le fer par  volurniitrie en 
présence d u  nickel, ou bien séparer les deux métitux. En prati- 
que, on dissout Ir .  précipitP. dans lICl diliik; on prkcipite la solu- 
tion par  l 'arninori iaq~~e ; presque tout  le nickel passe en solu- 
tion ; on retlissout le précipité d'hydrate de  fer, et on le précipite 
de nouveau en préaeni:~ d u  rtilorhydrnte d 'ammoniaque;  les dcr- 
nières traces de nickel passent e n  solution. Dans le précipité et  la 
solution on dose respectivement le fer e t  le nickel. 

Dosaye et s iparat io~i  d u  clwo~ne,  du molgbdéne et du oanndiz~m. - 
Si la solution renferme dti chrome, elle est colorée en jaune;  dans 
ce cas, il est avantageux d'éliminer celui-ci en premier lieu. La 
soluliori est ücidulée, et l'on r6duiL le chrorriate 2 l'état de  sel (le 
chroirie, soit par  l'alcool, soit pa r  quelques gouttes de  bisulfite 
de soude ; le rriolybdate et  le vanadate se  réduisent aussi partiel- 
lcirieiit. rrit~is plus difficileirierit ; en tout cas, leur réductiori par- 
tielle est sans inconvénient. On précipi tc le  chrome par l 'ammo- 
niaque en excès ; on sépare l'oxyde de chrome ; on le redissout 
dans un peu de  SO'II". e t  on le reprécipite par l'ammoniaque, 
afin d'être bien ccrtitiri d'avoir tout le vanadium et tout le 
molybdkne en solution ; on dose le chrorne dans le précipité par  
simple calcin a t '  ion. 

Le v:iriadiurri e t  le molybdène sont en solution ; on  peut uti- 
liser diflXrents moyens pour les séparer ;  le meilleur proc:Sdé 
consiste a transformer les sels en vanadates et  molyhdates par  
addition d 'an oxydant tel que l'eau oxygénke ou le bioxyde de  
sodiuin ; or1 peut alors sép;trer le variadiuin l'état de mElava- 
nadate d'ammonium, et le rnolybdéne est dosé ensuite par  l'une 
des méthodes connues ; je ne  recommande pas la méthode de 
Fisher, qu i  consiste 2 précipitcr le rnolybdate et le vanadate par  
un  excès d'acétate de plomb e t  h dkoniposer  ensuite les sels de 
plomb p a r  une  solut,i«n concentrke de carbonate de  potassium ; il 
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n'est pas exact que le vnnadate de plomh reste toujours inaltéré, 
et, d'autre part,  la grande quantité de plornli qui se  dissout dans  
l'excès de carbonate alcalin retarde la rriarche de  l'analyse, ca r  
on est obligé d'effectuer une nouvelle s6p:~r;ltion. 11 n'en est pas 
de mérne de  la méthode de  JI. Carnot ( 2 ) ,  qui repose sur  kt pr6- 
cipitation desvanadates  par u n  sel de manganèse et  s u r  la trnns- 
formation iiltérieure r l i i  molyhdéne i.est6 en solution :iprPs Clirni- 
nation du  müriganèse par  le sulfure d'aiiiinonium à l 'état de  
sulfure insoluble. 

Sur IH eryosoopie des matières g r R S R e S  et p l a n  
perticolii?i-emeiit dn I iei irrc et de ln iumrgmi-ine, 

Par M. F.  PAILHERET. 

Au coii1.s de recherclies qiie je poursuis s u r  le!: maLiPres gras-  
ses alimeritaires, j'ai été amené & appliquer i leur étude les 
méthodes s i  degantes  et si précises de la crgoscopie. 

Au poirit de vue lecliriique, toutes les d~lei~rriiriaLioris ont 6th 
filites ii l'aide d'un graritl cryoscope de précision, à. doul~ le  cel- 
lule, B double agitateur en platine, etc. (type Ponsot). L'6prouvette 
recevait par  eswi  120 cc. de  solutiori. 

Le dissolvarit choisi a dtéla benzine cristallisal)lc Ilien excrnpte 
de  thiophéne. Ainsi que j'ni pu rn'en rendre coiripte, la pureté du  
dissolv;int joue un grand r ~ j l e  dans la concorthnce des résultats, 
aussi est-il indispensihle de contbdler le produit livré par le com- 
merce. Si la benzine noircit nettement l'acide sulfurique coricen- 
t ré  pur, il estriécessaire de  I'kpurer. On y ar i ivcen la traitaritsuc- 
cessivemerit pa r  l'acide sulf'urique, par  une solution étendue de  
soiide et en la distillant. nne OU deux fois. 

Le thcrnioiiiitre eriiployé est un  ttieririornltre à iiiercure au  
centième. 

Ida lecture es1 faite il I'aidr: d'uri rniccoscope horizontxl, pix- 
inettarit d'apprécier :ivec facilité deux inilliéines de degré. Pour  
plus de coinrriodité, comme il s'agit d'observer des difl'érences de 
température, toujours daris le rriSrrie seris, le zéro du thcrrrio~riè- 
t rc  a kt6 inscrit au hau t  de la  tigc, de sorte que le e6ro cmtigrade 
correspond à 8 O  rlela graduat ion;  enfin, les chiffres ont Qté gravés 
en k r i t u r e  renversée afin d'étre lus normaleirierit dans le micros- 
cope. 

P o u r  éviter les erreurs, souvent iriiportarites, dues :iu d6pla- 
cemerit du  zéro, avant  et a p r k  chaque série d'tissais, le point 
zéro a été soigneusement rep6r.é dans la glace fondante. 

(1) C A ~ S O T ,  Comptes rendus de 1'Academie des sciences des %O ci 27 juin 
4887. 
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Les divers échantillons, prélevas s u r  les matihres grasses fon- 
dues A 40-45' e l  filtrees, ont kt6 dissous dans In henzirici ;2 d m  con- 
centrations diflérentes, vnriimt de 0 , s  h 22p. 100. Les solutions ont  
été obtenues p:ir pesëes directes du disi;olvarit et des s~~l)st:lnces 5 
dissoudre. 

Enfin, toutes les diterminations ont kt6 filites p;lr la méthode 
(le surfusion, In snrfusiori étttrit cornprise entre O",G et  0°,7. Dans 
ces lirriites, la coloririe ile nierciire se fixe trcs rigouieusernent; 
j ' i~i  souvent observS c c t k  fixiti: du  point durant  plus [le 
10 minutes. 

Voici ri~ainteniiiit les résultats auxquels in'a conduit I'eriirnen 
des hcurres ct des n ia rp- i r i es .  

Si I'on r e p r k e n t e  pnr C l'abaissement d u  point de con:,.élation 
de la solution, c'est-A-dire l a  diffërence entre le  point de congéh-  
lion dc ln Iienzine conteriarit In matière grasse e t  celui du dissol- 
vant pur ,  et par  1' le poids de  la nialibre dissoute rapportte k 

c 
100 g r .  de benziiie, le coefficieiit d'nbaisserrierit ..\ sera - - . 

P 

P o t ~ r  ~ P S  b e r m w  / ~ u i . s ,  j'ai observé que ce coefficient u'est 
pas c:onstiirit, r:t qu'il varie avec la concentration. Ccttc viii-intion, 
d'abord hien rnnrqiiée pour les faibles concentrations (0,s k 
.", p. 100,j, s'nttCriiie régulii:rernent à mesure que la conçentratioii 
n i i p i m t e  : ci(: 28 B 22 p. 100, le coefficierit est coristnnt, c'cst-h- 
dire qu'il est proportionnel b Pi de sorte que,  si  I'on porte en 
ordonnks ,  les cocflirients A ,  e t  eu abscisses les ah i ssements  C,  
c t  si I'on réunit les points déterniinCs, on ol)lient urie ligne qui  
s'inclirie vers la ligne des :il~scisscs, puis devient e t  iestepnrallèle 
i celle-ci. 

Dans ln  région constante (concentriition 18 H 22 p. 100), ce 
coefficient n 1516 t,roilvk kgal à 0,0885. Il est rigoiireiisement lc 
rn0irie pour tous les heiirrcs purs ,  ainsi que j'ai pu iri'en assurer 
parl'esariien d'un trus s r a n d  nombre d'kchaiitillons de beurres 
autlicntiques (plus de  123, prélevés dans diverses régions de la 
France (Norrnnridie, Bretxgne, Flandre, Auvergne et Loirairie). 

.iussi, si l'on compare les points cryoscopiqucs olitenuç dans 
les essais avec ceux qu'on peut calculer par  le coefficient, on est 
frappé de leur concordance presque absolue. 

Voici, d'ailleurs, eri t;ibleaii, quelques cxerr i~~les  q ~ i i  iiioritrent 
cette concordi~nce : 

Poinl de  congClntion d e  la benzine pure . . 0;j 43 
Point zero centigrade. . . . . . . . 7:960 (1). 

(1) De la graduation arbitraire di1 thernioni2tre. 
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Coocenlratioo O 0 
d u  dissolvarit. 

. 19>025 

. 49.141 

. 15,71i 

. %l,367 

. 20,485 

. 20,262 

. 20,203 

Différence. 

-0,003 
+,uns 
+o,ooi 

0,000 
-0,006 
- 0,003 
+O,OD4 

On vbit que tous Ics beurres purs  fournissent, L concentr  '1 t '  ion 
tigale, u n  mémc abaissement 9 11200 de degré près. Dans la plu- 
part des cas, l'écart est inférieur ou nul. Enfin, les beurres salés 
donnent l e  riiSine alxiissenlent q u e  les beurres doux ; les beurres 
simplement fondus conservent duran t  t rés  loo$enips (plusieurs 
mois) le  m&me point cryoscopique. 

Pour  les ~twrgarines,  l a  courbe des :ibaissements a sensiblc- 
ment  In mPme allure générale que celle des beurres purs ,  riiais 
clle n'est pas  en coïncidence ayec elle. Pour  des concentrations 
d'essais (18 à 20 p. 100), Inconstante cryoscopique iiioyenrie a Pte 
trouvée tgille à 0,0764, coefficierit ~ietteiuent diffërerit de  celui des 
beurres .  

Conclusio~t. - La grande constarice des points cryoscopiques 
des b e u i x s  el des ~rii~rgariries permet l'eiiiploi de  la iiiétiiodc: 
crgoscopique pour la recherche des falsifications dcs beurres. 

Cette rriétliode est rapide ; elle est précisci, en ce sens que  les 
résultats sont rigoureuseiiient les inSines pour  u n  échantillo~i 
donné, quel que soit le nombre d'essais ; elle est  d 'une sensiLilit6 
suffisante pour  découvrir facilement des beurres inargariri6s h 
faible dose (5 h 6 p .  100). 

La rriéthode cryoscopique, ainsi utilisée, ne saurai t  cependant 
suffire, H elle seule. A dasser  les heiirres en hixrres  purs  et  heiir- 
res falsifiés ; certains échnntillons, l iabi len~ent  fiiiudts, à la fois 
par de la  innrgaiine et p a r  de la graisse de  coco, échappent à ce 
iiiode d'invest.igiitiori ; rniiis, c:oiiiplétCe p i .  1ii dt!l.eririirii~Liori des 
points cryoscopiques des protluitade saponifici~tion, par la  connnis- 
sance de l'indice de  réfraction et  p a r  celle des acides volatils, la 
méthode acquiert une grande valeur de  diagnostic dans la recher- 
elle des fnlsific;itinris des diverses rniitières arasses  et des beurres 
en particulier. 

( Tt-amil e.céçuié au laliovatoi7.e d e  chimie de L 'E(de  ruiiioririle des  
zntlustries n j r i co les  d~ DOMU).  
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C~ractérlsation de la résorcine par la réaction 
cyann-cuprlqne, 

La résorcine posskle  une  aptitude remarquable à donner des 
solutions aqueuses présentant une fliiorescence verte t r h  intense, 
lorsqii'on la soumet à l'action de certains réactifs. C'est ainsi 
qu'il est très facile de  la  caractériser par  l'action successive d u  
sulfate de cuivre et d u  cyanure de potassium. 

Lorsqu'une solution aqueuse de resorcine, méiiie très étendue, 
est additionnke d c  sulfate de cuivre (ou de  tout au t re  sel cuivri- 
que soluble), puis d'un léger excès de cyanure de  potassium, il 
se dkveloppe une  belle fluorescence verte, rksistant B une t r k  
s rande  dilution. Il est hon que le milieu soit rieutre ou t r i s  fiii- 
hlement acide. 

II est important de  noter que la rSaction n'a pas lieu, ou d u  
inoins se manifeste assez faiblement pour passer inaperçue, si la 
résorcine est ajout& au  mélange prkalablemerit fait de  sulfate 
d e  cuivre e t  de  cyanure de potassium en excès, et il e n  est 
ainsi même lorsque ce mélange est fait extemporanérnent ; elle 
peut néanmoins se produire avec intensitk si, ii ce mélange 
inactif de résorcine, d e  sulfate cuivre et de cyanure d e  potas- 
sium en excès, on ajoute une petite quantité de sulfate de  cuivre. 

La rEaction en question est iinrnkdiate à froid, et il est inutile 
de recourir k l'emploi de  la chaleur. La fluorescence verte est 
accompagnée d'une coloration rouge plus ou moins vive, qu i  
est rouge-sang avec une  solution de  résorcine à 1 p. 100 e t  qui  
dispiirait lorsqiie la dilut.iori est siiffisarite. 

On peut  adopter la technique suivante : h quelques cc. d e  
la solution aqueuse neutre ou faiblement acide dans  laquelle on 
recherche 1ü rksorcirie, on ajoute quelques gouttes de  solution de 
sulfate de cuivre au  dixième, puis, son vo lun~e  environ de solu- 
tion de  cyanure de potassium au  dixième;  on agite vivement et, 
sans tenir compte de la coloration rouge intermédiaire, on dilue 
,jusqu'& coloration jaune-rougeatre ; on augmente ainsi l a  nettetk 
du p h é n o m h e  de  fluorescence, qu'on observe en cherchant avec 
soin l'incidence lumineuse convenable. Cette fluorescence est trEs 
nette, rnéme pour de petites quantitks de  r6sorcine. La sensibi- 
lit6 de. la riactiori nl.t.eint le dix-millième (Ogr. 1 de rksorcine dans 
1 litre r1'e;~u). 

La fluorescence observée provient vr:iiserriblablenient d'un 
phénoriiène rl'oxgdation ; quoi qu'il en soit, il résulte de la 
remarque mentiorinéeplus hau t  que la rkaction n'est pns due à 
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In seule présence du  cyanure douhle de cuivre et de  potassiuiii, 
mais bien à In foriiintion riiCine de ce sel double en présence de  
la ri.soi,cine. 

Ln rapprochant cettc r h c l i o n  dc celles que fournit la rEsor- 
cine avec le chloroforriie ou le chloral en prkserice de la potasse 
ou de  la soude i:t avec certaines solutions tr?s aclives d'osytla- 
ses, rious avons pu nous convairicre que, par ln siiiiplicité 
d e  I'exkcution et  par  In sensibilité, ellc mérite de  passer dans  la 
pratique. 

Rcolici-clic r ~ p i d e  de l'acide bai-fqne dans le 
bcnimre et le h l t ,  

Par M .  E. G A U V R Y .  

La iiiétliocle qiie nous lproposons pour  la recherche rap ide  de 
1'acidel)orique daris le beurre  ct le liiit est basfie sui. la colorillion 
rouge foncé que donne l'acide borique en présence de  cristilus 
dl;icide oraliq ue iniprégiifis de  curcuma (1 ) .  

On prend 10 g r .  de beurre environ, sur  leçq~iels on verse 20 h 
25 cc. d'eau suffisainnient chaude pour assurer la fusion du 
beurre, et l'on Sinulsiorine \ivemerit avec u n  agitateur ; après 
séparation de la couclie butyreuse, on filtre la partie aqueuse sur  
u n  filtre S plis sec, et l'on reçoit le liquide cliiir diins uri t u l ~ e  de 
centrifugeur ; on  joute 7 S 8 goultes d'eau d e  1)aryte et  10 cc. 
erivii~ori tl'alcoul ordinaire (l'addition d'alcool est  nécess;tire lors- 
qu'il n'y a que des traces d'acide borique) ; on laisse en contact 
penrlorit quelques minutes, et l'on centrifuge ; on décarite le 
I i q ~ ~ i d e  et, sur  lc pi-écipiti: resté nu fond du tube, on verse, en 
agitant,  1 cc. d 'une solution conceritrk et  chaude d'acide oxa- 
liqiie; 1'oxal:ite de baryum, dissous r1:rns l'exc& d'acide 
osaliqui:, est reprkcipité par  ;~tldition d'une quantité suffisante 
d'alcool ; on centrifuge de  nouveau, e t  l'on dCcarite le liquide 
limpide rlans une capsiile (le porcelaine tiien 11lant:he ; on é r a -  
pore iiu bain-mûrie, s m s  dépasser la teiiip~i.iitui.e de 8s0, aprés  
avoir ajout6 que1qut:s gouttes d'une teirit~ire alcoolique de cur- 
curriii. 

La coloration rouge se iiianifeste d'abord s u r  les h r d s  de  la 
capsule dans laquelle s'elfectue 1:i concenlr;rtion, puis elle p g n e  
toute I i l  iiiasse cli7s que I'i:v;ipui.atiun est coiiiplète. 

I,a réaclion est trks serisible et peut iJiceler iietteirierit 
U iriilligr. 2 d'aciclc horique. L:L colorat,ion varie du  rose fr:iric au  

(9 j A.  A n i ~ o c a ~ i i ,  Glérnents de Pharmacie 
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rouge vif,  et son intensit6 est sensiblernerit proportionnelle à la 
teneur du  beurre en acide horique. Dans le cas où le prodiiit exa- 
miné ne contient r i i  acide borique ni horiites. on obtient une colo- 
ration jaune pâle. 

Pour le lait, on apure s u r  les cendres, qu'on reprend par une  
goutte d ' l lC1 et  quelques cc. d'eau tiide. On traite p a r  l'eau de 
haryte, e t  l'on continue cornine précédemnient, 

( f i - az ' u i l  ezicuté nu Lnborntoire de l(1 Rrjence t ls  Tz~nls). 

Coiitrlliutlon ii I'Piturle nnalytlque den pliéuonicnerr 
d'orydatlon dans  l e s  vins,  

d'ai essayé 1';iction d'oxyrlarits variés sui. les vins, clans le !)ut, 
de  me rendre compte des su1)st:inces qu i  sont les plus affecties et 
aussi des trarisforriiationç que  ces substanc:eç sul)issent sous 

lTc rie. l'action de l'oxy,' 
J'ai fait intervenir les agents d'oxydation en apparence les 

plus disp;~r:~tes, parce que j'ai essay6 de  ne  laisser dans l'oinhre 
aucun cas particulier. Cette élude es1 d'ailleurs incorriplCle, car,  
si  j'ai étudik l'action de  certains oxydants sur  in giycdrine, 
l'alcool, les acides fixes et  volatils, les éthers, etc., j'ai laissé 
pour le niornent e t  volontaireirient dans  l'ombre l'étude de 
l'action tic ces niéiiies corps s u r  les tannins,  sur  In rnntiére colo- 
rante, s u r  l a  c r h e  de tartre, etc. 

La preiiiiére expérimce a porté s u r  un vin rouge atteint de 
casse diastnsique, dans lequel on a fiiit barbotter di: l'air froid 
pendant 3 ininutes la teinpératurc du laboratoire. 

Le tnl~leau suivant montre le résultat de cetteopérütiori : 

Vin ;ipies5 minutes 
Vin Lémuin de trai l rment  

B lair .  
- 

Alcool. . . . . . . .  11,s 11.5 
. . . . .  Aciditetolale. 4 .38  4,32 
. . . . .  Acidité valatile 0,84 0,84 

Acidite fixe . . . . . .  3 ,48  3,48 
Sucre . . . . . . .  3.93 3,93 
Glycérine. . . . . . .  8,!)7 9,01 

. . . .  Matière colorante non  casstk cassée 

Ce tableau montre que, sauf la matière roiorante, qui s'était 
coiiipléteriierit ci~ssée au 1)ouL de 2 k  heures, bien que le vin mis  
en expérience eut  (Sté, comme le téiiioiii, enfer1116 dtins un flacon 
bien houché, aucun autre 6IPment ne  sendile avoir soufrert. 
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I l  ne faut pas, dans  cette analyse, tenir compte de l'écart tri:s 
faible qu'on constate dans  les dosages deglycérineet qui tient aux 
erreurs d'analyse. La inCthode de  M. Laborde, que j'emploie, est, 
e,n effet, très conimode, mais elle est longue et nécessite un nom- 
bre tel de manipulations que des pertes sont toujours A craindre. 

Le mSnie \.in a été additionnk de 125 gr. d'oxyde de cuivre 
par litre ; aprbs un cont.:lc:t de 5 heures 212, 1':in;~lyse a dnnrii? 
les rEsultats suivanls : 

Vin témoin - 
Alcool (distill.) . . . 11,s 
Aciditétotale. . . . 4,30 
Acidite volatile . . . 0,84 
Acidite f ixe  . . . . 3,48 
Sucre . . . . . . 3,93 
Glycérine . . . . . 8,97 
Matière colorante . . non cassee 

Vin traite Différences - - 
12,s nulle 

3,87 - 0,4:i 
0,97 + 0,Cl 
0,90 - 0,58 
3,9J nulle 
8,u - .0,33 

cassee 

Les difrérences ici sont sensibles ; la diminution de I'aciditéfixe 
peut s'expliquer par une sntur;ition partielle de l'acide tartrique 
par l'oxyde de cuivre ; I'au~rneritation de l'acidité volatile et la 
climinulion, sensible cette fois, de la glycérine, sont un  indice 
d'oxydation. Enfin, comme dans le cas précSclent et dans 
les m61ries conditions, la  niiitière coloiïmte s'est oxydée. II est 
bon aussi de remarquer que, pendant les 5 heures 212 qu'a duré le 
contact du vin avec l'oxyde de cuivre, la tenip6r;iture d ~ i  labora- 
toire n'était pas supkricure à 12' et celle du liquide à 8-20(1. 
O n  voit donc que l'action de l'oxyde (le cuivrc est doublement 
dangereuse pour le vin : '1" par son action saturante sur les aci- 
des fixes; 2 O  par son action oxydante, qui se traduit par une 
augmentation de l'acidité volntile, en infime que par une 
dirriinution de la glycérine. 

On conçoit donc que le cuivre doive Ctre proscrit des récipients 
ou appareils dans lesquels séjournent les vins, surtout si l'on 
fait inter-~enir lit chaleur. 

La dissolution d'une certaine quantité d'oxyde de cuivre dans 
le vin, ainsi que l'augmentation des acides volatils et la diminu- 
tion de  la glycérine. expliquent aussi parfaitement la s i c ! ' w c s s a  
qui acconipagrie le goùt métallique caractéristique que prennent 
les vins renfermés dans des récipients ou appareils en cuivre, 
dont le  contact esl, comme on le voit, susceptible de nudifiel- 1i.i 

composition du v h .  
Nous avons fait ensuite une série d'expériences dans lesquelles 

l'agent d'oxydation mis en cirurre a kt6 l'acide nitrique pur k 400. 
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300 cc de vin hlanc, srlditionnts de I cc. d'acide nitrique, 
ont  donn;, après  quatre  jours de  contact ii la tenipisature ordi- 
naire : 

Vin Vin 
T6rrioin Traité Diffcrcncos 
- - - 

Ethers en acétate d'éthyle. . 1,246'36 3,11366 f 2,3750 
Glycérine . . . . . . . 3,0688 3,3840 - i,4848 

Le vin tCitioin possc:.de ici u n e  dose élevée d'6thei.s ; il ne faut 
pas  s'en etonner, cnr ce vin, d6ja vieux, avait été trait6 de diffé- 
rentes f i i ~ n s  et e n  particulier par  Ln rii0thode pnsteurosyfrigo- 
iique. 

Deux clioses se  ddgageiit de la lecture de ce dernier lableau : 
i0 Ilrie 6thhrification considi:i~hlc, qui f t~ i t  plus quedoubler la 

dose des 6 t h ~ i - s  ; 
20 Une diniinution du  poids de $ycC.rinc, qui atteint prés de  

4 gr .5  par  litre. 
O n  peut rernnrqucr que, dans cctte expfiriencc, l'action est plus 

niünifcste parce que  j'ai fait abir u n  aqcmt oxydant plus énergi- 
que que dans  les exp6riences pi~Aciidentes. 

De plus, i l  est lion de faire oliserrer qne c'est une ~iropriritk 
caractiristiqiie de In glycérine d o  s 'unir a u x  acides rninéraux 
110ur foririer dcs éthers, e t  en particulier avec l'acide nitrique, 
avec lequel elle peut dourier toute une série de produits d'oxy- 
dation allant depuis l'alrl6hyde glycérique : C311BO" qui r{sulta 
d'une fixation d'oxygime avec Climinalion d'eau, jusqu'à la tri- 
nitrine : Cl15(0..lsO")', véritable éther-sel r é s u l h n t  de  l'union 
clirccte rlc 1':~cidc nitrique ti la glycbrine. 

Enfin, p a r  substitution d'alcoyles a u x  hydrogènes typiques 
(Ber-nthsen), la glyc6rine donne des 6ttiers tels que la nionoétliy- 
line (:Y? (OlI)"(O.C"II") et la tricthyline, qui ne peuvent s ' o l i t ~ ~  
nir que par  fisat,ion preiniere d'oxygène sur  le radical alcoyle, 
oxylst ion tvidemment favorisée pilr les oxydants tels q u e  C i 1 0  

et Az031L 
.Je crois plutAt à cctte dernihre hypotlikse qii'k I:t preinibre. 
Au surplus, In glycérine est çusceptihle de  donner p a r  oxyda- 

tion! et suivant les conditions dans lesquelles se fait cette osy-  
dation, toute une s6rie de protluits jusqu'ii e t  y corripris l'acide 
formique ; il ne faut donc pas sSi:tonner de voir disparaître Iri 

glycérine el; augmenter le chifi're des kthers citins les vins 
suroxylés. 

Voici une autre  a n a l p e ,  u n  peu plus coinplfte, qui confirine 
ces résultats.  
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Le vin trnité n recu 2 cc. d'AzO'l1 pnr  409 pour 300 cc. de 
vin, et le  contact a été inairitenu pendant I 2  jours : 

Vin Vin 
Tcrrioin ïi.;iitli Diît'iirenccs 
- - - 

hcidilc volatile . . . . . . .  ,1 .:Hi 1,48 + 0,IB 
Ethers en acetate d'éthyle p. litre. 0.31 13 3,6432 f 3,432 
Glycérine . . . . . . . . .  7,37 4.35 - 3,08 

II est à milarquer  que, sur tout  avec AzO"1, l'alcool est peu ou 
pas iifl'ecti:, ce que prouve l'analyse suivaiite faite sur  u n  vin 
ayan t  reçu 2cc. d'.\zOYH pour 5OOcc. vin, la durée du eoritücL 
ayant  616 de 13 jours la températiire du  Inlmxtoirc:  

Vin \'in 
Téiiioin Trait6 Ilifffirences 

- - 
Alcool . . . . . . . . . .  1 I o  1 I o  ri i i l le 

Ethers en acCtak d'et,hylc par litre. 0.1931i 0,2664 + 0,0528 

Ln co)tclusion qui  se dégage de cette étude rrie semble Ctre 
confornie k l'opinion h i s e  p a r  le D r  Saint-Laser et par  M. Aubiii. 
dans un  article paru dans le Pmg~.~iq [~! / r icole d u  ie'juillet 2906 et 
a b  ils s'exprirn;iirnt ainsi : (( La transforiiiation d e  l'alcool dii vin 
u en aldkhydes et en éthers est produite par  l'oxyde de fer ct 
u le hioxytle d e  ninn~:irièse qui  existerit daris Ir, vin i 1'6tat de 
u coiiil~iriaisori iivcc 1';ic:itle tartriqiie, joiiarit leur rAle haliit.ue1 
a tle convoyeurs de llosygPne de l'air N. 

Les expkrienccs que j'ai fiiites iiie perrricltent doric de  iiie r a n -  
ger  2 l 'avis de ces savants et d'ajouter qu'il n'est pas rit'ctiss:~irc: 
que les oxydes i i i i : t i t I l iq~c~ proviennent du  sol et p;~.isent dans le  
vin i l ' éh t  de conibiri:~isori org:irio~~iétallique. 

Ces coinliiniiisoiis, - noiis l'avons vu pour l'oxyde dc cuivre. 
-peuvent sc forrncrh la suite d'un contact purenient accideritel, 
ce  qui a une importance capitale et qui justifie I'opiniori d e s w i o -  
logrues. à siiroir qiie les appareils en cuivre, surtout lorsqu'on 
doit fiiire intervenir In clinleur, tloivent Ctre ériergiquement 
proscrits cles riianipulütions cenologiques, parce qu'alors l ' x t iun  
catalytique oxydante n'est plus modérée et  qu'elle affecte les 
constituants les plus essentiels des  vins. 

Cela est tellc'iiient vrai  que si, p;ir :mident ,  une trop grande  
q u m t i t é  d'oxyde cuivrique est absorbée par la vigne trop pr$s do 
l'époque des rendanses ,  tous les viticulteiirs savent coirihien 
le vin qii'ils ric:olt,erit est irist:ilile à l'air., plat c:t d8siigréablt:. 

En  r6sumi:, nous croyons pouvoir dire que, s'il est vrai qu 'a  
doses es t rh lemer i t  faibles et A l'btat de  eoiubinaisons orgario- 
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métalliqiies, lesoxydes de fer et de  ninnçr;inCse agissent f;lvoralile- 
ment en fiivorisanl les étliérifici~tions ct les aldtihydificationç, il 
est tout aussi vrai que  les oxy'dants énergiques, et en piirticulier 
les oxydes ~nétal l iques tels que l'oxyde de cuivre, mis en contact 
avec le vin à leiiipérature élevke, contraclent avec ce dernier des  
combinaisons qui en modifient l a  conipositiori en i~t ténui int  leur 
acidité fixe, eri a u p i e n t a n t  l'acidité volatile e t  eii afrectnnt pro- 
fond6rnent le irioelleux en détruisant une partie de la glycéiirie ; 
de plus, ils favorisent l'action nkfaste de la casse diastasique. 
L'augrnentntion réelle des éthers et des aldéhydes ne saurait  Ctre 
achetée a u  pr ix d'une alti:ratioii aussi proforide du  vin. 

REVDE DES PUBLICATlO NS FRABÇAISES 

Itrclici-ehc den iiitritca t i ~ n a  I'FRU potal~lc u I'airlc 
du r ~ u g e  neutrr. - A I .  11.OCIIAIX ( S O C L ~ C  de biolyze, séance 
du 30 janvier 190!1). -- Le reactif dont  se sert M. Iiocliaix est le 
monochlorhydrate de dirriétliyldiaininotolup!i6nazine syiiiétri- 
que, connu comrnercinleiiient sous le  noin de rouge de toh~qlène  
ni1 sous celui de  m q e  n d r e  (nentrnl-roth des :lllemnncls)r qni  
donne une coloration bleue iivec l':lcitle nitreux. II emploie cc 
rdactif en solution k O gr. 20 pour 1 litre d'eau. 

On prend dans un  verre 30 cc. de cette solution, B lnquelle on 
ajoute 10 cc. de  l'eau Ü examiner et de  1 h 3 cc. d'une solution dt: 
SO'H" & 20 p. 100. Si l'eau contient iiri nitrite, SO1ll' met en 
IibertE l'acidi: nitreux, qui donne, avec le rouge neutre, une  colo- 
ration d'abord violette, piJssnnt ensuite au bleu. On peut sinsi 
déceler 51200.000 d'acide nitreux dans 1 litre d'eau. 

Les nitrates, l 'ammoniarpe ou les autres bases, les sulfates 
alcalins et alcalino-terreux, les c;~rbonates, les clilorures, Irs 
ptiospti:itcs, les sulfures, les oxydes de  fer. les matières orsani-  
qum nedunuriet piis 1i1 réactioii e l  rie lil gêrieiit pas. 

Emploi du  rouge neutre pour la recliarolie dcri 
nitriten. - M. VAN AERDE (Retlue phnrmaceutiq~te des Fl'lnn- 
dres, 1909, p. 289). - L'auteur a essayé le procCd6 indiqué 
ci-dessus pn M. Hochaix, et il r k u l t e  d e  ses expériences : 
1 0  qu'en raison du peu de  sensibilité du réactif de hl.  Roch;iix, 
celui-ci n'est applicitble ni la recherche ni au dosage des nitrites 
dans les eaux alimentaires, parce qu'elles ne renferment que trés 
rarement, pour ne pas dire jamais, une proportion d'acide nitreux 

- ~ 

assez 6levi.e pour qu'il se produise lin virage net ; 2Oque lerouge 
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neutre n e  peut être coiisidéré comme un  réactif spécifique de  
l'acide nitreux. 

,Moyen dc diriéreaieier les alcaloïdes des ynlnyqi- 
nas par Irrir résctiun fluoroscoplyoe. - M .  DEPI'IGES 
(Bulletin de ln  Société de pharmacie de Hordeaux de septernbre 1909). 
- Si l'on dissout 2 cerili,rrr. de  quinine, de  cupréine, de  ciilcho- 
nine ou de cinchonidine d a n s  1 cc. d'acide acétique cristallisable, 
e t  si  l'on ajoute, en agitant,  2 cc. de SO'Il' p u r  (D = 1 ,84 ) ,  le con- 
tenu des tubes devient Irgèrement fluorescent, e t  la flamme di1 
iriagnésium exalte cette fluorescence. Si I'on s joute Occ. 2 d'aldé- 
hyde  foriiiique, on observe les faits suivants : avec In cupréine 
et avec la quinine (qui est  une métligl-cupréine), il sr: produit 
une forte fluoresccnce bleu-vert avec la cinchonirie, la fluores- 
cence tire davnntage sur  le Heu ; avec In cinchonidine, elle est 
bleu-violet, et ces phénornénes se  produisent sans qu'il soit nkces- 
siiire d e  recourir à la Iiiiiiiére du rriagnésiuni ; il suffit d e  rcgar- 
tler le liquide par  réflexion ou d;~ris l'axe d u  t ~ i b e  sur  fond noir .  

Si I'on ajoute 3 à 4 cc. d'eau dans  chaque tube et si I'on agite, 
la fluorescence de la quinine, de  la cirictionirie et d e  In cinchoni- 
dinc persiste, tandis qu'elle disparaît  avec la cupréine. Avec la  
quiriirie, l a  teinte verte a plutfit une tenditrice à s'accentuer. 

Si l 'on ajoute une plus grande quantité d'eau, la fluorescence 
de la cinchoriidine s'atténue rapidement, itii point de n'étre plus 
guix-e visible i part i r  de 10 2 13 cc., alors que,  jiisqu'a 40 e t  
rriCiiie 50 cc., cellc de  In quinine e t  de la cinchonine est encore 
fort intense. 

Ces rliKérences permettent (le recoriniiitre l'un de  l'autre les 
cluiitre alcaloïdes en question. 

Ces ph6noiriènes sont d u s  a u  noyau quinoléique que renfer- 
ment ces alcaloïdes ; la quinoléine, en cll'ct, dissoute ditris l'ncidc 
itctStique et additionnée de SO'HS, donne u n  liquide jaune prbsen- 
tant une  faible fluorescence, plus saisisstible avec la lumière du  
magnésiuiii, et, pa r  additioncle formol, le liquide devient peu i 
peu rouge plus ou iiioins foncf;, en rnPme temps qu'il se dévr:- 
loppe Urie forte fluorescence violette. 

Ideiitifieation de la glycériue après oxydation 
permanganiqoe et h l o ~ y - ~ l o i i i l ~ l ~ o ~ .  - 31. G. IIENI- 
(;ES (Bullelin d e  ln Soçidé de phnrmacze de B o ~ d ~ a u : ~ ,  1909, 
p. 230). - 1,'nuteur a niontré (1) que Iü transformation facilrl, 
p a r  les halogènes, et notamment le brome dissous d a n s  l'eau, 
de la glycérine en diosy-acétone, puis de  cette derniizre en 
niéthylglyoxal à l'aide de S04B2, permet urie diagnose sûr(,, 
coinniode et  très scnsilile de  ce trialcuol. 

(1) Voir Annales de chimie analyliyue, 1909,  p. 221. 
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,L'action du  permanganate de potassium s u r  le méme produit,  
en milieu légèrement sulfurique, hien que  non localisée a u  
groupe alcool secondaire, entralne aisément IR production de - - 
corps aldéhydiques dont  les aptitudes réactionneiles spéciales, 
s i  marqukes, peuvent P,t,re iitiliskes pour la recherche de In  @y- 
cérine. 

Pour cela, on prend dans u n  tube k essais une petite quantiti: 
de glycérine, l gr. par  exeinple, qu'on étend de 10 fois son poids 
d 'eau;  on ajoute Occ. 5 de SO'II* p u r ;  on  porte à l'ébullition, et, 
retirant du feu, on ajoute, en agitant,  5cc .  de  solution d e  per- 
manganate de potassium k 2 p. 100, puis, après agitation jus- 
yu'$ decoloration, on fait rapidement refroidir, et I'on procède 
a u x  essais suivants  avec cette solution que nous dCsignerons par 
l;t letthe G ,  

Reactzons colories. - On prend, dans u n  tube A essais, O cc. 1 
de G ,  Occ. I d'une solution alrooliqiie de  risoi.cinc au  vingtième, 
2 cc. de S04H"(n = 1.8'c), et l'on agite ; il se développe peu k 
peu, sans chauffer, une  teinte jaune, puis  grenadine, due  la 
présencedu rnEthylglyoxal et de traces de formol dans  le mélange. 
Si I'on porte au bain-marie bouillant pendant 2 ou 3 minutes ou 
s i  I'on chauffe avec précaution feu nu, il se dkveloppe une 
coloration rouge-groseille intense, avcc forte bande d'absorption 
dans le jaune vert, due à la présence prédomiriante d'aldéhyde 
glycériqiie. 

Dans les tnéiiies conditions, le ttiyrriol do~irie une teinte rouge- 
sang s'exaltant fortenient à ctiaud, avec une large bande d'ab- 
sorption dans le vert,  jusqu'au bleu. 

Le niiphtol P donne, sans chauffer, une coloration jaune rou- 
geâtre, avcc une forte fluorescence verte. 

La codkine fournit également sans chauBer, et aprks quelques 
instants d'agitation, u n e  coloratiori rouge-violet, puis violette, 
passant  au  bleu foncé si l 'on vient à chauffer duran t  2 ou 3 
minutes au  bain-marie bouillant (action du rnCthylglyoxa1). 

En di luant  suffisamriierit avec SO'I12, on observe alors, dans le 
rouge, l i ~  forte bande d'absorption caractéristique. 

En employant Occ.4 de  G au lieu de Occ. 1, sans changer les 
doses d e  riactif et de  S04111, on  n imniédiaternent, avec le gaïacol, 
une  teinte rouge-pourpre intense;  aprEs quelques instants,  avec 
l'acide salicylique, une  coloration jaune.  

Rénction hydrazinique. - E n  mettant dans  un  tube i essais 
volumes égaux de  G et  d'ricbtate de phénylhydrazine (phénylhy- 
drazine liquide, 2 cc. ; solution aqueuse au  d i x i h e  d'acétate de 
sodium cristallisé, 20 cc. ; acide acétique cristallisable, 4 cc.), on 
obtient rapideirient u n  trouble blanc, lequel s'accentue et jaunit 
peu à peu à froid ; i l  devient rapidement hriin i chaud.  A l'examen 
Ï n i e r o ~ c o ~ i q u e ,  on  observe ies grains  arrondis, jaunes, trks 
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réfringents de la glyc6rosazone et quelques-uns des groupeillents 
de I'osazone iriéthylglyoxalique. 

Rinctions de ~iduc l ion .  - Le liquide G réduit rapidement h 
froid les réactifs de  Kessler et de Fehling, ainsi que le  nitrate 
d'argent aiiinioniaco-sodiqiie, adt l i t ionni :~ a ~ i  prhalable de leur 
voluine de  lessive de soude pour sursaturer l'acidité de G. 

P o u r  de  plus grandes dilutioris, on opère de  iiiérne, inais e n  
ajoutant du permangaiiate de potassium jusqu 'à  coloration 
persistant pendant un  ( p a r t  d e  iiiinute environ. Lne goutte 
de  soliition satiirée d'acide oxnlique décolore finaleinent le 
liquide G .  

Les rfiactions colories sont  extréiiieirient nettes avec des solii- 
tioris de  g l y é r i n e  à 10 g r .  par  litre. Elles sont encore ti+s per- 
ceptibles pour une concentriition 10 fois nioindre. 

I,rs r h c t i o n s  rfiductrices, sur tout  avec le réactif de Kc:ssler, 
s'obtiennent aisément avec 10 g r .  de glyc6rine p a r  litre. :\ cette 
dilution, lii réaction hydrazinique n'est plus à conseiller. 

Avec le  bioxyde de  plomb, l'action oxydante est encore plus  
rliffiise et plus destructive. Ori s 'en apercoit aiséinerit pa r  le vif 
dégagenient de gaz carbonique qui  se produit et par  la formation 
d'aldéliyrle formique. 

Cette production de mklhanal est même tellenlent prcdomi- 
nante que les réactions de  ce corps l'emportent (le beaucoup s u r  
celle des autres produits d'oxydation forrnés siiiiiiltnnciiiierit ; de  
plus, comme elle paraît  constante pour  les divers polyalcools 
(glycol, érythrite,  e tc . ) ,  elle ne présente pas, na point dl: vu(: 
analytique, les avantages de  spkcificité qu'on réalise si hien p a r  

menes. l 'usage des hrtlo,' 
Toutefois, elle est d'une trEç grande sensiliilitt': et, ce litre, 

elle merite d'Stre retenue. 
En portant pendant quelques instants A I'éhiillition une solu- 

tion aqueuse de glyckrine au  dixiérne, additionnée du  viri$iénle 
de  son volurrie de SOqBS et  de 10 à 20 centiçr.  de bioxyde de  
plomb par  cc. desolution, on constate un vif dépgernen t  de  CO', 
et le liquide filtré présente tous les caractères dcs solutions de 
formol (odeur piquante bien connue; trouhle blanc, après  neu- 
tralisation, avec une solution d'aniline ou d'acEtate de pliénylhy- 
drazirie ; pouvoir réducteur Fnerçique s u r  les solut,ions alcalines 
de cuivre et  d'argent, etc.). 

En outre, en ajoutant 4 cc. de ce liqiiide'à 20 cc. de S0411' pur  
(Tl = 2,84) et  agitant,  on obtient un  melange qui ,  réparti par  2 
ou 3 cc. dans des tubes à essais, donne, par  addition de quelques 
gouttes d'une solution alcoolique au  vingtiérne de  divers p h i -  
nols. les réaclions suivantes : 
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Avec le phénol, coloration rouge-vineux, avec précipitk de 
mèine teinte. 

Avec In ~ k o r c i n e ,  coloration rouge-sang, avec également pré- 
cipite de  mérne teinte. 

Avec le gaincol, coloriition rouge-pourpre d'une extri.ine inten- 
sité. 

Avec le 1h!/rnol, coloration rouse-sang très intense. 
Avec la c o d h i ~ ,  niitgnifique coloration violette. 
Ces trois derniers réactifs donnent encore des r6sultats fort 

nets avec des solutions de  glycérine$ O gr.50 p a r  litre. 
En additioiinant J cc. de \-in d'un égal volurne d'eau, réduisant,  

par  iiliullition, le voliiine à ?cc.  pour  chasser l'alcool, ajoutant 
ensuite 5 cc. d'eau, 0cc.5 de  S0411%t 1 h 2 gr .  d e  PbO" faisant 
bouillir pendiint 30 B 40 secondes et filtrant, on obtient un  liquide 
qui,  a p r k  addition de 5 fois son voluiiie de SObHo concentré, 
donne, avec le thymol, le gaïacol et la codéine, les rihctions qui 
viennent d7Ctre indiqiiEes. 

En mettant quelqiies décigr. tl'iin cnrps gras  (gIyc6ride) dans 
un tube essais avec quelques gouttes de lessive de soude, 2 cc. 
d'eau et porlant duran t  une  minute à une Chullition tranquille, 
ajoutant ensuite 10 cc. d'eau, 0 cc. 5 de SO'II', 1 à 2  gr. de  I'b02, 
faisant bouillir encore pendant nue minute. puis, filtrant. on 
obtient un liquide dans lequel l a  glycérine, libérée d u  corps gras, 
peut étre mise en tkidence, sous forme de ses produits d'osyda- 
tions, par  les iiiêrries réactions colorées. 

E w n i  dri dnsngc tlc I ' i i i d o s ~ l c  urmiiiaii-c. - Il. AIEN- 
3HCHEri' ( B d l e l i ~ z  t l e ~  sc imces  phal-nzaco10,giques d'août 1!109). - 
Lorsqu'on recherche I'indoxgle urinaire, on se sert ordinairc- 
nient du procédé de .\laillard, qui  consiste ù déf6quer l'urine en 
l 'additionnmt de 2/10 de  son volurne de sous-ac6tntc de  plomb ; 
nn filti-e ; nn inlrodiiit le f i l t ra tnn~  dans  une ampoule à robinet, 
et on l'additionne d'un volume ég;il d'IICI pur  ; on  ag i te ;  on 
ajoute du chloroforiiie au  mélange ;  on agite de  nouveau, et on 
laisse reposer;  le  chloroforriici appara î t  colore en bleu dans le 
cas de présence d'indoxylc. II peu t  se faire que l'oxydation p a r  
l'acide clilorliyrlrique n'ait p a s  étrS suffisante et que  le chloro- 
forme ne se colore pas, bien que l'urine contienne d e  I'indoxyle; 
on ajoute d o r s  2 o u  3 gouttes d'eau oxygénée ; api?s agitation 
et repos, la coloration bleue appara î t ,  et alors, suiviint I'inten- 
sit6 de la colori~tion, on dit que l'urine contient une  petite ou une 
forte proportion d'iridoxyle, ce qu i  rnan(jue de  piccision. 
M. Nenuechet n e .  prétend pas doser exactement l'indoxyle 

comme on  dose d'autres éléii~erits de  l'urine ; toutefois, il estime 
qu'on peut renseigner plus cnmplètement le niédecin en recou- 
ran t  au prockdé qu'il applique dans son 1al)oratoire. II opère sur  
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liOcc. d'urine, et il suit le procédi! ci-dessus indiqué. en ayant 
soin de fairc 2 ou 3 traitements successifs du mélange d'urine et 
d'HC1 par le chloroforme, afin de dissoudre tout I'indoxyle, et, 
pour chaque traitement, il emploie Scc. de chloroforme. 

Il réunit los liqueurs chloroformiques dans une ampoule il 

décantation ; il les lave par agitation avec de l'eau additionnée 
de 4 ou 5 gouttes de lessive de soude, puis avec de l'eau distillée 
pure, afin d'enlever HCI restant ; il décante la liqueur chlorofor- 
mique et la replace de nouveau dans une ampoule décnnta- 
tion ; puis il fait tomber dans cette ampoule, h l'aide d'une 
burette graduée en vinsti6ines decc., une solution titrée d'hypo- 
brornite de soude, en ayant soin d'agiter fiéqiiemrnent, jusqu'g 
ce que le chloroforme ait perdu sa couleur bleue (II n'est pas 
possible de dEcolorer cornpli.terncnt Ic chloroforiile, qui conserve 
une légère teinte lilas; on s'arrete lorsque disparaît la teinte 
indigo, ce qui est très facile A saisir). On note alors le nombre de 
divisions de la burette ; s'il a fallu 20 divisions de solution 
d'hypohrornite de soude pour décolorer l'indoxyle de 50cc. 
d'urine, il en faudra 20 X 20 = 400 divisions pour 1 litre d'urine, 
et, comme 20 divisions correspondent h I cc., on voit qu'il faut 
20 cc. de solution cl'hypotiromite pour décolorer l'indoxyle d'un 
litre d'urine; M. Mennechet donne alors pour résultat : indo- 
x y l e z 2 0  p .  1.000. 

La solution d'hypobrorriite de soude qu'emploie N. Jlennechet 
est celle dont il se sert pour le dosage de I'iirke : 

Ilrome. . . . . . . . . 5 cc. 
Lessive de soude ( D =  1.33). . 50 - 
Eau distillee. q. S. pour . . . 150 - 

Cette solution est ensuite titrée et rarrieriCe H la terieur de 
50 gr. de brome h l'état d'hypobrorriite de soude puur 1 .O00 cc. 
de r h c t i f .  

Composés sucrés de la noir Praiche de kola. - 
RI. BOURDET (Sociét i  de pkavmacie de Piiris, s h n c e  du 3 novern- 
t ~ r e  1909). - I I  rksulte des recherches de l'auteur que 100gr. de 
noix fraîche de kola caritiennent avant hydrolyse 0 gr.747 de 
sucre réducteur et, a p r h  hydrolyse, Sg r .  La rotation avant 
hydrolyse, avec le tube de 10 centimètres, était a f = 20 22', et 
a p r k  hydrolyse - 0050'. Le sucre rérliict.eur troiivi! avant. hytlro- 
lyse a donné l'osazone caractéristique des glucose, lévulose et 
sucre interverti. 

Rec erelie dc I'aeétonorle. - NJI .  IJIfiERT et BONfl:i- 
ïI1Ol:R~SocWk de lioloyie, séance du 24 juillet 1'100). - Pour 
rechercher l'actltonuric, les auteurs prennent 23 cc. d'urine, h 
laquelle ils ajoutent 20 gouttes d'un réactif cornposé dc 10 gr. 
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d'acide acétique cristallisd):e et  de 10cc. de  solution de  nitro- 
prussiate de soude nu disiPiiie ; on mélange, puis on fait $isser 
In surface d u  liquide 20 g o u t t ~ s  d'airirnoniaque i 220 h i i i n é .  S'il 
y a acétoriiirie, ori voit apparnî t rr  iiri clisqiie violet A la siirface (le 
skparation dcs deux liquides ; les auteurs ont corist:ité 1':icétonurie 
chez tous les glycosuriques. L'urine de  la plupart des fernnies 
criceintes chez lesquelles l'enfant se présente par  le sicge contient 
des traces d'acétone, qui  disparaissent aprks un repos ilü l i t  de 
plusieurs jours. 

1909). -- Afin'de d h n o n t r e r  l a  prt5sence des carbonophospbates 
dans le lait ,  RI. Barillé a dosé l'acide carbonique à l'aide d'un 
appareil auquel  il donne le noiii de ciii~bonodoseiir, r h n s  lequel 
cet acide est absor1)C p a r  iinc soliition iiininorii:ic::tle d'hy t1rai.e 
de  baryte ; ce précipité est lavé k l 'abri de l'air, puis traité par  
1ICl ; on titre le c h l o i u i ~  d e  baryum S l'aide du nitrate d'argent 
en prksence du chroiriate de  potasse. 

L'acide phosphorique est dosé succ~essivemerit clans le lait 
naturel, dans le inPrnelaitprésiir8 et filtréet dans le lait prr;siir$, 
port6 B I'éhullition et filtré ; ces dosages donnent les phosphates 

- - 

solulilcs et insolubles et les cai,lrionophos~il~ates. Ceux.ci sont dis- 
soci(is par  l a  pasteurisation ;- la perte en acide phosphorique 
occasionnée par cette opération atteint le c inquiène de  l'acide 
phosphorique total e t  correspond 2 une précipitatiori de Ogr.73 
de phosphate bicalciqiie e t  (le Ogr.23 de c:irbonete de chaux  par  
litre de lait. 

Ilans les laitk préalablement p:isteurisés, JI .  Harillé a trouvé 
une teneur  en acide carbonique plus fiiible que dans  les laits . . 

non pasteurisés, inais en rapport avec la p ik ip i ta t ion  des 
c;~rbonophosphates. 

Ori peut dotic concluit qu'il exisle tlims le lait une coriibinai- 
son c a r b o n o p h ~ s ~ h a t é e  facilement dissociable, et que la pasteu- 
risation, en dissociant celte combinaison, détermine une décalci- 
fication partielle du lait en riiéme temps d'une déiiiinkralisation 
phosphatée. Ces moclilications c h i i n i q m  n'ont peut-être pas u n e  
tiks grande iinporlarice au  point de v u e  de  I'illirrientatiori nor- 
inale des adultes, mais elles peuvent prbsenter dcs inconv6riients 
lorsque l'alimeriti~tion de l'enfant est-en cause, en raison de I'irn- 
portance que joue In chaux daris la miniiralisatiori du squelette et 
dans la caséification zastriaue d u  lait .  

L'action bactéricidcé exercée sur  le lait p a r  les rayons violets, 
action mise en évidence par  M.\[. IIenri et Stodel, permettra peut- 
être prochainement de subst i tuer  ce procédk dc-conservation i 
la pasteurisation, et :rlors on aura réalisrl! un  vkritahle progrés, 
car, d'aprEs les constat:ltions faites par  M.  Rarillé, le  lait rendu 
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stérile par  les rayons ultra-violets conserve intacts ses carbono- 

E n a a l  d o  eaî'ran. - 11 K i B E T  (Bul let in des sc i~nces  phai.ma- 
colqqiyzies de juillet 1909). - Un des modes d'essai du safran 
indiqué par le Codex 1Y08 consiste k traiter par  la benzine Ogr.50 
de  safran riesskché; ce liquide ne doit pas se  colorer; s'il se 
colore en jaune, c'est que  le safran coriticnt de l'acide picrique on 
des mat,ii.rc:s coloraritc:~ de la liouille. Les droguistes ont  protest,& 
avec raison contre ce mode d'essai, qui n'est pas infaillible, rnnis 
il faut  reconnaitre que.dans leur erisemhle, les essais qui  figurent 
a u  Codex sont t r i s  judicieux et  supérieurs ii ceux de la Pharina-  
copCe alleniande, qui se  contente de rechercher la proportion de  
filaments rouges et  jaunes, de doser les ceritlres totales, celles 
solubles ou insolubles tliins lIC1 et  SU411". 

D'après RI. Ra l~e t ,  le (:odex (le 1908 contient, relativement 
1'appri:ci;ition ries ri.sullnts, quelques inexactitudes qu'il croit 
devoir signaler.  II a opéré sur  un assez grand nonil)re tl'tJchan- 
tillons di: safran d u  GAtiniiis, de safran d ' E s p n p e  et [le safran 
choisi (le s:ifrnri choisi, qu'or1 designe aussi dans le cornrnerce 
sous le-noin cl(: s n f i m  conpi ,  est t'oriiié par  la partic rouge du 
stigniate). 

II a déterminé l'humiditc, les cendres et l 'extrait;  quant  a u x  
ch i f ies  qu'il donne pour le pouvoir colorant, ils ont  la significa- 
tion suivaiite : lorsqu'il dit ,  p a r  exemple, que Ic pouvoir colorant 
d'un si~friin est (Ir, l/ii0000, c e h  veut dire que la quantilé d'extrail  
correspondant !L 2 y. de ç a f r m  colore X!:000 g;. d 'mu en jaune 
net.ternerit perceptible derrihre u n  verre dépoli exposé à In 
liiiiiifire difïiise. 

IA'huriîidité n t;tk d o s k  par  pei te  de poids aprEs un  séjour 
de  d e u s  lieures à I ' é t u ~ ~ e  h 100 degrés. 

Les cendres ont é t i  obtenues nu rouae sombre. 
L'extrilit sec a été obtenu par  évaporation, au  bain-marie 

liouillnnt, di1 prorl~iit de  la lixiviation du safran. 
' 

Voici Ics résultats otiterius par 11. Rabrt  : 

Safran Safiari Safiiin I'rovenances diverses 
rhoisi Giitinais r l ' l ispn~ne - - - - - 1 2 3 

Hurriidit6 p .  100. 1 7 , 1  15.5 40 12 13,6 10,S  
Cendres p. 100  . 4,s 6.2  6.5  7 6 S 
I l t r a i t  p 100. . (i;i 64 G9 G4 61 66 
Pouvoir colorant 

plus d e .  . . 1/300000 i / 3 0 0 0 0 0  1/225000 1 j l50000 1/400000 1/50000 

Les échantillons du  tiOtin:tis e t  d'Espagne de  provenance 
directe renferment ordinairement de 10 à 1 J p. 100 de parties 
j:iunes du  s t igmate;  les échantillons de  provenances diverses 
en contenaient davantage. 
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E n  résuink, II. Iialiet estime qu'il y aura i t  lieu d'élever :L 
l a  p.100 la tolérance rl'liuiiiidit4, car  c'est ce qu'on trouve le plus 
coriiriiiini:riient diins les caiiipngnes ; pniir n'avoir que 1 3 p  100, 
il faut passer les s î~f rans  à l'étuve ou les exposer k une  tenipéra- 
ture qui leur filit perdre certiiines de leurs propriétés physiques 
ou aromatiques. 

Les cendres peuvent osciller de  4,: à 8 p. IO0 suivant  les qua- 
lités.  

L1ext,rait peut varier de GO k 70 p .  200 ; quelle que soit 13 qua-  
lité, M .  Rabet n'ii jamais Lrouvé moins de  60 p .  li)O. 

Le tableau ci dessus niontre que le po~ivoir  c o l o i m t  d u  safran 
d u  CiAtinais est de beaucoup supérieur h celui du  siifran d'Es- 
pagne. C'est un  caractére qui ,  joint k I'arorne et à l'aspect 
physique, per~i iet  de Ics distinguer. 

Sur la forniution ct la constitution d o  caramiiel et 
son dosnge dans I c s  j u s  et siropn. - M. F .  EIII1LlCI1 
(Bul l .  de I'Assoc. dzs c11,inzistes (le s~rc rw ie ,  1'309, p. 140). - L'au- 
teur  est parvenu pour 1;i prciiiih-e fois à obteriirunc com1)iriaison 
chimique hoinogèrie piir chaiifI'age di1 siici~:. I'our cela, o n  
chautfe le sucredans  le ~ i c l e  a u  btiiri d'huile B 2 0 0 ~ ;  on fait bouil- 
lir le résidu olilenu avec de l'alcool rnétliylique? jusqu'à ce qu'il 
11'' ait  plus coloration ; on le repreritl ensuite parl'eaii ; la solution 
aqueuse est filtrméc et évaporée tlaris le vide. 

1,;t srrcchrr~.nm obtenue d c  cette iiînniiw, avec un ren~leinent dc 
20 p.  100, est toiijaurs le iiii.ine corps c.1iiiiiique de  furiiiulri 
Cly"i, ,  2[1=0. 

Cornine le iiiontrerit I';~iial>-se et la clt:teririiiiirtion du poids 
iiiolScu1;iire. la disposition des atomes de carbone dans la snc- 
chnrane est la n A n e q u e  dans Ir: saccharose. 

En la traitant avec précaution p a r  les acidcs. ori obtient un  
inélarige de  dextrosi: et d e  lévulose qiii polarise ü tlruitc et qiii 
fermente Diu- la Irvurc. 

La siiccliiiritrie est le corps ou la rri:itii:re carainélisante la plus 
forterrient colorbe conriiie jiisqu'ici. l. ';iiitr~iii~~iropose de I'eiriployer 
comine unith-btiilon internationale pour le ùosage d u  caramel .  
1):ins ce b u t ,  on eriiploieiiiit. B la place des 1niiir:s colorées du  
cnloriinClre de Staiiirner. iiiie soliitioii de  sacctiarane de inènie 
concentration, pliic:t.c tl;tris u n  tube de poliirisation (Ogr. 2 dans 
100cc. d'eau pour le tube d c  20 iriilliin.), et cette solution normalri 
swait corripirrée avec la solution à essayer. 

On peut ainsi détcrrriiner la terieiir en  iriatiCre colorante, 
comptée en snccliarane. 

~ ' i ~ i l r e  part ,  il est possible de di.,terii~iiici. la tcneur en saccha- 
rünr:, rriSri~e diins les ~ r o d u i t s  de  sucrerie, en 6liiiiiiicnt d'ahortl 
Ics matières colorantes précipit,ables par  le plomb (In saccharane 
ne l'étant pas) .  
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Avec le maltose, on ohtient un  produit analogue, mais  moins 
coloré. 

Le dextrose, le fructose, l'amidon ne donnent pas de saccha- 
rarie, ce qui  tendrait à prouver qs 'une liaison disaccharide existe . 
dans la molécule de la saccharnne. 

Ida  sacchararie est u n  produit amorphe,  solul)le d a n s  l'eau, nuri 
hyaroscopique et sans  saveur .  

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

E n a d  des niluerais de mereure. - MM. P. W .  JOSES 
(Proc.  Rog. Soc. QucenslanJ, 1!109, p. 4 9 ,  d'apriis Jozwn.of Soc. O / '  

ch en^. I n d . ,  1909, p. 817). - Lorsqu'on frotte de  I'aluininiuiri 
avec d u  mercure en pr6serice d'un peu d'alcali caustique, il s e  
forme u n  airialagniiie, qui, diiiis i i r i t :  irtiriosptière tiiiiiiiile, se  
rccouvre irnmédiütenient de vé$tntions d'alumine. 

Polir u n  essai toxicologique, on fait bouillir I'échüritillon avec 
du  cuivre et du  platinec«miiie dans  la méthode de Keirisch ; aprhs 
lavage et dessiccation, le cuivre est ckiauff'é au rouge soiribrepen- 
dant  quelques niinutes; on le laisse refroidir dans  un tube ferin6 
ar7ec une fcuille d'aluniinium. Cette derniilre est frottée avec lin 
morceau de cuir huniectb, avec ilrie goulte d'alcali ctiuslique, 
puis laissé pendant quelques ininiites daris une atiiiosph6i.e 
humide, où se développent des végéht ions d'alumine s'il y a d u  
mercure. Ogrnin 003 ont  pu étre ainsi deceltk d a n s  des viscères. 

Ilans l'analyse des minerais,  0.5 l g r .  du minerai finement 
J N I \  érisé est rriélarigé avec une égale quantité dechaux  e t  uri peu 
de fer réduit,  puis chauffé a u  rouge soinhre dans  u n  petit tube 
fei-m6 p a r  une lame d'aluminiuiii. 

Cette dernikre eqt  refroidi^ n u  iiioyen de quelque-,  outt tes 
d'eau. 

P. '1. 

Denage des mefides tantaIlque et nioklqoe. - JI. L.  
WEISS et M. 1,.2SDiXKER (%rit. f .  a.nnl$. ch mi^, 1909, p. 64,  
dYnpri:s Jown. of' Soc .  of chrm. I n d . ,  190!1, p. 1169). - L'acide 
timtitlique est co~iipl?terrient précipité p a r  (:O2 d'une soliilion 
ohtenue par  dissolution du  produit fondu a r e c  le carbonate ct le 
nitratc de  sodium, tandis que  le niobate n'est pas décomposé. 

1,'acide niohique pcut aussi e t re  différencié de  l'acide tanla- 
lique p a r  le fait qu'aucun précipité n'est obtenu, inErne npri.s 
repus, lorsque s a  solutinn dans SOC1l" dilu6 cist a j o u t k  ?L urie 
solution concentrée de sulf;ite d ' a i i in~oni~ im.  
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De plus, le ferrocyanure de  potassium donne un précipité vert 
grisâtre avec une  solution d'acide niohique, e t  hrun-rougetitre, 
apparaissiint lentement, avec l'acide tantdique.  

La meilleure i~ikthode de distinction des deux acides consiste 
à examiner  a u  microscope Ics cristaux caractéristiques obtenus 
l o r q u ' m  ajoute de l'acide fluorhydrique à uue solution de Lanta- 
late ou de  niobate et qu'on neutralise ensuite p a r ' l a  potasse 
caustique. 

L'analyse de  l a  tnntalite s'opi.re de la irianière suivante : 
L e  produit,  très finement pulvérisé, est fondu avec du  bisul- 

fate d e  potassium, puis  repris par  I'eau contenant SO'IIz; 
on ajoute d e  l'acide s u l f ~ ~ r e u x  b 111 solution bouillante, jusqu ' i  ce 
que le précipité formé devienrie flottant dans  le  liquide, et 1'011 
fait  bouillir pendant  20 à 30 minutes ; l'étain est ainsi précipiti: 
à l'état d'acide mktastannique, avec les terres acides; on filtre ; 
on lave avec une solution sulfureuse chaude contenant SO'H', jus- 
qu'h élimination complète du fer,  e t  le filtraturri, contenant tous 
11:s é1érriimt.s aul.res [lut: I r :  riiciliiiiiii, Ii: t;iritiile, II: t.itane et  I'kt:~in, 
est analysé comrne de  coutume, aprks passage à l 'hydrogène s u -  
furé, pour  élirriiner les dernikres traces d'étain. 

L'étain est éliminé du  rdsidu d'acides, aprks neutralisation par  
AzEI" par  digestion et  lavage avec le sulfure d'aminoniurn jaune 
et chaud.  1,e résidu est ensuite calciné et fondu avec du  carbonate 
et du  nitrate de  sodium sans exctk de fondant. 

Le produit fondu est épuisé par  !'eau chaude, el le liquide est 
porté h I'kbiillition pendant quelque tcinps, puis  on filtre afin de 
séparer l'acide titanique insoluble; si  le filtraturri est exempt 
d'acide titanique, on le traite p a r  CO" qui precipite le tantale, le 
gaz  passant h t ravers  le liquide B froid pendant une heure et 
demie, et la solution étarit e~ isu i te  portée k l'ébullition pendaril 
quelques minutes. Si le filtratum contient du  titane, on le précipite 
par  H% ; le précipité recueilli est dissous avec le prernicr acide 
titanique daris un mélange de SO'B' e t  d'eau oxygénée ; la solu- 
tion est ensuiie réduite par l'acide sulf'ureux, e t  le ti tane est pré- 
cipiti: pa r  M I " .  

Le sulfite de sodiuiii, dans  le filtraturn contenant le tantale et  le 
niobium,* est décomposé par  SO'H" puis les terres acides sont 
précipitées par AzH" et le précipité est encore fondu avec le 
mélange d e  carbonate e t  nitrate de  sodium; le produit fondu est  
dissous daris l'eau, e t  le tantale est précipitb sous forme d'acide 
tantalique par  un  courant d e  CO'. 

Avant la calcinatiori des prkcipités d'acides niobique, tnntali- 
que e t  titanique, on recornniande que le filtre soit séparé au tan t  
que possible d u  précipité, puis humecté de nitrate d'ammo- 
niuni.  

Dans le cas où des sulfates insolubles ou du chlorure d'argent 
seraient présents avec les iicides, ces derniers peuvent Stre rapi- 
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dement s6parks par  dissrilution dans un  mLlnngre d'acidc et  d'eau 
osygénée. P. T.  

Séparation du nickel d'aweo le L'er an moyen de 
I'aninioniaquc. - d l .  V .  HLISSI~EIL)TER (Zeits. fiir angeia. 
Chcmie, 1909, no  30, p. 1493). - L'auteur a d4jà montré (1) 
q~i 'on  peut separer le fer d 'arec le zinc en une  seule précipitation, 
h condition d'employer de I 'an~inoriiaquc concentrée ( D  - O,90 
Ii 0,93) ; il était intéressant d'ktudier la facon dont  se coiriportent 
le nicliel et le fer au riiEiiie point de  vue. Le ti11)lc;iu ci-apr& 
rCsuriie les essais de l ' a u k u r  et irionire c p e  1 : ~  st'par;~tiori s'elkc- 
tue anssi bien quc dans le cils du zinc : 

Volume NicLel 
total Aiririior~iaque Fe N i  re t rouvé 
- - - - - 

230 cc. 200 cc. 1 g . O  0.,.,.. 25 0 g r . 2 3 7  
2:jO 200 1 O 50 0 4996 
250 200 2 O 7s o 7 4 ~  
2tj0 200 2 2 O m:lo 
290 2110 0 25 13 O W 6 S  
250 200 O 50 1 O 9 9 3  
250 200 O 75 1 O 9!)88 

Le nickel é h i t  dose par  électrolyse sur  une  partie d iquote  du  
filtra111111 . 

L'auteur fait rern:irquer que ses eswis  ont kt6 faits avan t  qu'on 
conniit le réactif du nickel de Grossnxinn, qiii constitue un  
grand  prosrbs a u  point de vue annlytiqiie. 

E.  S. 

Pré~ ip l t~ t l on  d c  l'arsenic par I'lijdrogéne salfuré. 
- M .  L. de  KOYISCK ( B i ~ l l .  Suc. c l~ i~r i .  Belq., 1909, p. 88) .  - 
En solution chlorhydrique fortement acide, l'acide arsénique est 
rapidenient réduit,  et In prkipi tat ion est accélérke si l'on ajoute 
a i lparamnt  uric petite qiianlité d'acide iodhpdrique. 1,orsque 1;i 

solution est cliaude, la précipitation est ericore pliis rapide. Le 
sulfiire :irsériieux se rasseriilile presque irniriédiatein~iit, e t  le 
liquide surn:igcant reste limpide, le soufre ne se prkcipitant lui- 
méine que quelque teirips après. 

On peut employer l'iodure d e  potassiiiin ou d'nrrimonium a u  
lieu de l'acide iodhgdrique. 

1'. T.  

. Dosage d o  vanadlam. - MM. JAYN.\SCII et Il. F. 1l.iR- 
WOOD (Joi irn.  prali. C h ~ m . ,  1909, p. 127, d'après J o z i ~ x .  of Soc .  

(1) Zei f s .  ~ I L P  angem. Chemie, t. S X I ,  p. 66. 
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of chpm.  Intl . .  1909,  p. 962). - Loisqu'on c l i a u h  l i s  vanadates  
alcalins et les iiiirii'raux conteria~il du van:idiuin (~aii;itliriit,c 
cntllichilc, ciumotitc) d a n s  un courilnt de  vapeur  de té t i . ;~h lo-  
riire de c x r l ~ o r i ~ ,  Ic vannrliiiiii es t  coiiiplPteiiierit voliitilist5 et, 
peiit étre recul:illi duris AzOYI dilui:. Ln soliiticiii est ensuite 
réduite par  SO', e t  le viina!Ji uin y est dosé p a r  le periiin ngiinnte 
de potasse. Ides ni6lnriges de  variatlntes et de  phosphates sont 
intiiiieirient iiiC:lirri$s avec quatre  fois leur poids de scl ortiiniiire, 
p i s  cliiiutfés diiris le tiitr;ichlorui-e dc  c;li,bone pendant quatre  nu 
cinq heures ù une tein p6r;iture ,juste siif'lisiinte pour rniiiollir le 
tube k coiiil~ustiori ; I i i  totalité du viiriarliiirn et  d u  phospliore sc: 
ti-ouvent dans  le réciliicint, e t ,  n p r h  dosage du vanatl iurn p a r  
réductioii et titrage [lu perrii~iignn;lte,  le pliosphore peut irtre 
préci l~i té  e t  dosé par les iii6ttiorlcs ordiriaires. 1,es phospliates 
alcalins, qui restent iniilt6iés piri. Ic t ~ t r n c l ~ i l o r i i i ~ ~  de  ~ i i ~ l i ~ n i :  
si:iil, sorit c:ompl~toiiiriiit tlbcoiiipostis Icii~sqii'ils soiit rnkl;iri@ iiu 
pr&aliible avec quatre fois leur poids de  chlorure de sorliuiri. 

P. '1.. 

Doslige d e  l'oxyde euivreux r l ~ u n  l e  enivre.  - JI .  C. 
COI'I'ET'I'I ( C n r s .  rliimiçn Itnlinnn.  1909, p .  2 3 7 ) .  - I,a iiiéthode 
est h:isFe s u r  le fiiit qile .\XII'  en wlutioii ,  fio1.s dii contact d e  
l'air, dissout I'osydc cuivi-eus, siiris toucher iiu cuivre métal. 

Urie quiintité pesée de  tournure de cuivre Iiiwi nettoyée e't 
iritroduite t1:iiis un app:ireil t u h l a i r e ,  iiiurii il sa partie iiifé- 
rieiire tl'uri robinet e t  de  trois tiiliiilur.es dont deux servent 
arrierier un coiirant d'i iydi~ogène, tarirlis qrie la troisiéme porte uii 
eritoiini~ir 8 robinet. 

I,n tririrniire de  cuivre repose siir ilne petite eniiclie de enton 
de verre  ; on fait passer dans l'appareil uri courant d ' h y d r o y h e  
nyilnt tixversé une solution concentrée rl 'Az1l3; lorsque l'air a 
6té corriplèterrieiit dépluci:, on fait coiiler I'amirioninque contenu 
dans l'entoririoir k robint:t., puis on laisse en contiict jiisclu'H ce 
qiic la colorntiori l~ leue  ne par:iisse plus a u ~ m c n t e r  ; on laisse 
coiiler dons uri récipient, puis on lave le cuivre pliisieui~s fois 
avec une solutiori anirnoniacale :I 10 p .  200 dans de  l'eau rkcerri- 
nient l~oui l l ic ;  on ;!joute de n o u m i u  sur  le cuivre 50 cc. de solu- 
tion concentrée d'Az1i3, e t  or1 laisse en coritact pendant quatre  ou 
ciriq h ~ i i r e s .  Cette série d'opératiuns est répétée jusqu'h ce que 
.4zl13 coulc incolore, aprPs un  conta('t d'une clurtle de quatre  ou 
cinq heures. 

On acidifie ensuite la solution aiiii~ioniacale p x  AzO'II, et l 'on 
électrolyse. P. T. 

Douagc rlc l'mciilc plic~splioriqiie. - 3111. 1'. J A S -  
N1\SC1I et \&'. JILKE ( J o i i m .  p i x k .  Chr7.n. 1!109, p. 113, d'après 
J o w n .  o f s u c .  o/'chem. l n d . ,  I \ )O!) ,  p.  9Gl). - Sous les phospha- 
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tes métalliques, excepté ceux d'alnminiiim, sont  complètement 
tlécornpos~s lorsqu'ils sont ch;iiiR~% dans un  courant-de létra- 
e h l o h r e  de carbone, e t  les chlorures de phospliore formés, 
recueillis dans  l'eau, permettent le  dosage de  l'acide phospho-  
rique. 

On pése Ogr. 3 de substance (avec ou sans  mélanse de  quartz  
piilvérisP) dans  une niicclle en quartz, laqueille est introduite & 
l 'extrkmité antérieure d 'un  tuhe à coiiihustion, dans  lequel a été 
placé a u  préalable u n  tampon d e  coton d e  verre d'environ 15 cen- 
timètres de  longiieur, dans le but d 'y  condenser les chlorures 
iîlétalliques formés. 

Le tétrachlorure de  carhone se dkgage d'un gros tube h essai, 
immergé dans  un hain de POLII' k 200" ce tuhe h essai porte u n  
entonnoir k robinet muni d'un tube capillaire e t  un  -tube d e  
dégagement au-dessous du  robinet, de rnanibre qu'un courant  d e  
Saz inerte puisse é t re  lancé à t ravers  I'appiireil. 

L'extrémité postérieure d u  tube à combustion est reliée avec u n  
tube pénétrant d a n s  le vase contenant l'eau jusqu'h la surface (le 
celle-ci, le col de ce vase faisant un angle d e  23n0 a r e c  le t,iihe & 
conibustion. Après ce vase de condensation, on  place u n  systErne 
barbotteur de  d i s  ou douze boules contenant de  l'eau. 

La substance est d'abord cl-iaiiîfée h environ 200" dans u n  
courant lent de COe jusqu'il expulsion cornpléte de I'humitliti: ; 
on fait passer ensuite le courant de tétrachlorure de  carhone, l a  
ternp6ratiire htnnt portée jusqu'nu rouge somhre. 

Avec le phosphate ferrique, cela suffit, inais avec les autres  
- - 

phosphates  du  groupe, une  heure à cette température et une 
heure et demie au  rouge vif ,  sont  nicessaires. 

Lorsque la déconiposition est complète, on arréte  le courant d e  
tktrachlorurc ; on fait p:isscr CO" et  le tampon de  laine de verre 
est chaufré doucenient afin d c  chasser le ttitrnchlorure e l  les 
quelques cornposés de  phosphore q u i  ont pu s'y condenser. L e  
phosphore s e  trouve principalement, sinoii cornpléteriient, k 
l 'état d e  trichlorui-e de  phosphore.  

1'. T. 

Sépar*rtion des t e r r e s  rares dann lm mariupolite. 
- M. NOiWZEWl(Z ( A m .  A ';(id. lVins. Kraknn., 2909, p. 307, 
il'aprhs Journ, of Soc. of c h e m .  I d . ,  2909, p. 856). - Les mine- 
rais  contenant les terres rares e l  associés a r e c  I i i  n~nri~zpolite (voir 
AKZ.  A k a d .  Wss. Kr(2lian) sont la l~eckelite e t  le pyrochlore. Le 
premier contient les métaux du  groupe du cérium et forme envi- 
ron 0,3 p .  100, et les derniers conticnnent les métaux d u  groupe 
(lu tantale (O,2 p. 100). 

1'ar'tr;iiLernent avec HCI dilué, dans lequel la n é p h d i n e  et la 
beckelite sont facilement solubles, on opère une première sépa- 
ration d'une partie soluble conlenant les terres de la cérite et une 
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~iort iou irisoluble conteriarit les rriE,ti~ux du titnti~le. le zirconium 
et  le titane. 

S i p a r u t i o n  des n ~ d a u x  du groupe cil-iqire.- La solution chlorhy- 
dr ique est évaporEe ; la silice est séparée, puis  la solution est 
h a p o r é e  de  nouveau. Les chlorures résiduels sont convertis en 
sulfates ; SO'HS est chassé h l 'état de  furriées blanclies ; le résidu 
des sulfatcs est dissous daris l'eau froide, puis  on additionne 
suffisamment de soude caustique solide pour redissoudre I'alu- 
mine précipitée. L e  prkcipité ohtenu est formé d'hydrates des 
oxydes d u  groupe cir ique souillQs d 'hydrate  ferrique. On les 
redissout dans IICI, puis  on precipite p a r  A z R ' ;  le précipité est 
dissous dans  AzOYH ; on chasse l'excès d'acide, et la solution fai- 
hlernent acide, diluée i 30 cc.  et chaiiB&, est addit.ionnt'.e goutt.~: 
it goutte' d'iin grand excès d'une solution concentrée et chaude 
d'acide oxalique, afin de  précipiter les oxa1;itcs du  groupe 
c é r i q u ~ .  

Se ' l~ara t io~z  dr l'axzde tnnin2iqur: et de l'acide niobiyw. - 10 gr. 
de  la portion insoluble dans HCI sont chaufrés d a n s  une capsule 
de platiiie au  bain-niarie avec 400 cc. d'eau et  10 cc. de SO'HP (1) = 
1,844) ; on ajoute de  l'acide fluorhydrique par petites portions 
jusqu'h ce que  tout  le minerai paraisse dissous à l'exception d u  
zircon. Cette opirat ion dure de  10 heures A 3 jours. L'excès dc 
SO'tIx e t  d'acide fluorhydrique est chassé, et le rksidu est chauIr6 
avec 200 cc d'eau; seuls, le zircon ct les acides niobique ct  
LariLalique reslerit dissous. 

Ide zircon est s6parA du tantale et du  niobium par  addition de 
quelques gouttes des acides sulfurique et fluorhydrique con- 
centrés, puis par  filtriltion sur  u n  entonnoir en platinp. 

On précipite les acides en chassant l'acide fluorhydrique. 
diluarit et faisant bouillir violerriiiierit. 

Cne  pelite partie de l'acide niobique reste quelquefois en solu- 
t ion ;  aprés  filtration. la solution est traitée p a r  la potasse caus- 
tique solide, e t  le précipité d'hydrate ferrique, niélangé d'un peu 
d'1iytlr;ttes des terres rares, est séparé, calciné, fondu avcc du  
bisulfale de  pot;tssiuiii, et le produit est épuisé par  l'eau froide. 
E n  chauffant la solution peridont une demi-heure au  hain-marie, 
l'acide riiobique est précipité. 

P. T. 

D o # R ~ ~  d m  plunib danai le8 articles étamés. - 
RI. F .  KNCEPFLF: ( Z e i t s .  Lr.rbter. Nnhrungs und Gpnuss., 1909, 
p .  670, d ' a p r k  Jourrt. of Soc .  o f  çl~em. Ind , 1909, p.  7'37). - La. 
détermination du plomb dans les alliiiges d'étain est ginirale-  
ment  effectuée en dissolvant les métaux dans ~ i z O Y 1  et séoarant  
le nitrate de  plomb dc l'acide rn6t;tstanniquc insol~ible ; rnais, s i  
l'alliage est riche en fer. le nitlate ferrique facilite la dissolution 
d ' u n e w r t a i n e  quantité d.étain. 
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La iiieilleure inéthode consistr itl0i.s ii tr:iiter Ogr.5 2 1 sr. 
d'alliage par  .\zO'H (D= 1,:iO Z,52),qii'on ;!joute lentement juç- 
qu'k ce qu-on ait  eiiiployi. enviroh 2 cc. d'acide par décigrninine 
de riiétal ; on couvre la capsule i i x c  un \-erre de iriontre, et l'on 
ajoute de  l'eau goutte B goiitte jusqu'8 disparition des  wpei i r s  
rutilantes ; lorsque la réaction est tcriuinée, on c h i i w  l'excès 
tl':\ï.0911 en chniilr;int n u  11:iin-iiiariejiistlu'à cc qu'on obtienne un 
r6sidu encorc humide ; on ajoute une qunntitii calculée d'une 
solntiori ctiautle de ptioapti-ate tlisodii~uc, pnis 50 rc .  d'eau 
chaude. 

L'étain se sépnre soiis forrne de phosphate stnnniquc, et le 
plomb est ensuite préciliité dans le filmr;ituin par  SO'LIz C)uelqiie- 
lois, pendant l'évaporation, le fer SC sépnre sous fornie d'oxyde 
et  se  r-edissout rlifficilciiient. 1)aris ce cas, on ajoute quelques . - 
soultes d'l\z0311 pour le redissoudre ; on a s i t  de rnSiiic. si I'éva- 
1)Ori"ion a été poiiss6e trop loin. 

1). T. 

Déîerniinntiou dm tungstène dans les aciers. - 
M. EI. BARTOXEC (UEsterr. Cltem. Zeit., 1909, p. 144, d'après 
Journ. O /  Soc. of c h m .  I d . ,  1909, p .  796). - 1,s i 2 g r .  du 
inétai sont dissous diiiis un  rnélnri;.e d e  4 0 ~ ~ .  d'lIC1 cl 20 cc. 
d ' r \~OaJl ;  la solution est concentrée a 10-15 cc , p i s  diluCe avec 
quxtre à cinq fbis son volume d'eau, refroidie et filtree; dans le 
r5sitlu. foriiiE d'acide tungstiqiir: et de  silice, le tungstène est dosi;, 
soit graviimélriquen~erit, soit roliirnétriqueincnt. 

Pour  le dosage gr;iviriiétrique, le rcisidii est lavé avec BCl dilué 
clt chilud, jusilulà eliiriiriation coriipli.te du fer,  puis t ra i lé  sur  le 
filtre avec une soliit,ion chaude de carbonate d'arrimoniiirii ; l i ~  
solution niiirnoniiic:ile est Cvnporée, et le i6sitlu est calciné ; on  
d i t i en t  ainsi l'acide tiirigstiipe exerript de fer et de silice. 

I'oiir le dosagc voliiiiiétriquc, le r+sidu est lavé avec II(;i dilué 
chaud,  puis  h I'eaii chaiide qu'on a ;itltlitioririéi: de 5 p. 100 de 
nitrate de sodiurn :ifin d'eiiii)échei la forini~tion d'une solution 
colloïi1;lle d'acide turigstique ; on le dissout d o r s  dans  une quan- 
titk coririue (enviroi] 30 cc.) de soude caustique S i l 0 , e t  le filtre est 
lavé i l'eau chaude. 

1,'ai:itie tunfistiqiie st: dissout rapideiiierit,, el. In silice reste sur  
le filtre. L'excès dlalc:ili eut titri: avec SOill?, , \ ' / IO ; si la ptiénol- 
phtaléine est eriiploj-6e cornirie indicateur, le point final est atteint 
avec le rapport 23iiOH : TuO" tandis qu'avec le i i i é thy1or ;~n~e  le 
rapport  est ?Sa011 : kTu03 .  

P. T. 

Application dc la niétliodc Parr H I'nu~lyac der 
sutliracltea. - BI. W .  %:ZKl);i (Zcits. f. nnge1~1. Chenlie, 190'3, 
rio 33, p. 16391. - D'après les indicatioris dc I A u n ~ c  e t  Gross- 
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inann, on 'peut  brûler coiiipléteiiient dans  l'appareil Piirr des 
charbons durs  tels que l'anthracite, sons adclilioii de  pei,siilfIite 
(le potassium, k condition d'opérer sur  iri6l;inge suf~isiiniinerit 
iritinie et  en poudre fine du  charhon et du  peroxyde de  sodiiirn. 
Constram et  Llougeot ont dk j8  publié (les ot~sei-valions contraires; 
l'auteur a renouvelé les essais s u r  des ant1ir;icites de In Russie 
iriéridionale. ÇCR coiiiliustil~les ont pour ci~i~nctéiistiqiie une 
teneur très faitile en inatiCres volatiles, une infiiiriiiii:ihilité diffi- 
cile et un pouvoir calorifique élevé ; lcur composition e s t :  

Cendres. . , 2,86 p. 100 
S . . . . ,  i , 2 2  - 
C . , . . . 92 .34  - 
II. . . . . -,O7 - 
0 .  . . . . U,84 -- 

:Iz . . . . 0,76 - 
L'auteur n'a jninnis ohtenu la corribuslion cornpliitc de ses 

prises d'essai dans l'appareil P i ~ r r  ; les p x t i e s  rion brûlées c o r  
respnndnient B unc erreur  de 'il , 3  il 2>7,(i calories, soit l , l 2  Ii 
3,4 p.  100, en rnogenne 2,39 p .  ,100. 

Les dosages de soufre sont 6 p l e m e n t  faussés, mais les diIf(:- 
rences sont beaucoup iiioins sensibles. 

E. S .  

Cninhniiate da enleiuni. - JI .  IIITl-ER ( D i y , q i s t  C i m ~ l a r ,  
j 909, p. 580). - Ce produit  peut  renfcrnier d e  la chaux,  qu'on 
dose de la rnariicre siiivarite : daris une fiole de :NO cc., on agite 
2gr.5 du carbonate k essayer avec I2Jcc. d 'eau;  on ajoute 
135m. d 'une  solution B 2 p .  100 de diloriire d'iimirioniiiin ; on 
bouche et on laisse en coritacl en agitant d e  teiiips en te inps;  on 
compléte alors le volume de 500cc. a v e c  de I'ei~u distillée; 
on prélève une portion di1 liquide limpide après  repos, e t  le 
titrage h l'acide décinorinal dorine la quantité d c  chaux. 1.e ear- 
11uriai.e d e  ct~lciuin nt: rkngit pas s u r  Ir: c:hlurui,e d'airirnoriium. 

A.  11. 

. . 
Iodure de po(nsniutn. - JI. L. W. ASDIIEWS ( P h a r -  

mnczuticnl Jouuîal ,  I l ,  p.  475). - La recherche de  l'iodate de 
po1nss;um dans l'iodure en erriploj-nnt tlCI et l'aiiiidon est une 
rEartion infidale 1,'iotliir.e rseinpt d'iodate 1-enferniant des  traces 
de fer ou de cuivre donne, dans ces conditions, la coloratiori 
I~leue attribiice ù tort 5. l'iodate. On ne doit employer, pour 
décomposer l'iodate, que l'acide tartriqiie ou le tnrtrate acide de 
polassium. 

On rie doit pas tolérer plus de 1~330000 d'iodate dans  l'iodure 
commercial. A. D. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Douase du ~ d l i r l e  d e  cuivre. - JI. l).iLLIJIORE (Phal--  
mace~l t icd  J o u n u l ,  1'308, II, 1,. 371). - L:r r6diiction des sels di :  

cuivre p a r  l'acide hypophosphoreus perrilet u n  dosage exact, 
rapide et pratique. 

On  introduit dans u n e  cnps~ile  de  porcelaine 3 gr .  de  sulfate d e  
cuivre finement pu lvk isé ,  qu'on chaulfe doucement a u  bain- 
marie avrc  lin cxcc% d'acide hypi)phosphnreua étendu de  son 
volume d'eüu. 

En q u d q u e s  minutes, tout le cuivre est rédir i t ;  on  filtre ; o n  
lave soigneuscinent le pricipité h. l 'eau, k l'alcool et  B l'éther ; on  
skctie H l 'air sec ; on  chi~ulfe  le  cuivre rS..luit dans u n  creuset 
tari: pour  11: transfornier eii oxyde. A.  D. 

Déleviiiinatlon de I'acitlc nulfu'iiiv?nx tlctnn lcar zaz  
den eliambres de plomh. - 1". ILISCIIIG (Zeits. fiir nngezu. 
Chenlia, 1909. no 94, p .  1282). - La dEterrriinntion de S 0 2  d a n i  
les gaz des fours de grillage se fait tr6s facilclment p a r  l'appareil 
de Pelouze-Heich a u  moyen d 'une solution d'iode, avec l'amidon 
corrime indici~tenr. Lja iri6tliode n'est plus applicable a u x  gaz des 
chambres, ca r  l'acide iodh'idrique b r m S  par  l'action d e  SO-ur - 

l'iode est retiïirisforiné en iode, pendant 'les runnipulütions du  
dosage, par  l'itcide n i t reus  qui y existe toujours. 

Cet iode régknéré consomme h riouvetiu de  l'acide sulfureux, 
e t  l'on aspire ainsi un  volume de  gaz exagkri: pour  decolorer 1 : ~  
quantité d'iode mise en a u v r e  ; le dosage donne un  résultat trop 
faible. De plus, or1 est diiris I'iricertituile qiiarit ?t la firi du 
titrage, C i L ï  la soliition dBcalorle redevient toujours bleue p a r  
suite de la présence de  l'acide ni t reux.  

L'auteur est parvenu à éliminer ces causes d'erreur en ajou- 
lnnl d c  l ' a c ~ t a t e  de sodium au  rrifilnngc, de façon B avoir corArne 
acide libre de  l'acide acktique au lieu d'acide rriinéral ; l'acide 
ni t reux foime du riitrite de soude, e t  l'acide sulfureux forme du 
sulfite; ces d e u s  corps ne réagissent pas l'un s u r  l'autre. 

On opère donc (le la fiqon suivante : a u x  IOcc. de  liqueur 
d'iode N/!Q on +joitJc 200 cc.  d'eau pure,  un peu d'empois tl'anii- 
(lori et 20 cc. d'une solution s;iliii+e h froid d'ac:i.tate de  sodium : 
on  peu t  alors doser exactement Soi dans les gaz tous les points 
d u  système des ch:iiiibi.es. S i  l'on a soin d'arréter par  uri tam- 
pon d'ouate les particules de  SOiII' entraînés par  les gaz, on 
peut,  s u r  la niCine prise d ' c s i i .  doser les produits niti4cux. 

Tout l'aciilr. nit.ct:ux t:ri soluf.iou rrit:i. (:ri 1il)c:rlti urie qunnlilé 
équivalente d'acide :lc6tique ; l 'acide hyponitrique se c&nporle 
de  ménie en foiirinnt du riitratc et  du  nitrile de soude; le bioxyde 
d'azote se trnnsfurme lui-même, aii riioment où S 0 2  est oxydé, 
p a r  l'exchs d'oxygène qui  existe toujours dans  les gaz et  donne 
des acides nitreux el. nitriqiic qui  se dissolvent avec mise eu 
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liberté correspondante d'acide acétique. Il suffit donc d'ajouter à 
la solution d u  flacon absorbeur quelques gouttes de phénolphtü- 
Iéine et de  titrer l'acidité par  KaOII K/10. Uu volume de  liqueur 
alcaline consoriimé, il faut  retrancher IO cc. correspondünt 
l'acide iodhydrique, + IOcc. rorrespondnnt 5 SOLl12, tous di:iir 
formes dans le dosage d'apres l'équation : 

Le reste de la soude eniplogé correspond aux acide nitrique et  
nitreux. 

I,e titrage cn présence d e  la phénolphtaMirie n'est pas  aiisolu- 
ment net, parce que COz de l'air @ne et qu'on ne peut pas le 
chasser par  ébullition. D'autres indicateurs ne conviennent pas  
mieux en présence de I'acétatr, de sodium. 

Le dosase e ~ t  plus sensible en queue dcs  chambres qu'en tete, 
parce 'qu'alors le  volume alisorbé est plus  grand et  que  les quan-  
tités relatives d e  SOS et  d e  produits ni t reux t i  doser sont plus  
favorables. 

(Rapport au Vl1" Congrès internntional de chimie d e  Londves 
da 1909). E. S .  

Déterniinatiou des alcalis dans I'enn potable. - 
II. K.  KOCH (Zsits. f .  nyeu:. Chmie, 2 9 0 9 ,  no 29 ,  p. 1442).  - 
L'auteur s'est proposé de 'echercher si la niéthode indirecte, qu i  
consiste 5 calculer les poids respeclifs de 1iCl et de NaCl dans  u n  
mi.l;int;e de chlorures ilont on connaît le poids total e t  la teneur 
totale en Cl, est suffisamment exacte et  permet d'éviter la sépara- 
tion par  u n  dosage de potassium à I 'éht  de  K'tJlC16. 

Les chlorures sont d'abord sépares e n  précipitant d a n s  l'eau 
SOqII' par RaCl', alciiliriisarit le fillraturii par  Ba(OH)", coiiiplk- 
tant la précipitation de Cao, Ba0 et Mg0 par  addition de carho- 
nate d'amirioniuin. Le filtraturn concentré est traité par  I'oxii- 
late d'arrirnoriiaque, afin d'tilirriiner les traces de  chaux  e t  de 
baryte, e t  finalement fivaporc h siccité après  addition d'IlC1 ; on 
calcine jusqu'à. coininencernent de fusion, e t  l'on pèse le mi lange  
des chlorures. Ln question est  de savoir si I'on peut se contenter 
de faire sur  ce milange un simple dosage de Cl ou si I'on doit 
c&ctiier le dosage d u  potiissiiim, qui  est beaucoup plus long. 

E n  fait, les résultats obtenus en dosarit CI sont incmcts  ; 
(luand les deux chlorures sont en quantité égale, le chiffre d u  
YaC1 est  t rop  faible d'environ 30 p .  100 ; lorsqu'on a 
3KCI + ION:LCI, le dos:ige de IV:iCI est t rop faible de  45 à 
20 p. 200. Enfin, lorsqu'on a 10 KCl+ 3 KaCl, le dosage de NaCl 
est encore t rop  faible de 3 p. 100 environ. 

11 fiiut donc absoluincnt avoir recours au dosage direct du 
potassiuin p a r  le platine pour obtenir des résultats exiicts. 

E .  S. 
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Ibi.tci.iniiialiou de l'uciditi. clc l'cau oxygéini:c. - 

hl .  O. L<:XISG ( X e & .  f .  nnljrw. Cl~cnzie ,  1009, no 31, p. 1349). - 
L'auteur trouve q u a  l'explication donnée par  Endcrnarin (1) sui- 
les var i i~t ions de titrage de l'eau oxygiriée f r d c h e  ou décoiiiposée 
n'est pas exacte, car les ri:;sultats di1 titrage direct tlevr:iient être 
t rop élevés si une partie de Io soiide d e  1 ; ~  liqueur était réolle- 
nient iriiino1)ilisée i l'étiit de IYa00II. L'action de 11'0' sur  IV;LOII 
ne doit avoir lieu, en r h l i t b ,  que d i ~ n s  le cas oii l'on trouve une 
plus grande aciditc': et, contrairement ù ce que prétcrid Entlc- 
rnann, c'est l e  titrage dirixt ù froirl qu i  rlorinfl le rdçiiltat exact.  

Tm essais dc 1'ü;teiir confiriiierit (:&te dtlduction. Eii iijoutarit, 
à une eau oxygénée i i  3 p. 100 priikiarée a \ e c  le peiliydiol de 
Jlerck et  neutralisb,c par quelqiies gouttes [le lessive de soude 
N/ lO,  de$ q~ii[ i t i lés  niesurélis tl'llCI ou de  SOLII' S,'10, on retrouve 
toujours I'nciditi: :!joiitPe aussi bicn par  tit ixgc indirect que 
direct 2 froid avec K;iOlI S/li3 et I i i  pliénolplitoléirie ; les résul- 
tats realnierit esiicts npriJs 1111 i e p i ~ s  prolongé de l'eau acidulée. 

Piir corilre, l 'auteur confirnic I'observntion de Gridernann. 
cl'i~lprès I;iquelle, én cIiaiilf,~nt II?Oy aveL une quantité de lessive 
et  t i t rant  api'i:s cessiitiori rlii dég:igcriierit d'oxy:,.ène. on ne 
rclrouvc qiie In rrioit.ié cnviron de 1 olrxli iiiis cn wuvrc;  i l  fniit 
cliaun'er avec uri escihs c1';icitle pour reiriettie 1';ilcali en état de 
neutraliser l'ncidit,é. I I  ndiiiet nus.;i In f'oririation de K u O O l l ,  relii- 
tiveiilent st;il)le yis-&vis dcs acides L froirl, iiiais iiistable k 
chaud.  E .  S 

téiiie, le pgraniitlnn cl I'entipyrinc. - M .  MOXFER- 
KINO (Giom. Raiwa. C l ~ i r r ~ .  , 1903. p. 145, d'api&s . l o w n .  o f  Soc. 
of ckcirr. I d  , l ! ) O ' J ,  p. 152). - Naurnltiirie (sel de sodium de 
sulfoirikthyl-pliPricitidine). Si qoelques gouttes d'une solution 
de neurrilttiine, qui a 6té color& en violet par  nllrlition dt! ctilo- 
ru re  fi:i.rique, or1 ;i,joute SO'II~i:oricenli~é, il se l'orme une colora- 
tion verte; qui devient hleue par  addition d'une plus grande 
quant i té  de solution. 

Une solution k 1 p 100 est co lorken  rouge-jnuniitre par  ntldi- 
tion de  SO'l12 et cl'!\zO3lT concent rk .  

Le chlorure stnnneiis rlonrie i lr i  précipité I~lnncdaris la solution 
aqueuse. 

['ne solution L 2 p .  100 de neiiraltéirie est colorée en rouge- 
jnunàtre piir addition d e  1 goutte de solution de n i t ~ h  de 
potassiuiii ai1 vingtièrrie et de 1 goutte de SO'lIL ou d'acide 
acétique cristollis;il~le. 

Pyramitlon (diméthylnrninoantipyrine). - Quelques gouttes 

(1) Voir Anria l~s  de chimie analytique, 1 9 0 9 ,  p .  358 .  
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de  la solution colorée en violet p a r  le perchlorure de fer donnent  
une coloration bleue p a r  S04112. 

Ant+!/rinp (phényldiméthylpyrnzolone). - La solution colorée 
fJn rouge p a r  le chlorure ferrique donne avec SOb11\ne solu- 
tion jaiin&chrome. 

En présence du nitrite de potassium et de l'acide aci t ique,  il 
n'y a aucune réaction. 

Pour l'exanien des falsifications de la rieuraitéine, on procédera 
ainsi : 

l o  1 partie de  la substance doit é t re  soluhle dans  IO parties 
d'eau ; 

20 La solution colorée en violet piir le chlorure ferr ique 
deviendra bleue, puis verte en préserice de  SO'If2, sans que la 
couche inférieure h S04HZ soit colorke en jaune ou produise u n  
précipité floconneux (salicylate de  sodium) ; 

3" La solution aqueuse donnera un  précipité formé d'écailles 
chatoyarites piir addition de SOA1II".eqiiel, en ajoiit,ant du nitrite 
de potassium, se dissoudra en donnant  u n e  coloration rouge; 

4 V L a  solution aqueuse, traitée p a r  l'acide acetique cristnlli- 
sable, ne donnera &un précipité-même nu bout  de  plusieurs 
heures. 

P. T. 

A n a l y u e  de l'urine. - M. K .  SFIRO (Zeitsch. f. (analyt. 
C\ie'ilemie, 1901). p. 721). - Pour le dosage de  petites quantités d e  
sucre dans l'urine, B. SchondorfT a employé le  procédé suivant  : 
on détermine, d'abord, la quantite d e  solution de nitrate de mer-  

,cure nécessilire pour déféquer complètement l'urine ; on ajoute  
alors à l 'urine à essayer un  peu plus de  la  quantité trouvée de  
nitrate de ruercure; on neutralise avec la lessive de soude 
(11 = 1,3),  de  manière que la réaction soit encore faiblement 
acide;  on separe le p r k i p i t é ,  e t  on le lave avec une solution de  
ni t r i~tc  d e  iiicrcure ; le filtratum est acitlulE par  l'acide ticétique et  
tlél~arrassé du triercure par l'liydro@nessiilfuré ; ce dernier est  
cliassé; le filtratum est rendu alcalin par  la lessive de soude, 
puis acidifié fortement avec l'acide acétique et évapora a u  bain- 
marie jusqu'à réduction un petit volume ; le liquide chaud est 
vers6 dans  d ix  fois son volurne d'alcool il 96% et on le laisse en 
r,epos dans uri end roi L f ia is  jiisqu'au leridemairi; oti filtre ; l'alcool 
est chassé après addition d'acide acetique; le résidu est dissous 
dans l'eau chaude et  neutralisé à l'aide de  l a  s o u d e ;  d a n s  u n  
volume mesuré de  liquide, le sucre est titré p a r  la mbthode 
Fehling-Soxhlet, eri niélangeant la solution avec u n  @al volume 
de solution 9 1 p. 200 de sucre de raisin. La difErence entre  le 
sucre trouvé et la quantité ajoutée donne la terieur en sucre de  la 
solution essayée. 

Pour le dosage de I'allantoïne dans I'urine, W. / iwhowski  a 
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employé une mgthode qui repose sur l'observation qu'une solu- 
tion dilude d'acétate de mercure, en présence de beaucoup d'acé- 
tate de soude, précipite complètement I'allantoïne sous la forme 
d'un précipitt. blanc. L'urine de chieri et de lapin est diluée de 
son volume d'eau ; l'urine humaine est employée non diluée, 
pour le dosage de l'allantoïne; on prend 100 cc. d'urine, qu'on 
additionne de 20 cc. de SO'H2 à 8 p. 100 ; on précipite par une 
quantité exactement suffisante de solution k 10 p. 100 d'acidc 
phosphotungstiqiie (dkkrminée p:ir un  essai pr6liminaire) ; on  
amène à un volume connu dans un b:lllon jauge de dimensions 
convenables; après un repos d'au moins une heure, on filtre 
dans une capsule sur un filtre k plis, et le liquide, coloré tout ari 
plus en brun foncé, est additionné de carbonate de plomb jusqu'ii 
ce que le dégagement d'acide carbonique ait cessé et que la 
liqueur n c  soit plus que faiblement ou pas du tout acide; on 
essore le sel de plomb insoluble, et I'ori prend u n  volurrie aussi 
grand que possible du liquide filtré, parfois encore faiblement 
bleu, qu'on précipite par l'acétate de plomb dans un ballon jauge, 
en évitant un excès ; on complkte le volume du liquide avec de 
I'eau; le filtratum est traité par H'S; en prisence du chlore, on 
prend une partie aliquot,e de ce filtraturn acidulé par l'acide ;ICI:- 
tique ; on le précipite dans un ballon jaugé par l'acétate d'ar- 
gent,ct l'on amè~ie  avec de l'eau à un volume connu; le filtratuni 
du chlorure d'argent est traité comme celui du sulfure de plomb 
par 11%. Dans le dernier filtratum, neutralisé par la soude 
exempte de chlore, on fait sur deux part,ies aliquotes la précipi- 
tation de l'allantoïne avec l'acétate de mercure et l'acétate dr: 
soude. 

Pour le dosage du soufre dans l'urine, H. Schulz emploie pour 
l'oxydation A z O T  fumant e t  rouge. Abderhalden e t  Funclr 
emploient le peroxyde de sodium. 10 cc. d'urine, additionnés 
d'un peu de soude et de 0gr.4 de sucre de lait pur, sont évaporRs 
à sicciti; au bain-marie dans un creuset en nickel. L e  résidu est 
mélangé avec 6gr.4 de peroxyde de sodium, au  moyen d'une 
spatule en platine ; le creuset est plongé, jusqu'au trois q u a r k  
de sa hauteur, dans une capsule en porcelaine contenant. de l'eaii 
froide ; son contenu est enflammé au moyen d'une pointe en fer 
chaufrée au rouge et introduite par un trou percé dans le couver- 
cle du creuset. .4prés refroidissement, le creuset est renversk 
dans la capsule de porcelaine, qui est rapidement couverte avec 
un verre de montre ; on transvase dans un bécher le contenu 
de la capsule et du creuset; le liquide est ensuite aciduli: par 
IICI, et l'acide sulfurique est précipité ?i l'état de sulfate de 
baryte. N. B.  

Essenoe de bergamote. - M .  J .  C. IiMMEY (Chemist 
mid Dmygist, 1909, i I ,  p. 4 l l ) .  - L'analyse de deux échantillons 
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d'essence d e  be rgamote  d ' une  pu re t é  cer ta ine  a d o n n é  les cons- 
tantes ci-après : 

Densitkà 15" = 0.883 - 0.884. 
Déviation ( 1  = 100 m/m) = 27' - 170. 
Ethe r s  = 40.6 - 44.5. 
Non volatil = 5.2 - 5 . 2 .  
De ces chilyres il rësul te  q u e  les essences d e  l a  dcrniére  récolte 

ont  u n  pouvo i r  rn ta to i re  u n  peu  p lus  fort  qiie celles des  années  
précédentes,  rnais cependan t  or1 doi t  re je ter  tout p rodu i t  a y a n t  
une  déviation supSr ieure  + 20"t corisidérer corrirne suspects  
ceux dont  l a  dévialion dépasse  f 180. D'autre p a r t ,  u n  rés idu 
l 'évaporation in fë r i eu r  k 5 p .  100, a p r è s  d e u x  h e u r e s  d e  bain-  
marie,  indique  l 'addit ion d e  çubst;irices volati les s a n s  rCsidu. Les  
falsifications consis tent  d a n s  l ' addi t ion  d e  c i t r a t e  d 'éthyle,  d e  
I~erizoüte d'($thylc, d e  henzoate  de  benzyle  e t  d 'acétate d e  teipiriéol. 

- A. D. 

Aconit da Japon. - M. K .  31hKOYBI (P\mrrnncehxl ,Jour- 
m l ,  1909, II, p. 205). - La jésrlconitine d c  1'Aconilum Fischeri n'a 
1x1s 6 l é  ob tenue  i 1'Ctat cristall in,  n i a i s  s o n  dé r ivé  acétylé es t  
Iiien cristiillisé. Par hydrolyse ,  la jésaconitine d o n n e  d e  t 'acide 
tienzoïqiie, de l 'ac ide  m i s i q u e e t  d e  I'aconine. C'est  l a  présence  d e  
l 'acide an i s ique  q u i  pe in ie t  d e  difl'érencier l a  jksaconitine. L'aco.  
iiirie es t  i d c n t i q ~ i e  k celle ohtenue d e  l 'aconit ine d e  1'8. nnpellus. 

A .  D. - 
BIBLIOGRAPHIE 

Traité d ' a n a l y s e  chiinique qountitative, par  A. BIAIS, 
proFesseiir a l ' E d e  ile medecine et  dc pharrriacie de Limoges, %e erii- 
/ion. 1 vol. de676 pages. (J.-B.Ilailliére et Fils,editeurs, 19, rue Haute- 
feuille, Paris). Prix : l:i fr .  - 11. Biais s'est attaché à indiquer les 
inétliodes récenles d'analyse volumetrique, ainsi que les moyens prati- 
ques d'arriver a des dosages exacts avec un 'outillage restreint;  il s'est 
efTori.i surlout de les teni r  au courant des nouveautés scientifiques, 
tels que lrs rnppor-ls r~roloyiques, qiii devraient figurer, depuis les 
iravaux de Bouchai,d, sur toutes les feuilles d'analyse des urines ; la 
recherche e t  le dosage de  I 'ccc.de S Z L ~ ~ Z L T C Z L X  dans  les vins ; l a  recher- 
che et le dosage des riitrites et  ,litrates dans les e a u x  potables, qui 
suffiserit A indiquer la valeur dc l'eau ; les analyses d'engrais chimi- 
(111es, q u i  sont devenus, ces dernières années,  d'un usage courant e t  
dont  les dosages sont si importants.  

Ce Précis est divisé en trois parlies : dans la premibre, l'auteur a 
indiqui! les rnetliodes générales, pondérales, él~ctrolytiqiies, volumé- 
triques, en insistant surtout sur ces dernières, d'un usage si facile et  si 
précis qu'elles permettent à tout chimiste d'obtenirdes dosagesexacts; 
dans la deuxikmr, se trouve le moyen de  doser les corps simples, 
inetalloides el métaux, et leurs composés; la troisième partie com- 
prend l 'analyse des urines, des laits, des vins, des vinaigres, des cidres, 
des bikres? des terres arables et des engrais chimiques. 
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La deuxikme édition est augrneritee et rriiseau courant des derniers 
progrès de l'analyse chimique. Elle coincide avec l'essor considérable 
que la loi sur la re@ression. des fraudes donne A l 'analyse chimique 
par le îorictionneiiierit de  l'expertise contradictoire. 

Les mkthodrs offi'ficiclles d'anmlysc sont. iridiqiiéc!~ à etite de rnPt.lio- 
des qnelquelois plus siniples, quoique aussi p~écises,  et qui permettent 
de coritrbler les résultats obtenus. 

Sous les rubriques : I ~ ! / , q i è t ~ ~  alimentaire et l ig i . s ln t io~i ,  11. Biais a 
iridiquti, poiir chaque denrée. soit les concliisions du Conseil supFrieur 
d'liygiiine publique de France,  soit les textes des lois et  décrets qiii 
peraietterit à l'experl. de répondre aux questions des jnges relat.ivr- 
ment  à la valeur aliiiicntaire et aux dangers ou inconvc;oients de telle 
ou telle falsification. 

Ai ia ly sen  egricoles ( terrrs ,  engrnis ,  f owroges .  ]~rorluit.s d r s  
i r i r l i~s t r i e s  ci,qr.icoles:, par K .  Güir,i~i.v, directeiir dii Ii i  boratoire dl, la 
Socirtté des agriciilteurs de France. ,1 vol. de 413 pages. (J  . - l lai l l irre 
et fils, éditt.iirs, 19, rue Hauteleuille A Paris) Prix : 5 fr. --- 

Ce volurne fait partie de  l 'Enc~/c lopidie  a!/ricole publiée sous la 
direction de M. \VEry. Son auteur a acquis, dans les questions qu'il 
traite, une conipiitericc toute particuliiire, aussi a-t- i l  pu rksiirrir~r 
dans un volume de format res t r~i r i t  toutes ies connaissances indis- 
pensables aux etiiinistes qui  s'r~ccuptant d ' ana l~ses  agricoles. 

1);iris la première partie (agriculture gi~nérirle), il traite de l'analyse 
des terres, des roches, des anieriderrients, des engrais, des produiis 
anLicryptogamiques et  insecticirles, des vegetaux et  des eaux. 

Dans l a  seconde parlie, il passe en  revue les principales industries 
ngricoles en donnant pniir chacune d'elles les essais chiiniques utiles. 

Les industries qiii sont ainsi examinées sont les su iva~i tes  : aiiii- 
donnerie, féculerie, gliicoserie, siicrerie, distillerie, brasscrie, fabrica- 
tion des superphospliates, produits divers des petites industries 
agricoles. 

Enfin, le volume se terininc par  des tables pour le calcul des 
a n a l ~ s e s .  

ICapérieuces eoiiipiii-mtives d i a  p é t ~ l s s a g e  iii&cani- 
que et r l i i  pi.ti*isunge 9i Iirltu. - 1 I~rnchnre de 150 pages 
(Syndicat de la boulangerie d c  Paris, 7. quai d'.\n,jou. Paris). - Cette- 
brochure. puiir laquelle JI I,iodet a écrit une prri'acr: très agreatile A 
lire, reiiferiiie le rapport prr.srrit6 par notre colli'giie Arpin sur 1i.s 
experit~rices failes par le Syiiiiirat de  la iioiilarigi=ric de Faris. dont il 
est  le i~orisei1,dans le but de coiiiparer les deux iiioiics dt! petrissagedu 
pain Iniitilt! de dire de qiicl coté vont !es prti'erences de l'auteur. Si 
l e  pCtrissagc iiii'caiiique ii'a pas encore rernplack le plitrissage B bras, 
cela tient & des ~lut:slions d'ordre éconoiniqiie. et  aus.;i, I I  faut bien le 
dire, i'atlitude du pui~iic. qui ii'esl pas asse*/. 6c:lairé poiir rc:couuai- 
t r e  les avaiitages hygieniques du petrissagc iiii;caniqiir. 

Le Syndicat de l a  boularigerie a mis au  point la qiiestiori technique ; 
il appartient iiiaintenaiit aux publicislcs de faire L'éducation du con- 
sommateur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
Concours d e  lm Soeikté industrielle d'Amiens. - 

La Societe industrielle d'Amiens donne chaque année  des médailles 
aux auteurs qui traitent d'une rrianikre satisfaisante les questions 
qu'elle met au concoiirs. Nous extrayons du programme du concours 
de I ' a n n e ~  1909-1940 les questions suivantes, rent rant  plus spéciale- 
ment dans la conipetence des chimistes : 

i0 Procédé pratique e t  peu coiiteux pour atténuer la poussiere des 
routes ( m k l a i l l e  d 'or) .  

2' Découverte d'un nouveau procédé d'eclairage particulier et  iridus- 
triel présentant un progrès notable siir les procédes connus (rnkdail le 
d'or). 

30 Appareil ou procBdé destiné d prevenir les effet,s nuisibles des 
matières contenues normalement daris les eaux d'alimentation des 
gériérateurs (n&!ai l le  d ' o r ) .  

d o  Bcciirniiiateiir rerri~ilissanf. les riieilleiires conditions rie rendement 
et de durée (rnkduilte d 'or) .  

30 Lainpe électrique a incandescence réalisant des progrix sensi- 
bles et pouvant etre fabriquée pour toutes les tensions jusqu'à 
250 volts (m6dui l le  d ' o r ) .  

b0 Travaux rriarcjuarit un nouveau progrlis daris l'emploi des 
engrais industriels en ~gr ic i i l turc  ou en  Iiorticulture (mr'duil le d 'or) ;  

7" Perfectionneirient apporté au séchage des cossettes de sucrerieet 
distillerie destinées & l 'alimentation des bestiaux (meda i l l e  d 'or) .  
80 I'erfectionnement apporte dans  les dilférents emplois du sucre 

dans l 'alimentation des bestiaux (me'dail le d 'or) .  
9' Trouver le ino-yen de faire des t i i jaux de  conduite, des robinets 

de gres et autres ustensiles de laboratoire pouvant rivaliser avec les 
produits similaires des pays étrangers imédai l le  d'or) .  

100 Ami.lioi.ûtioo importante dans le blanchiment de  la laine ou de  
la soie. Traitement à l'eau oxygenee ou par l'électricité (méda i l l e  
d'or) .  

UiO lllanchirnent des fibres végétales en fil o u  en tissus, avec étude 
théorique et examen des diverses rncthodes industrielles jme'daille 
d'or) .  

12O Procedt! siniple faisant disparaitre les taches d'huile iriinérale 
daus le blauctiiiiieut des lissus de cotuu et  cousLiLuariL une aineliora- 
tion siir les procédés erriployes actuellement (mkdai l le  d o r ) .  . 

1 3 O  Procidtis d'analyse pratique des substances alimentaires 
(medai l le  d urgent) .  

,140 Moyen d'augmenter l a  solidité des inatières colorantes artifi- 
cielles daus la teinture des tissus produits par  les industries locales 
(medui l le  d 'or) .  

15Vroc$de pour teindre ( N U  appreter réalisant une amélioratioii 
sirieuse des procbdés actuels ( m 6 d a ~ l l e  d 'or) .  

160 Proce'des elernentaires pour l'analyse des produits utilises en 
teinture et ,en impression (méda i l l e  d 'or! .  

1 7 0  hruélioration, ail point d e  vue hygiénique, des eaux destinées a 
l'alimentation (?nt!duzlle d 'or] .  
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1 8 0  Procédé d'épuration des eaux résiduaires provenant des iridiis- 
tries locales (me'daille d ' o ~ ) .  

290 Emploi des eaux de condensation en  teinture. Suppression totale 
des graisses (mkdaille d'or).  

200 Utilisation d e  l a  levure de bière (médaille d'or).  

Distlnetion honorifiqme. - A l'occasion du ler janvier. 
M. Masson, pharmacien A Epernay, membre  d u  Syndicat deschimistes, 
a et6 nommé Officier d'Académie; nous lui adressons nos bien sin- 
cères fdicitations. 

Conservatoire des arts et métiers. - Un emploi de 
chet d e  section (chimie) au  Laboratoire d'essais du Conservatoire 
national des ar ts  et  mdtiers va devenir vacant .  

Les candidats à ces fonctions sont invites à faire parvenir, avant 
le  17 janvier 1910, leur demande,  accompagnée du relevé de  leurs 
titres, üu ministre du  Commerce, 101, rue  de Grenelle (Direction de 
l 'enseignement technique, "L bureau). 

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

dicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsque les demandes et  les 
oflres le permettent rie procurer des chimistes aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux chimistes qui sont la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser 2 M .  Crinon, 45, rue Turenne, Paris, 3.. 

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

L'Associalion aniicals des anciens éleves de  l'Institut national agrono- 
mique est ii merne chaque année d'offrir à MM. les industriels, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieurs ingénieurs agronomes. 

Priére d'adresser les deniandes au sibge social de 1'Assoçiation. 16. rue 
Claude Bernard, Paris. 5.. 

L'Association des anciens élbves du laboratoire de chimie analytique de 
I'Universitt! de Genbve nous prie de faire savoir qu'elle peut offrir des 
chimistes capables et expérimentés dans tous les domaines se rattachant 
a la chimie. - Adresser les demandes a 1'Ecole de chimie, h Genkve. 

A vendre une serie de poids complète (100 gr.)  pour OCCASlON balance dc procision, en otat cic n e u ,  avec p s  poids piati- 
nés et  les divisions en platine. - S'adresser au bureau des Annales de 
chimie analytiyue, 45 ,  rue Turenne. Paris. 
DOCTEUR bs scicnces physiques et  chimiques, assistant b I'Univeraité 

de LiBge, travaillant surtout la chimie organique, condais- 
sant quatre langues, desire lace dans l'industrie ou autre. Excellentes 
rBferences du professeur. &esser les offres au bureau des Annales de 
chimie analytique, 45, rue Turenne, Paris. aux initiales B. D. 

CHIMISTE est derriandé pour faire des analyses réguli8res dans 
usine de Haute-Garonne. Appointements offerts 140 fr. 

tlebut. Envoyer refërences à M. Renaud, 8, rue Nouvelle, Paris 90. 

Le Gérant : C. CRINON. 
LAVAL. - IYPRIMERIE L. BARNEOUD ET Cim. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Recherche de très petlies qoautltés de bore dans 
I'orge~ilsme et dans les niélanges coniplexes, 

Par MX. GABRIEL BERTHAXI et  II. S G ~ J L H ~ N .  

La caractérisation de très petites quantités de bore dans I'orga- 
nisme des animaux ou des plantes et, d'une iriani6re générale, 
dans les milieux cornpiexes (ali~rients, sol, etc.) présente souvent 
de grandm difficultés. En vue de certaines études biologiques, 
ROUS avons examiné avec soin les difTérentes méthodesde recher- 
che du bore qui ont &té proposées : nous avons retenu et pt:rfec- 
tioone dans le détail celles qui nous ont paru les meilleures, et 
nous sommes arrivés ainsi, par une combinaison appropriée, 
une technique géntirale extrêmement sensible et précise que nous 
allons exposer. 

Dans cette méthode, le bore, préalablenient débarrassé des 
matiéres organiques et amené à l'état de borate, est d'abord 
séparé de la masse des substances salines dons lesquelles il se 
trouve; il est ensuite identifie par deux procédks qui se con- 
trdlent. 

Afin de dbbarrasser le bore des rnatiéres orçaniques et I'ame- 
ner à l'titat de horai.e, une simple calcination au  four k moufle, 
effectuée aprés dessiccation à. une telripérature ne dépassant pas 
le rouge sombre, suffit dans presque tous les cas. Les cendres 
des niatiéres ariiiriales ou v6géiales sont, en elret, presque Lou- 
jours suffisamment alcalines pour qu'il n'y ait pas & craindre de 
pertes d'acide borique, si l'on calcine comme nous le disons. 
Dans le cas exceptionnel (avoine, par exeniple) oh la cendre ren- 
fermerait un  exces d'acide fixe, il faudrait, avant la calcination, 
imbiber la matiEre organique avec une solution de soude causti- 
que exempte de bore. II n'est pas indispensable d'obtenir des cen- 
dres absolument privées de charbon. 

Lorsque la calcination est suffisamment avancée, il faut, dans 
la plupart des cas, séparer du charbon et dcs autres matiéres 
minérales le bore que les cendres renferment sous forme de 
borate, sinon, lorsqu'il n'y en a que des traces, il serait tout à 
fait impossible de le caractkriser avec certitude. On arrive à ce 
résultat par la méthode connue de distillation B l'état de borate 
de méthyle (1). 

(1) Utilisbe d'abord par Gooch (Chernical News, t. LV, 1887, p .  7), et 
par Rosenbladt (Zeits. analyt. Chemie, t .  X X V I ,  4887, p. 18). 

FEYRILR 1910. 
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Les cendres sont introduites dans un petit ballon de 123 cc. ; on 
y ajoute un léger excès d'acide sulfurique concentré (par exem- 
ple 1 cc. pour 0 g . 5  de cendres végétales) et de l'alcool méthylique 
pur (10 cc. pour la quantite de cendres ci-dessus). Si les cendres 
adhErent à la capsule de platine, comme il arrive généralement 
Iorsqu'elles proviennent du traitement d'un liquide, on verse 
d'ahorrl l'acide siilfuriqiie dans la cnpsiile,piiis, aprks trituration 
avec un petit agitateur, on fait passer la bouillie dans le bal- 
lon ; l'alcool méthylique est alors utilisé pour laver la capsule. 

011 chauffe au bain-marie et l'on recueille l'alcool niéthylique 
mélangé de borate de méthyle dans une capsule de platine ren- 
fermant 2 à 4 gouttes d'une solution de soude normale exempte 
de bore ; lorsque la distillation est terminée, on ajoute encore 
dans le ballon un peu d'alcool méthylique pur (5 cc. si l'on a 
opéré sur les proportions de cendres indiquées plus haut), et l'on 
distille nouveau. Dans ces conditions la totalité du bore est 
entraînée à l'état d'éther méthylique. 

On s'assure, par un essai au papier de tournesol, que le contenu 
de la capsule de platine est nettement alcalin, et, après addition, 
s'il est nécessaire, de 1 à. 2 nouvelles gouttes de soude, on éva- 
pore 5 siccité au bain-marie pendant cette évaporation, l'éther 
méthylique est complètement saponifié, de sorte que tout le bore 
reste à l'état de borate de sodium avec un très petit excès de 
soude plus ou moins carbnnat6e. C'est dans ce résidu qu'on carac- 
tdrise l'acide borique comme on le verra plus loin. 

Les réactifs utilisés dans cette recherche doivent étre absolu- 
ment exempts d'acide borique; aussi, ne peul-on pas se servir des 
produits commerciaux. L'alcool mkthylique et aussi l'alcool éthy- 
lique renferment ordinairement des traces d'acide borique sus- 
ceptibles de donner tout au moins la réaction du curcuma dans 
les conditions très précises où nous opérons. 11 est assez difficile 
de les en débarrasser. Nous y sommes parvenus, après divers 
tiltonnements, en maintenant pendant une heure à l'ébullition 
l'alcool ~nkthylique (à '38% de la maison Poulenc) sur de petits 
morceaux de sodium ; on distille ensuite l'alcool & la colonne. 

L'acide siilfuriqiie contient également parfois des traces d'acide 
borique ; on le purifieen l'évaporant auxdeux tiers de son volurne 
primitif. 

La soude, et peut-être plutôt encore la potasse, renferment des 
quantités appréciables d'acide borique. Déjà en 1896, hl.  Georges 
faisait remarquer (1) que Iti soude et la potasse d u  commerce, 

(i) Journ. de pharmacie et de chimie, série G ,  t. III, p. 346 .  
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mEnie p u r i f i t h ,  rcnf'eriiierit d r s  tia:ic:ej de ce coniposd. Xuus pré-  
parons la solution de  soude en traitant le sutliiirn métallique par  
l'eau distillée. Les expériences de coriLr8le efrectuées itvec I'eri- 
semble de  tous ces rEactifs ne doivent pas donner l a  plus faible 
trace de  rkaction de  I'acide borique. 

Pour déceler l'acide borique daris le produit de saponification 
du borate de méthyle,  nous utilisons deux procédis différent3 : 
le premier est basé sur  la réaction du curcunxi, l 'autre sur  la 
productiori de  fluorure de boix el l 'examen à la flamme üc~oiiipii- 
gné du  spectroscope. 

Essai nu curcuma. - Cette réaction, :ittribuée à. Rose, iniiis 
découverte en réalite par  I)esfosses en 1822 ( l ) ,  s'effectue d 'hnl~i-  
tude en t rempant  u n e  bande de p:ipier-baiv:lrrl pi~0nl;iblcinerit 
imprégnée de  teinture de curcuma dans 111 solulion où l'on 
recherche l'acide borique, celtederniére ayant  été prdiiliiblement 
additionnhe d'un peu d'acide chlorhydrique. La bande de  papier 
est ensuite retirEe e t  dessécli6e 3 l'iitiive h 1000. Elle prend,  e n  
prksence de l'acide borique, une coloratiun rouge vif virant a u  
bleu par  les alcalis. 

L'emploi di1 papier  de  curcuma pour la recherche d e  l'acide 
borique n donni  lieu à d'assez nonibreuse? publications (2).  Nous 
l'avons n o u s - m h e  Btudiée avec soin, et nous lui avons donné, en 
m&me temps qu'une grande certitude, une très grande sensi hilité. 
Tandis que la méthode classique ne permet guére de déceler plus 
de Ogr. 25 d'acide borique par  litre, soit, en opkrant s u r  le 
volume de 1 CC.,  Ornilligi..2S, nous sommes parvenus & obtenir 
encore trés nettement la coloration rouge du ciirciima virant  a u  
bleu par  1':immoniaque avcc trois millièn~es de  niilligrainme 
d'acide borique daris un  c. cube, quantité correspondant A u n  
demi-niilliéme de milligrarnme de bore. 

Pour arriver à cette sensibilitB, nous avons, tout d'abord, 
renonce à la dessiccation ii l'étuve. Desfosses, d'ailleurs, dans son 

(1) Pour l'historique detaillé, voir la thhse de B. Agulhon, Paris, 1910.  
(2)  DESFOSSES, Ann. d e  chim. et  phys.,  t .  XVI, 2821, p .  72. 
H .  Ross, Pogg. A n n . ,  t. CII,  1857, p .  5 4 5 .  
B. ROSE, Traite complet d e  chimie analytique, p .  653, Masson, e d i t . ,  

Paris, 1859. 
SCBLUMBERGER. Bull. SOC. c h i m . ,  t. V. 1866, p. 194 
I~AUBE. Berichte chem. iiese., t . .  I I I ,  1870,  p .  609. 
CASSAL et  G E R H A ~ S ,  British food Journ., 1902 ,  p .  210. 
~ I ~ G E R .  Zeitsch. f .  Unters. der Nahrungs und Genuss ,  l905 ,  p. 243. 
GOSHE, Id., 1905, p. 24% 
FLYDLE~,  WOLPRAM, JORGEXSEX, I d . .  1906, p .  137 et 155 .  
YELARDI, Gazaetta chim. Ifal iana,  1906,  p .  230 .  
CRIBB et  Arih-nun, The annlyst,  t. XXXI, 1906 ,  p. 147. 
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mériioire, ne parle  nullement de  ce mode de  dessiccation. Goshe 
s'en est aussi réceiurnent abstenu. Etant donnée la facilité d'en- 
tr;~îneiiierit de  l'acide borique p a r  la vapeur d'eau lorsqu'ori cori- 
centre % 100°sses solutions aqueuses, il était  à prévoir, et nos 
expéi,icnc:es coimpnraiives l'ont coiifirmé, que la dessicenLion ?I 
l 'étuve est uri obstacle à la serisitiilit6 de la rriétliode. Kous lais- 
sons la  rkaction s'accomplir i l a  température ordinaire. 

D'autre part ,  nous augrrientons la sensibilité en concentrant 
l'acide borique s u r  le papier de  curcuma par  u n  petit  artificc 
consistant i irnmerger la bandelette de papier dans  le liquide cn 
s 'arrangeant de iiianière qu 'une partie de  cette bandelette reste au 
dehors, dans I'atinosphèie ; le liquide qui  imprEgne toute la ban- 
delette par  capillarité vient s'évaporer peu à peu à l 'extrémit6 de 
la partie aérienne de la bandelette, su r  laquelle l 'acide borique 
se concentre. C'est donc h l 'extrémité de  la bandelette, choisie 
d'ailleurs très étroite, que se produit la rC,action colorée. 

Pour  obtenir du papier de  curcuma très sensible, on prépare 
d'abord une teinture e n  faisant macérer froid pendant  24 heu- 
res de la poudre de  racine de  curcuma dans 20 fois son poids 
d'alcool à 600;  on i~nprhgne  de cette teinture filtrke dcs bandes de 
papier Berzélius, qu'on débarrasse de  l'excès d e  teinture par  un 
passage rapide dans  l'alcool $ 950 ; on sèche ensuite ces bandes k 
l'air libre. On a ainsi 1111 papier de  teinte jaune t r h  clair (1), 
qu'on découpe en bandelettes de trois millimètres de  largeur sur 
33 millimètres de  longueur et  qu'on conserve dans  l'obscurité. 

Voici comment on efïectue la  recherche : on  neutralise par  IlCl 
le résidu alcalin provenant d e  la saponilication de  l'kther niéthyl- 
borique ou seulement une partie de ce résidu;  on ajoute en plus 
une goutte de solution d'IIC1 p u r  prkalahlernent étendu de son 
volume d'eau (2), et  l'on transvase le liquide dans une  petite cap- 
sule de porcelaine à fond plat de 3 centim. de  diamètre extkrieur. 
Le volume de ce liquide, y compris les eaux  de  lavage, ne doit 
pas dépasser 1 cc.; on place alors sur  la paroi d e  la capsule une 
petite bandelette de  papier (le curcuma, en s 'arrangeant de 
rnaniére qu'une portion d'environ 212 centim. dkpasse par  le 
bec; on recouvre la capsule d 'un petit verre de montre, e t  l'on 
aliiindonne le tout à l'air. Aprks u n  temps variant  de  quelques 
minutes ?I plusieurs heures, suivant  la proportion d'acide borique, 
i ' e x t r h i t é  du papier devient rouge-orangé ; on enlève alors la 

(1) Voisine de le coiileiir orange-jaune n"81 o u  186 du Codc: des cou- 
leurs de Klincksieck et Valette, Klincksieck. éditeur, Paris, 1908. 

(2 )  L'acide chlorhydrique pur  du commerce est  gdnciralernent exeinpt 
d'acide borique et peut être employe directement. 
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bandelette ; on la t rempe dans  u n e  solution ammoniacale au  
dixième; la partie colorée en rouge passe au bleu-violacé (1). 
Avec une quantité d'acide borique infërieure à la limite que nous 
avons indiquée, la teinte rouge ne vire plus nettement au  b l ru  au 
contact de  l 'ammoniaque. Enfin, lorsqu'il n'y a aucune trace 
d'acide borique, I'extrémitk de la bandelette prend seulement une  
légère teinte brune, due  A l'action d'FTC1, teinte qui ne peut pas 
4tre confondue avec la coloration rouge-orangé t rès  vive que 
donne l'acide borique. Au contact de l 'ammoniaque, cette teinte 
disparaît dans la coloration rouge-brun g6nkrale du papier de 
curcuma. 

Nous avons di t  plus  h a u t  qu'il est possible de  déceler très net- 
tement i j2.000 de milligr. de bore. Avec cette quantité,  si  l'on 
attend 24 heures, l'extrémité d u  papier de  curcuma prend encore 
une très belle coloration rouge, qui vire  nettement au bleu par  
l'arrirrioriiaque. L a  coloration rouge-orangé est  encore nette avec 
1/5.000 de milligr., mais le virage au bleu p a r  l'ammoniaque 
devient indkcis ; elle reste visible, sur tout  par  comparaison avec 
un témoin sans bore, lorsqu'il n'y a plus que  1/20.000 et r n h e  
t/50.000 de milligr. de bore. Avec 2 jlOO.OOO de milligr., il n'y a 
plus aucune coloration appréciable, méme p a r  comparaison. Une 
telle sensibilité n'est atteinte qu'en l'absence de substances Etran- 
gères et dans les conditions précises que nous venons d'indiquer; 
elle est modifike dansdeux  sens différents p a r  la nature et la pro- 
portion de l'acide ajouté et ,  d'autre part ,  plus ou moins attCnuée 
par la présence de différents sels. 

Avec des proportions d'HC1 inférieures à celle que  nous indi- 
quons, la sensibilité décroît peu à peu ; avec des proportions 
plus considérnhles, elle n'est plus augmentée de  façon apprkcia- 
hle et, polir des doses t r i s  fnrtes, la mat.ii\ra colorante se trouve 
itttiiquk par  l'acide minéral ; il n'y n donc pas avantage, tout  ;lu 
moins daris les solutions B pet1 près pures d'acide borique, à 
eniployer un  trop grand excès d'llC1. Toutefois, il en est autre- 
ment en priisence de  grandes quantités de  ehiorurcs alcnlins. 

HCI n'est pas le seul acide qu'on puisse employer, mais  c'est 
le plus recorniiiandiible. Rose avait indique IICI, SO' IPe t  .4zOaH 
comme acides minéraux forts, susceptibles de provoquer la réac- 
tion de l'acide borique sur  le curciirna. T,'acitlc borique seul ne 
nous a donné, aprés 24 heures, rnème à la dose de 1/1UO d e  rnil- 

( 1 )  Lorsqu'il n'y a q u e  des traces d'acide borique, on peut  attendre 
pendant 24 tieiires avant  de faire intervenir I'artion de  l'amnioniaque sur  
l a  bandelette de papier de curcuma. La réaction gagne ainsi en intensité. 
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l i g .  d:ins 1 cc. d 'eau,  aucune coloration du  papier de curcuma.  
S o u s  venons de voir quelle est,  en présence d'l-ICI, la sensibilité de  
la riaction ; SO"ll9 50 p. 100, à la dose d 'une  goutte par  c. cube, 
donne des résultats du  méme ordre, mais nous avons remarqué 
que cet acide présente l'inconvénient de  donner seul,  au  bout de 
24 heures, une  légère teinte rouge à l 'extrémité d e  la bandelette ; 
cette teinte ne vire  pas au  bleu par  l 'ammoniaque et ne peut être 
confondue avec celle d'un témoin boriqué ! cependant, la simili- 
tude d e  la teinte rouge nous a fait  rejeter l'emploi de SO'H'. En 
ce qui  concerne AzOYI, il ne peut être appliqué pour la reclier- 
che de trés petites quantités d'acide I~orique ; à raison d'une 
goutte par c. cube, il décolore le papier de  curcumaet  enipèche la 
réaction d e  l'acide boriqiic: :ijouté, mérrie à la dose de 111 .O00 de 
niilligr. Les acides acétique et ovalique agissent à peu prks comme 
l'acide nitrique et  ne peuvent être utilisés. 

Nous avons dit que les sels atténuent dans  une  certaine niesure 
la sensihilit6 de la réaction colorée. Rous avons recherché leur 
infliience en essayant de déceler de petites quantités d'acidc, 
horique dissoutes dans des solutioris normales (une molécule- 
gramrrie par  litrej de  certains sels. Les fluorures et les iodures 
:~lcaliris arrétent totalemerit la réaction. A la  dose exlrémeirient 
faihle à 1:iquelle ils peuvent exister dans les cendres des rnatikres 
d'origine animale ou végétale, ils n'ont pas heureusement cet 
inconvénient ; ainsi,  avec les cendres de f i ~ c z l s ,  relativement riches 
en iode et erriployées directerilent, noue avons seulemerit observé 
que la coloration du  papier de  curcunia était un  peu a r a i b l i e ;  
cette coloration virait  trks nettement au bleu par  I'nrnmoniaque. 
Après la distillatiim des rnSnies cericlres avec l'alcool méthylique 
et SoiII?, il n 'y avait plus aucune perturbation. 

Les sulfates et  les chlorures attenuent un peu la sensibilité de 
l a  &action colorée. Comrne, dans notre nianikre d'opkrer, le bore 
se  trouve toujours A la fin de l'opkration en présence de chlorures 
alcalins, nous avons examin8.d'une manitire spéciale I'eKet des 
chlorures de potassium e t  de sodium. E n  présence rlii chlorure de 
potassium normal, on n'obtient plus la coloration rouge-orangé 
virant. au bleu par  1':iirinioniaque qu'avec la proportion de 1/30 
de milli,vr. de bore. Cn excEs dlIICI con trel-ialance partiellement 
l'effet du  chlorure alcolin ; en mettant cinq fois plus d'llC1 que 
la quantité l~:~bi tuel le ,  la rhaction peut devenir visible avec 1 i400 
de rnilligr. de hore. Le chlnrure de sodium @ne nioins l a  réac- 
tion que celui de potassium : en présence d'une solution norinalc 
d e  ce chlorure, la réaction est  encore nette avec une goutte d'IICI 
pour  l j350 de rriilltg~. de hore et avec 5 gouttes pour 1/1000 de 
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rriilligr. C'est cette moindre actiori tlii sel de sodium qui  nous i l  

fait prkftlrer la soude à 1:i potasse pour sap1)nifier le borate de  
méthyle. Il est d'ailleurs à remarquer  que, dans une  recherche, 
la conceritration finale du  liquide en chlorure de  sotliiin~ est très 
inférieure B celle d'une solution normale. 

Essai a la /lamine. - Dans cet essai, on utilise la propriiitk 
bien connue q u e  possède le fluoixre de bore de  colorer en vert la 
flairime de l 'hydrogène, avec production d'un spectre caractéris - 
tique e t  facilement recoririiiissable (1). P o u r  I'efïectuer, on verse, 
sur  le résidu d c  la siiponificntion de  l 'éther borique, ou seule- 
lernent s u r  une  partie de ce résitln, 1 ou 2 gouttes deSOill' pur  et 
un peii de fliioriii~e de cnlciuiii cn pondre.  I,e fliioriire decalcium 
doit ètre pulvérisé très finement a u  niortier d'agate, pour ne pas 
donner lieu, d a n s  la suite, à des projections sous l'influence de I n  
chaleiir. On tr i ture  le mt!lnnge (le filcon à former une pSte bien 
homogène e t  pas  trop fluide ; en prélevant alors, avec l'extré- 
mité aplatie d 'un  fil de  platine de  moyenne grosseur, une petite 
portion de  cette p i t e  et en l 'approchant très prés d'une flamine 
d'hydrogène, on obtient, dans la  partieextérieure de celle-ci, une 
coloration verte, caractérisée au  spectroscope p a r  trois bandes 
vertes assez larges et à peu près  équidistitnles. 

Dans nos premiers essais, nous nous servions de la flarnrnc 
produite à I'aide d'un petit brûleur k gaz de  Mecker. Avec 
O rnilligr. 022 d'acide borique, c'est-8-dire O milligr.  004 de bore 
porté directement sur  la spatule avec SOil12 et  le fluorure de cal- 
cium, nous obtenions encore la flamme verte caractkristique ; 
mais nous étions à la limite de la sensibilitk: la coloratioo verte 
était trEs fugace et  trop faible pour permettre l'examen spectros- 
copique. Dr:s rksii1t;its plus satisfaisants on t  Pite ohteniis en nous 
servant d'un petit appareil qu'on peut  aisément fabriquer soi- 
même et que représente la figure ci-contre. 

Dans cet appareil ,  l'hydrogène, sor tanl  d'un générateur continu, 
est Iavé dans une solution de permanganate de potassium, puis  
desséché par  passage t ravers  SO'H" il traverse ensuite le corps 
d'une seringue d e  Pravaz S, rempli d'ouate destinée à retenir les 
vésicules liquides qui auraient pu être  entraînées ; il sort ensuite 
par iirie n i p i l l e  de  Roux A en platine iridié, dont  la pointe a étP 
coupée transversalement. Les fuites d'hydrogkne h travers les 
joints de ce petit brûleur sont  enip&chées p a r  u n  lutage à l a  
paraffine. On allume l'hydrogène a u  sortir de  l'aiguille, et l'on 

i l )  Voir l'historique et la critique des m6thodes de recherche a la flamme 
dans la thèse d e  M. Agulhon deja citée. 
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riigle la flamme de façon qu'elle ait  In hau teur  mnxiiiia d'un cen- 
timktre. C'est s u r  le coté, 2 I'extérieiir et vers la base de  cette 
petite flaiiime, qu'on approche I'extréniité spatulée du fil de  pla- 

tine (1). I I  fiiiit appro- 
cher  le mélange avec 
précaution et surtout 
h i t e r  de pénktrer trop 
avan t  dans la partie 
chaude, de inaniiire 
à ne colorer la flamme 
que p a r  la vapeur du 
fluorure. Si le iné- 
lange venait à péné- 
t rer  dans la flamme, 
i l  s'ajouterait une co- 
loration jaune due au 
sodiuiri et a u  calcium, 
qui pourrait  masquer 
totalement celle qu'on 
cherche 11 produire. 
II faut  encore s'abste- 
nir de  chauffer trop ra- 

-- -- - -- -- --:~~ .- ~ - -  ---y _-=_--- pidenient le iriélange, 
afin d'éviter les pro- 

jections. Pour  faciliter la nianceuvre du  f i l  de platine, celiii-ci est 
porté p a r  un agitateur 13 pouvant glisser dans  u n  morceau de 
tube en verre (;,maintenu horizoritülernent par  une pince et ser- 
van t  de guide. Ln petit arrét  en c:toutchouc, représenté s u r  la 
figure en ( 1 ,  limite la course d e  I'agit,al.eur. 

La sensibilité de  1':~pp:ireil est augmentée en c;~nal isnnt  les 
vapeurs de fluorure de bore :tutour de la flarrime d'hydrogèrie 5 
l'aide d'une petite cheiiiiriée de verre. Cette cheminPe C ,  d'une 
longueur de  7 centini.  et d'un dinrnbtre de 18 rnilliiri., est placée 
d e  manière que s a  p : d e  inférieure arr ive ir Z o u  2 millim. au-  
dessus de l'extrémité de l'aiguille. Sans l'emploi de  cette cherni. 
née, une partie des vapeurs diffuserait dnns I'atrriosphère et  serait 
perdue pour la réaction. 

L n  petit spectroscope h vision directe, non représenté s u r  la 
figure, est maintenu k l'aide d'un support  en avan t  de  In cherni- 

UI n e .  née à la hauteur  de In flamme d'hydre,: 

(1) Sur le cOte et non en avant ,  afin que l a  partie colorde de la flamme 
soit vue de profil, r'est-&-dire sous ça plus granite épaisseur. 
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A l'aide de cet apparei l ,  e t  en observant les précautions d6cri- 
tes, la sensibilité a t l e i ~ i t  le dein-iriillitine dc iriilligi-. de bore, 
quantitk nlisoliie prksente sur  le fil d e  plstini: ( 4 ) .  Cet,te quantite 
permet la vision nette, quoique rapide, du spectre. La color, (1 1' ion 
verte de la flainme est encore nette avec un quar t  de rnillièine de  
rnilligr., rri;iis elle est alors trop fugace pour pc:rinetl.re la rkrifi- 
cation spectroscopique. ;\joutons que,  pour percevoir la colora- 
tion de la flainine avec d'aussi faildos q u a n t i t k  de liore, il csL 
iikessaire de travailler en ch:~iiilir.e noire ; avec le dispositif 
indiquk pour supporter le fil de platine. I'opkration ne prksente 
aucurie difficulté : on place d3al)ord l 'c~i l  au  spectroscope, puis 
on approche le nii.lange de la flarnrne ; @ce à I'tirrét a ,  i l  n'y a. 
pas Si craindre de pénétrer t rop loin. 

Nous ferons remarquer  qu'iivec certaines cendres, comme 
celles du vin, dorit la richesse cri acide borique est relativcinent. 
grande, il n'est pas riécessnire de  passer p a r  la disti1l;~tion 
méthylique. O n  peut essayer directement les cendres au  curcurria 
ou A la flamine. Ainsi, en évaporant l'une après  l'autre, puis 
calcinant tiirecternent sur  le f i l  de platine 2 ou 3 gouttes de  vin, 
on peut ohtenir assez d e  flnoriire de bore pour  colorer l a  flamme 
tle notre petit appareil .  

E n  r6surrié, il est possible, grdce à l a  technique perfectionnée 
que nous venons de décrire, de  caractériser d'une façon très 
exacte Ics plus petites traces de bore qui peuvent exister dans  les 
niélanges complexes, et plus particulii?rernent dans  les produits 
d'origine aninlale ou végktale. LTn milliérne de rnilligr. de  bore à 
l'état d'acide borique peut largement suffire pour donner 5 l a  
fois la réaction compl6te d u  curcuma e t  la coloration verte de  la  
flamme, accoinp;~gnée de  I'exanien spectroscopique. 

Ermnnen d e s  essence6 de tér&lienthine, 

Par MM. PAUL NICOLARDOT et  Louis CLEXENT. 

Les 'essences de térkbenthine peuvent être ma1 préparées, 
vieillies ou fraudées. Les renferment les produits de  
tkte et de queue obtenus dans la  distillation des gemmes (essence 
vive, huile de résine), parfois rnèrne de  la  colophane ; leur aci- 

(2 )  Pour apprkcinr ces limites, on a &vapore directeincint a siccité, a 
l'extrernitd du Al  de platine, une goutte d e  poids connu de differentes solu- 
tions titrees d'acide borique, puis on a ajouté un peu d'un ui6larige de  
fluorure de calcium et d'acide sulfurique prepare d'avance. 
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dité est considkrablc (1) et caractéristique; elles laissent en outre 
un  résidu abondant. 

II  en est dr, ~ n h n e ,  mais A un  rnnirirlrc! degrk, des essences 
vieillies. A notre avis,  lorsque la teneur en huile de  résine ou en 
produits rksineux n'est pas  t rop  élevée (inférieure Ü. 10 p.  200 
par  exeriiple), les essences sont,  a u  point de v u e  de Icur emploi 
pour la fabrication des vernis, supérieures a u x  essences recti- 
fiées, notamment a u  pinène pur .  

De l'acidité de certaines essences et de l'importance d e  leur 
résidu, il ne  faudrait pas toujours conclure à leur adullCration, 
car ,  sous l'action de  l'oxygène sec ou humide, et surtout d e  la 
lumière, les essences les plus pures s'altèrent e t  deviennent aci- 
des. La chaleur les tr:insforirie également, d'oh il résulte qu'il 
convient d'éviter, dans u n  traitement analytique, de soumettre 
les essences à une éliullition prolongée. L'échantillon destiné k 
l 'analyse doit &tre  expkdié dans un récipient sec, opaque et bien 
bouché. 

Les essences fraudkes sont additionnées de dérivés du  pétrole 
(essences, huiles légères, white  spirits), qui  sont des corps neu- 
t res ;  elles sont par  suite peu acides. Pour examiner les essences, 
on distille k la pression ordinaire une certaine quantité de 
l'échantillon, e t  on le partage en cinq fractions, dans lesquelles 
s'accumulerit en proportions tliffkrerites les essences lé,' w r e s  ou 
les huiles lourdes ; ces fractions sont examinées au polarimètre 
et a u  réfractoiiiètre, comparativement avec l'échantillon primitif. 
La niesure des pouvoirs rotatoires et  celle de l'indice de réfrac- 
tion permettent dc, reconnaitre In pureté des essences. 

La méthode ordinairement suivie modifie profondément les 
essences, sur tout  celles qui contiennent des produits résineux : 
leur pouvoir rotatoire augmente, riiême t i  l'abri de la lumière. 
Le résidu obtenu par  évaporation poids constant devient de 
plus en plus fort lorsque l'ébullition a lieu k la lumière ; le pou- 
voir rotatoire de l'essence s'élève. Le chimiste aItEre I'kchnntil- 
Ion au dktrinient di1 fonrnisseur. 

E n  fractionnant, au  contraire, les essences sous pression 
réduite, il est possible d'opérer rapidement et  à hasse ternpéra- 
I.ure, sans alt,t':rer 1'esst:ric:e. Sons iiric: pression de  18 ceriti~ri. de 
mercure, les essences distillent, en effet, a u  voisinage de  500, et  
tous les produits peuvent ètre condensés sans  perte. En élevant 
ensuite la température jusqu 'à  590, on détermine la teneur du 

(1) La quantitC de potasse nécessaire pour saturer les essences pures 
e l  bien prkparées ne doit pas dépasser un grairinie par litre. 
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rksidu p u  pesée d u  ballon, tari: nu piéa1,ible et amen6 H poids 
coristant. Ce procédé présente en outre 1'av;i.ntnge de  fournir des  
l i q u w r s  limpides, qui peiivent i'tre esaininées au pcilai-iiiii:tre. 
alors qu'il n'en est piis toujours ainsi pour les essences üdulté- 
rées, lorsqu'on les a dislillées sous la pression ordinaire. 

I,e pouvoir rotatoire (16:s 1:sseiic:es ri'ltorit presqw: pas rnorlifi" 
en fractionnant sous pression rédiiite, les écarts sont plus  nets. 
L'opératiori est enfiri conduite plus rapidement el peut ètre ter- 
r r ~ i n k  en  20 niinutes. 

ILL prtsence des d6rivés d u  pktrole est révélée par  l'élé.?ation 
du  pouvoir i'otatoii.e daris les preinii:res portions, alors que la 
chule b r u q u e  observée dans ladernière  fraciion est  due & la ])ré- 
sence de l'huile (le rksine. 

Pour  rricsurer les indices de  rPfraction et appliquer à l'ext~rneii 
des  essences et des produits de  leur fractionneinent l'élégante 
mbthode de M. Vèzes, nous nous servons (lu rdfractornètre diffé- 
rentiel construit pa r  MM. Arnnaxt et Ferdiriarid .Jean pour 1'6tude 
des huiles et  des corps grils. 

Nous avons constat6 que, dans certains cas, la détermination 
du  point d'inflanlmc~tion des essences peut fournir des iridications 
utiles. Ln présence des essences d e  pétrole l'ahaisse et rend par-  
fois impossible sa d6terrnination dans le cas où la température 
ambiante est égale a u  supérieure à 15" les white spirits ne sein- 
hlent pas le modifier, alors que l'huile de  résine 1'61P:ve en raison 
directe de  sa teneur .  

Points d'it~fliimmution (rryipnreil ( k m i e ~ ) ,  

Essence pure nd ,i + 29'5 
D nu 2 f 29O3 
u n 0 3  f J 9 0 3  

ICssence legèrenient 
vieillie + 29O9 

Essence no 1 + 2 p. 100 d'huile de rtisine 3003 
)) + 5 p. 100 )) 31°2 
)) + 40 p. iO0 1) 3 2 2  
1) + 15 p. 100 )) 33O2 

Esserice n" 1 + 2 p .  100 de white spirit 29'0 
1) + s p . 1 0 0  )) 99O3 
1) + 10 p. 100 )) 29' 
N + 15 p.  100 )) 39'2 

11 est à. remarquer que les white spirits constituent la fraude In 
plus  difficile à déceler qualitativement et quantitativement. 

L'action de  la lumière sur  ,les essences est extrêmement éner- 
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gique, e t  c'est 1h t1';iilleiir~s 1ii raison d'&tre de leur eiiiploi dans la 
fabrication des vernis. Nous avons son$ B l'utiliser au point de 
vue analytique pour mettre en 6viilence la nature d ~ s  adultk- 

- .  

rants. Deux portions de l'échantillon sont pl;ii:c!es dans des con- 
ditions semblables (teiiipérature, évaporation, e tc . ) ;  rnnis l'une 
est expostie à la luiiiière, tandis que l'autre est maintenue dans  
l'obscurité ; on triesiire, iiu début. de  l'cxpérierice, les pouvoirs 
rotatoires, et, quelques heures après, on rEpEte cette opération. 
Ilans l'oliscurité, I'dvaporation seule modifie les essences. Le pou- 
voir rotatoire des essences frnudkes avec les dérivks du pktrole 
s'élève par suite de l'évaporation du corps eiiiployi: pour falsi- 
fier ; les essences pures ou mal préparCes ne se modifient pas sen- 
siblement. il la luiiiière, les essences l'oxydent,, et leur pouvoir 
rotatoire d i m i n u e ,  cette diminution est d'autant plus considé- 
rable que les essences renferriient plus de produits r k i n e u x .  
Lorsque les esserices surit, en outre, fraudées, il peut y avoir 
corripens;ition, par  suite de I'dvaporatiori des dérivt5s du pétrole. 

En coiiibinant ce procédE d'examen avec les précédents, il 
devient facile de reconnaltre la purett! d'urie esserice. Daris le 
tableau suivant s e  trouvent quelques-uns dcs résultats que nous 
avons obtenus. 

Pouvoir rotatoire 
au &but a la fin 
- - 

Essence pure . . . . . . . . . . .  - ~jg~3o' - 3y446' 
I<ssmce pire + 5 p. 100 de white spirit . . - 57O00' - 55'08' 

YL'0P 
11 + 5 p. 100 d'essence de pétrole . - .IJ ~ 8 '  - 55'22' 

. . . .  1) + 5 p. 100 de pétrole - D9"50f - 56°46' 
)) + 5 p. 100 d'huile de resine . . - 57"00' - Ti3°00' 

Pouvoir rotatoire 
m 

- - 
Essence pure. . . . . . . . . . .  - 59u50' - W040' 
Essence pure + 5 p. ,100 de white spirit . . - 57000' - 57040' 

B $- 5 p. 100 d'essence de pétrole. - 5358' - 36O56' 
II f O p. 100 de pétrole. . . .  - ggo;;ol - c>70101 
IA + 5 p. 100 d'huile de résine. . - 57O00' - 57010' 

Uosege éiecti-olytiqae rapide do a-ubalt, 

Par M. 1'. BRUYLANTS, docteur en sciences. 

Les t ravaux sur le dosage di1 cobalt par  précipitation électro. 
lytique rapide ne  sont guére nombreux. Les traittis d'analyse 
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électrolytique enseignent, en génki-al, que les méthodes eiiiployées 
pour  le dosage du nickel sont également applicühles ail dosage 
du cobalt. C'est, du nioins en ce qui  concerne les rnéthodes rapi- 
des, une erreur qu'il  est bon de relever. 

Appliqiiiirit au  colialt. le proc:édC: de préc:ipitatiori rapide du 
nickel e n  solution airimuniacale (modification du  procédé de 
P r ~ s é n i u s  et Uergrriann), nous en avons reconnu l'inexactitude, 
et. nous l 'avons motlifii: quelqiie peu ; nous avons t;.i.udik ensuite 
ledosage en solution oxalique (procédé de Classen), puis,  sans 
arriver cepend:irit à. la résoudre nettement, la que;jtion de  la 
sépürütion électrolytique rapide du  cobalt e t  d u  zinc. Kous 
avons étudié aussi la précipitiition quantitative d u  cobalt 
à I'anode comme sesquioxyde hydraté .  

Voici ces recherches résumées en peu de mots (pour  les détails 
e t  les résultats analytiques, voir Ud1.  de la Sociéte chimique d p  

Belgique, tome 23, r i 0  10) .  

i U  %ssriis ~ f f ec l u i s  suivant la méthode d e  dosage rnpide du nickel. 
- L'électrolyte contient : 2 gr. d'(AzlIbfi;O' et 30 cc. d'AzHS cori- 
ct:rit,rCe, dans  un  volume de 120 cc. ; la température est de 73-800. 
L'agitateur fait 800 2 1.000 tours :L In minute;  les électrodes sont 
les électrodes concentriques de Fischer ; la durée de I'opératioii 
est de  15 b 18 minutes. 

L'intensité e t  la force électroiriotrice d u  courant sont respecti- 
vement de 5 amp&res et de 3 à 4,2 volts. 

Le précipité ainsi obteriu est noir, spongieux, fort peu adhérent; 
les caux de lavage dissolvent du cobalt. Cette méthode donne des 
résultats t rop élevés, e t  l 'erreur atteint environ de 0 , 3  à 0,3 
pour  100. 

2Vssrris avec poteutiel cathodiqîie constant. - L'électrolyte a 
la coiriposition suivante : 2 gr .  5 d'(AzH")'SOi et 30 cc. d'AzI13 
conceritrée, dans u n  volurne de 90 cc. ; l a  température est de 
75-80> l'agitateur fait 800 à i.OOO tours à l a  minute ; ou 
emploie les électrodes Fischer;  on opiire avec u n  potentiel catho- 
dique de  1,35 volt ; la durée est ainsi de  30 a 32 minutes. 

Le lavage se fait  sans interruption du  courant,  avec d e  l'eau 
très Iégèreinent ainrnonincale ; on obtient ainsi u n  precipité très 
blanc, parfaitement adhérent,  se  distinguant à peine du  platine ; 
il n e  se l'orrrie pas d'oxyde cobaltique à l'anode ; les r h l t a t s  
sont  très constants. 

Au commencement .de l'électrolyse, on observe des variations 
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dans l'intensité d u  courant,  qui  correspondent probablement 
des modifications dans la nature d u  compose ammoniaco-cobal- 
tique. 

Les quantités d ' A z H b t  la température des solutions influent 
notablement sur  la vitesse de précipitation du  cobalt ; A une tem- 
pfmture de 90-9Z0 et avec une  concentration moins forte de  AzHa, 
l'électrolyse de 0gr.2 environ de  cobalt peut être terminée en 
20 A 22 minutes. 

Des essais avec addition de sulfate d'hydrazine donnent égale- 
ment de  bons résultats; l a  précipitation est encore accklérée. 

Un fait curieux, constaté dans ces essais, est l 'apparition, à l a  
fin de l'opération, d'une Iégére couche d'oxyde de cohalt B 
l'anode ; elle s'élimine cependant facilement p a r  l'addition d'une 
pincée de sulfate d'hydrazine. 

Plusieurs autres essais, effectués en se servant de la capsule 
rodke au  sable de Classen comme cathode et de  l'anode discoï- 
dale comme agitateur, ont donné des résultats analogues a u x  
préckdents : surpoids d'environ 0,7 à 1 p. 100 en opérant  
suivant la méthode de  prkcipitation rapide du  nickel ; bons 
résultats en opérant avec u n  potentiel cathodique de 1,35 volt. 

La prkcipitation du  cobalt en solution oxalique pr tsente  de  
l'intérêt pour la séparation de  ce métal d'avec le chrome, I'alu- 
minium et le manganèse. Mais, de méme que pour le nickel, cette 
méthode ne  peut servir à son dosage;  en raison d e  l'action cata- 
lytique exercée par  ces deux métaux s u r  l'acide oxalique, le 
dep& miitallique renferme toujours des quantités assez notehles 
de carbone. 

Dans l'étude de ce prockdé de  dosage, j'ai constaté que le sur- 
poids est d'environ 0,s p .  200 en solutiori oxalique simple, et 
qu'il est indépendant de l'intensité du  courant,  ainsi que de  la 
durée de la précipitation. Ce surpoids peut descendre A 0,2 et  
0,3 p.  200 en ~ p é r a n t  en solution cornbinée ainrrioriiacale oxa- 
lique, ou en maintenant le potentiel cathodique i une valeur 
constante de l . 5  volt.  

C .  - ESSAIS DE SCPARASION Di1 COBALT ET DU ZINC.  

E n  se  basant s u r  la grande analogie existarit entre le nickel e l  
le cobalt, l a  séparation du  cobalt et du zinc semblait pouvoir ê tre  
calquée s u r  la séparation du  nickel et d u  zinc. 

Celle-ci s'effectue aisément en se servant de  sels complexes ; 
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d'après Vortrnann (i) ,  en faisant passer le nickel B l'état d'ion 
complexe en solution alcaline de sel de Seignette ; d'après 13s- 
cher (2), au contraire, en précipitant, d'abord, le nickel en solu-- 
tion ammoniacci-sulfiireuse, sous u n  potentiel cathodiqiie de 
1,35 volt .  

Dans le cas de la séparation du cobalt et du  zinc, la preiiiière 
méthode, cornme l'a coristaté Yortrriarin, rie peut servir en solu- 
tion alcaline tar t r ique,  le  degré de coinplexilé de ces deux 
métaux étant très voisin. 

Sous  avons mis en ccuvre la seconde niélhode et  fait  des essais 
selon Fischer en présence de l 'ammoniaque et du sulfite sodique. 
En &tudiant d'abord la précipitation du  cobalt seuldans ces solu- 
tions, nous ayons reinarqué que cette méthode ne peul étre 
appliquée h son dosage. Les analyses montrent,  en effet, que le 
métal précipité d:ms ces conditions prCsente un surpoids consi- 
dérahle provenant de I'alisorption d u  soufre. Ce surpoids est 
d'environ 0 , s  p. 100, en opérant avec u n  potentiel cathodique 
de 2,35 volt, dans les conditions indiquées par  Fischer pour  I;i 

séparation du  nickel et du zinc. 
En ce q u i  concerne la nature et l'origine de ce surpoids, voir 

ma  note dans le Bdletin de la Sociéte c l ~ m i q u e  ds Belyiy î ie .  
D'autres essais ont été faits sans addition de sulfite sodique 

dans les conditions suivantes : on s'est servi de la solution titrée 
de cobalt utiliske dans les essais précédents, e t  de zinc pur Kahl- 
baurn ; celui-ci était dissous au  moyen de 20 cc. de  SOYli" dilué 
( D  = 2,2 65) ; puis on a nenti.;ilisB p a r  20 cc. d'AzI13 concentrée ; 
le volume de la solutiori étiiit de 83 k !!)O cc. ; sa  leiripérature 90- 
925 Le potentiel cathodique 1,35 volt ; I'iritensit6 2,4 B 0,25 
arnphrc ; la tension 2,S à 2,3 volts ; la durée de l'opération 28 9 
20 rriiiiiiLes, et l'on a eiiiployé les élcctioiles conccntriqucs ~t 
l 'agitateur Fischer. 

Les résult;lts ol)terius (laris cm essais iiioritrent qu'une petite 
quantité de  zinc cst entraînée dans  le prCcipit.4 (au inaximuiii 
0 ,3 p. 100) ; cette ~Ppi~rnt ior i  ri'cst donc pas encore alisolunient 
nette ; son étude sera poursuivie. 

Ln précipitation du cobalt I'Ctat de sesquioxyde hydraté it 

l'anode n éti: sigrialke par  Coehn et GlIisei- (3) et appliquée p:iix 

( l )  .Uomtsch. fu r  Chemie, 1 4  (1893), p .  520. 
(2 )  Chevi. Z e ~ t u ~ i y ,  312 ( lSOX),  p. 185. 
(3)  Zeils(.hv. f. uuowyzn .  Chemie, 33,  9 (1903).  
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eux a l a  séparation électrolytique d u  nickel et d u  cobalt. La 
méthode qu'ils proposent est loin d'etre pratique, puisque, pour  
ohtenir un diipbt rit: Ogr. 08 d e  colialt, il faut environ dix heures et. 
que, de plus, il faut changer l 'anodeà plusieurs reprises. J'üi opéré 
avec la capsule fortement rodée servant  d'anode, l'anode discoï- 
dale servant de cathode e t  toiirriaiit ;i :{O0 a 400 tours à 1;i rriinute. 
L'électrolyte employé a l a  composition suivante : I g r .  de 
)iTrOb, 2gr .  de  Xa2SO', Occ. 5 d'acide acétique cristallisable. L'in- 
tensité di1 courant étnit 0,8 airipère ; l a  terisiori 2,8 i 3,2 volts ; 
la température 95 à !Ho; la durée de  l'opération, 80 à 05 minutes 
pour 0 g r . i  de métal environ. On a obtenu un  dépdt bleu-noir, 
avec des irisations trks marquées s u r  les bords ; ce dépôt était  
trks adhkrent e t  supportait  toutes les manipulations nécessaires. 
II ne pouvait ê t re  pesé comme tel et renfermait toujours de petites 
quantités de  chrome. II a donc été nkcessaire de le dissoudre et 
de le reprkcipiter comme métal ; nous avons opéré cette précipi- 
tation suivant la méthode de Smith (1) en solution ammoniacale 
acétique. 

Sur l'analyse des niobites et des tnntnlltes, 
Par M. G. CHESSEAU. 

JAa littérature chimique s u r  l'analyse complète des niobites e t  
des tantalites est tr8s restreinte : la seule méthode systématique 
puhliée B notre connaissance est celle que donne JI. A .  Carnot 
dans son Traité d'nnulgst: minivole (t. II, p. 718) et qui dérive des 
t ravaux classiques de Marignac s u r  le niobium et le tantale. 
L'examen que  j'ai eu réccniriierit & faire d ' m e  taritalite pro- 
venant d'un gisement nouveau du Brésil m'a permis d e  constater 
qu'il reste certains points A préciser dans cette méthode pour  
l'attaque, la skpariition des oxydes et le  dosage éventuel du 
titane ; aussi ne mc pitrait-il pas inutile de faire connaitrc la 
marche que j'ai c ru  devoir finalement adopter pour cette analyse 
fort délicate. 

L'attaque du minerai se fait d'abord p a r  quatre  parties d e  
1)isulfate de potasse et d e u s  parties de SO'II', d a n s  uri creuset de  
platine ; on doit chaufrer progressivenient jusqu'au rouge nais- 
sant,  laisser refroidir avant  d'avoir expulsé tout SObI1" ajouter 
de nouveau deux parties de  SO'IVet  chauffer encore ; grace i5 
I'excés d'acide, on obtient un liquide transparent,  qu'on coule 
dans une grande  capsule de  platine refroidie. La masse se fen- 
dille pendant la solidification et, reprise par  l'eau bouillante, 

( 4 )  Journ. americ .  cheni. Soc., 26, y .  1595. 
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s e  désagrège très facilement. On fait  alors bouillir celle-ci avec 
d e  l'eau plusieurs fois renouvelée et décantée sur  filtre ; le filtra- 
t u m .  neutralisé en partie par  hll" est porté pendant quelques 
minutes k l'ébullition, pour :~chevcr  de  prkcipiter NbW5 et Ta20\  
on jette s u r  u n  filtre, et on lave ahondamnient la totalité de ces oxy- 
des, qu'on fait ensuite digérer pendant 24 heures avec du  sulfhy- 
drate  d'ainmonisque tiède; on lave avec de I'eau froide addition- 
néee de 5 p .  100 d'IICI ; on a ainsi, d'une part,  h ' b W  et SaW" 
n e  retenant plus que S,O2 et l iO' ,  d'autre part ,  des liqueurs 
contenant Fe, Mn, Sn ,  Zr, etc., qu i  sont analys6es par  les procé- 
des ordinaires. 

Les oxydes de Nb et  Ta, encoro humides, sont dissous dans une 
capsule de platine par l'acide fluorhydrique concentré, dont  on 
expulse la majeure partie par  évaporation à chaud.  J'ai cunstüté 
qu'il reste toujours des flocons noirâtres insolubles formant 
2 p. 100 du poids des oxydes ; j'ai cru d'abord que  ces flocons 
fitaient constitiiPs par  des fluoriires terreux, mais  j'ai reconnu 
qu'ils étaient formés de (Xb, Ta) !Ohvec  traces de fer, insolu- 
bilisé sans  doute pendant les ébullitions réitérées du produit de  
l 'attaque a u  bisulîate. A ce rksidu, fillrk et calcink, on ajoute les 
cendres des filtres ayan t  pu retenir un  peu de  (Nb, 0: ; on 
trai te  par  l'acide fluorhydrique ; on évapore A siccite, puis on 
fait fondre avec u n  poids de fluorure d e  potassium égal au  quar t  
du poids total présurn6 des oxydes de Kb et Ta  ; on  reprend par 
l'acide fluorhydrique t r&s étendu, e t  l'on ajoute cette solution A 
celle des oxydes ; on a ainsi dans la liqueur la quantité de fluo- 
r u r e  de  potassium voulue pour ef'i'ectuer la séparation de Ta  et 
Kb  par  la méthode d e  Narignac, basée sur  l a  différence de solu- 
hilit6 du  fluo1ant;ilate et d u  fluoxyniokiate de  potassiuni ; on con- 
centre A chaud à 7 cc. par  gr. d'oxydes (volume s u f h a n t  pour 
maintenir tout S b  en solution) ; par  refroidissement, on a en 
q u e l q u a  minutes le fluotantalate en fines aiguilles. 

31:irign:ic recommande la séparation de ces cristaux p a r  filtra- 
tion et lavage à l'eau froide, jnsqu'k ce que le filtraturn ne  décèle 
plus  de  Kb par  l a  teinture de noix de  galle. Cette r h c t i o n  est 
extrérneirient lpnte avec des solutions niobiques diluées, et son 
emploi est,  p a r  suite, inefficace. II suffit de  laver les cristiiiix de  
fluotantalate trois fois par  décantation avec quelques cc. d'eau 
froide pour  étre assuré qu'ils ne contiennent plus d e  Nb ; on  ajoute 
alors aux  liquides dkcimt6s O p . l O  de  fluorure de potassium, et 
on les t rai te  de  la rrieme facon en répétant l'opération tant qu'il 
se dépose des aiguilles de  fluotantalate; on réuni t  ces dépiks, on 
les sèche ü 2000, et I'oe s 'assure ù l'aide du  rrticroscope qu'ils ne 
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contiennent plus de ,cristaux tabulaires de flua-yriioliate ; les 
fluotantalates que j'ai obtenus ainsi étaient tout  h fait exempts 
de Kh.  1,e dépût de  Ta"F" 2 KKF p a r  refroidisserrient est s i  rapide 
qu'il n'y a pas à ménager les fractionnements et les purifications 
par  ces cristallisations répétées, bien préfërables à l'excès de  
fluorure de potassium conseillt! pa r  quelques auteurs ( \ .  Tighe, 
par  exemple) en vue  d'accél6rer le dépdt du  fliiotantillate ; il se 
produit alors, en nième temps que  les aiguilles d e  l'a F3, 2 K F ,  
du fluoxyniohate nc icu l~ i r s ,  peu soluble en p r k s ~ n c e  d'un grand 
excès de fluorure de potassium, comme l'a signalé d'ailleurs 
Jlnrignac, et l 'on ralentit ainsi la purification d u  fluotantalate. 

,l'ai constaté que  1';icirle riiobique obtenu p a r  &?cornposition d u  
fluoxgniobate au  m o i e n  de S04HZ retient toujours du  sulfate d e  
potasse (jusqu'à 3 p .  100) ; on le purifie aisénient par fusion avec 
cinq parties de  sulfate d'iirrirrioriiaque et cinq parties de S04H2 ; 
on reprend par  l'eau bouillante, etc.,  coriiirie dans l'attaque d u  
minerai, avec calcination finale au  rouge blanc. 

La silice se dose s u r  une prise d'essai spkcirile diiris le rriklange 
(Nb, Ta)? 0"cclciné e t  pesé, puis trail6 par  l'acide fluorhydrique 
légèrement sii!f!irique. 

Le dosage de  T i O V a n s  les oxydes de  NI) et 'I'a obtenus peut 
se faire colorimétriquement, comrne je  l'ai constaté, p a r  la 
méthode suivante, plus simple et plus précise que le procédk de  
Marignac par  fusion au  carbonate de  soude et que celui de  Knop, 
basé s u r  11in6gale volatilité des chlorures anhydres d e  Ti, Nb 
et T a .  

Si l'on chauffe i gr .  de  ;\i'b%O" ou d e  Sa'O"pur avec 5 gr. d e  
bisulfate de potasse et  20 gr.  d e  S04H"usqu'à solution limpide, 
qu'on refroidisse un  peu et qu'on ajoute de nouveau 1 0  cc. de 
S04HVroid, puis  qu'on verse le tout dans u n  mélange chaud d e  
20 cc. de SO1lI%t 20 cc. d'eau, le mélange peut étre alors refroidi 
et dilué sans se troubler ; e n  1'6tendiint k 100 cc. avec de l'eau 
oxygénCe, j'ai constaté que la teinte jaune p i le ,  due a u x  acides 
perniobique et pertiintalique, n'excède pas celle de iiiEiiie ton 
que donnent sous le rnétne volume 5 niilligr. de  Ti03 traités de  la 
ménie niani6r.e. J e  rrie suis assuré, en outre, que la teinte rouge 
de l'acide pertitanique n'est pas ,iiiodifiée par  la présence de NI) 
ou Tir. II suffit donc de mettre en solution, comme ci-dessus, les 
:rcides riiobique et  taritalique obtenus et d'apprécier l'acide tita- 
nique par  corripiiii~ison'ave~: 'des solutioris types de TiOs faites 
avec iinc solution sulfurique d'acide titanique, préparée exacte- 
ment de  la niêrrie maniere ; en opérant s u r  1 gr. de Nh"0"ou de  
TasO5, l 'erreur qu'on peut commettre sur la teneur en TiOs ne  
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d~ipasse certainement pas O,5 p. 100, npprosirnntion t r k  satisfai- 
sante  pour ce genre d'analyse. 

La méthode précédente, a p p l i q u k  A la tantalite q ~ i i  a fait 
I'olljet de cette étude, m'a  donni  les résultats suivants : 

. . . .  Acideniobique ( X b Y l V .  

. . . .  Acide tantalique (TaPOj) 
Silice (SiO2) . . . . . . . .  

. . . .  Protoxyde de fer (FeO). 
I'rotoxyde de manganèse (RInO). . 

. . . . . .  Magnésie (MgO). 
. . . . . . .  Perte au feu. 

. . . . .  W, Sn, Ti ,  Zr. etc. 

Total. . . . .  
. . . .  Densité 

60,39 p .  100 
17,K - 
0,28 - 

14,R2 - 

4,73 - 

0,34 - 
1,11 - 

néant 

90,93 
5,G 

Aiialyse tl'unc gralsnc d'riutrucli~, 
Par M .  J E A X  VAXVAK\S,  de la Canée. 

La matiiire grasse faimnt  l'objet de l'analyse ci-après prove- 
nait de la Rengazie, province située en Barbarie d'Afrique. Les 
indigénes lui attribuent des propriét i :~ antirhurrintismalcs. 

Cette matière grasse est prkparée avec les os et les graisses de 
l'autruche. On mélange dans une  grande marmite  avec une 
~ l ~ i ~ n t i t é  d'eau suffisante les os brisés et les graisses coupées en 
morceaux;  on porte In marmite  s u r  le feu ; après  une ébulli- 
tion suffisamment prolongée, on laisse refroidir. La niatii:re 
g r a s s e s u r n a p : m t  est recueillie, pour être utiliçbe coiiiirie 
remEde. 

Elle a été divisée en dcux couclies distinctes : Iü couche supé- 
rienre, liquide, d'une couleur Jaune  : la couche infkrieiire, solide 
et blanche. 

La température airibiante était de 28'. 
L'analyse a dorinB : 

Poids spécifique (i I F ' )  . . . .  
Temperalure critique de dissolution 

. . . . . .  dansl'alcool 

. . . . . .  Degrehlaumené 
Point de fusion de la matière 

grasse . . . . . . . .  
Point de solidification . . , . 
Point de fusion des acides gras. . 
Point de  solidification . . . .  
Indice ol6orefractometrique ( M e a n  

et Amagat). . . . .  
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Acides gras volatils (indice Reichert- 
. . . . . . . .  Meissl) 7 cc. 6 

Indice dc saponification (Koelts- 
torfer) . 211 

Acides gras fixes (Indice Heliner) . 90,373 p. 100 
Indiced'iode (Iliibl) . . . . .  71.14 

Couche irlféi.ie7tr.e solide A. 
Point de fusion de IamatiPre grasse. 450 

. . . .  Point de solidiGcaliori 3i0  
Indice oléorefractoinetrique . . .  f 30 

REVUE DES PUBLICAI IONS FRANÇAISES 

Prnésenee d ' u i ~ c  anaci.oixyclase et cl'uiic critalase 
dans Ic lait ale vaclie. - RI. SAHTIJOU (JOZLI~~IIL~ d e  phar-  
macie et de  chimie du 10 octobre 190'3). - Dans un rkcent (1) 
travnil, Bl'il. Rorrlas et  Touplairi sont arrivés ù cette conclusion 
que les corys î;icilerrierit oxydiiblcs, corrirrie le gaïacol et la para- 
1)h6nylèrie-di:iiiiine, ne peuvent démontrer l'existence dans le lait 
de peroxytlaseà ou de catalases et que  la coloration positive qui  
se produit a u  c o n h c t  (le ces réactifs est dile à I'actiori ci~tnlytique 
du caséinate de chaux.  

Cette qiiestiori des ferrrierits du  lait  est iiri peu obscure ; afin d'y 
apporter un  peu de  luiiiiére, i l  suffit d'appeler, avec M. Roiirque- 
lot, anneroxydnses les ferments indirects capables de provoquer 
l'oxydatiori des corps oxydnl)leç, mais seiilerneiit en présence de 
l'eau oxygénCe ; uerozydnses les ferments directs capables de pro- 
duire In rn8in~ oxydation sans interverition d'eau oxygénke; çaln- 
lases ou pe~oz!jdases les corps qui sont incapables d e  provoquer 
l'oxydation en question en présence de l'eau o x y g h é e ,  mais qui  
donnent cependant lieu 2 u n  dégagement d'oxygène ilzticlif en 
préserice de ce liquide. 

,Jusqii'ic:i on a trourk dans le lait d(: vache : 1" une nwnero.r,y- 
dase (Iiaudnitz, Ilupouy, Gillet, etc.), qui produit In réaction uti- 
lisée pour distiriguer le lait  cru du lait cuit. 

20 Gne catn111.i.e. Cc: corps a 6té trouvi: en 29Oh par  hl, Sarthou, 
en France, et par MN. Rullm:~nri e t  l k i s s ,  cn Alleinagne. Cette 
catalase n'a aucune propriklé oxyclniite ; elle décornpose seule- 
rnent plus on nioiriç aboridairirilent l 'eau oxygénée, sans que 
l'oxygéiic dégagé jouisse de la propriCté de colorer le gaïacol, 1 i ~  

paraphénylène-di;lrnirie, etc. Son action est identique à celle des 
peroxydes alcalins, dont  I'oxygCne est Pgalement iriipiiiss:int à 

( I )  Annales de cltimie analgtipue, 1 9 0 9 ,  p. 265. 
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colorer les réaclifs ci-dessus indiqués. De plus, la catalrise est 
insoluble dans le lacto-scirum et dans l'eau (Reiss la dissout diins 
une  solution de ctilorure de sodium), tandis que l'anncroxgdnse de 
I h p o u g  est soluble dans ces rnérnes coriditioris. 

L'oxygène naissarit n'est donc pas sufisant pour provoquer les- 
dites colorations; il faut qu'il soit soiis une forme particulih-e, 
qu'on ignore encor(>. 

Snns prcijuger la constitution des anaeroxydases et des cata- 
lases, R I .  Sarttiou estime qu'on rie peut admett.re, avcc 31hl. Ilor- 
(las et  'I'oiiplain, que deux principes, qui tliffiirent par  leurs pro- 
priétés physiques e t  chimiques, soient constituds par  un  inéme 
corps, en l'espèce le c;lsi:inute de chaux.  

Sur one n n ~ e r o x y t l n s c  et o n e  c n t a l n s e  d o  l ~ l t  d e  
vache. - 8I>I. BORDAS et '1'0I~PIAIS (Comp ta  ~ m d u s  de 1'Acn- 
dèrnle des s c i e t v m  du  2'3 novembre 1!100).- E; réoonse au travail 
qui  prPcFde, dans lequel M. Snrthou, t o u t  en reconnaissarit que 
la  caséine, ou plus vraisemlilablement le caséinate de chaux, 
décompose l'eau oxygénée, affirriie qu'il existe daris le lait de 
vache une anneroxydnse soliihle d ; ~ n s  le lactosérum et dans  l'eau 
une ciitalase insoluble, MM. I h r d a s  et Toiiplnin font remar- 
quer  que I'exp6rience s u r  laquelIr: hI. S:irthoii hase son affirrria- 
6 o n  consiste ii Ixisser cailler spontanément le lait cru h l'étuve à 
300, ti filtrer au papier et H faire agir  le gaïacol ou  In paraphény- 
lhne-diamine s u r  le lactosérum ; or, ils considkrent cette expé- 
rience comme ne pouvant être décisive, attendu que  le lactosé- 
rurri, apriis sirriple filtr:ition au papier,  contient toujours de  la 
caséine en suspensiori ; s i  RI. S:wthou avai t  filtré le Iactoséruiii 
su r  une bougie Chamberland, i l  au ra i l  constaté que, dans ces 
conrlitions, le lactoséruin ne donne plus aucune coloration avec 
les réactifs en question. 

XIM. Bordas et Touplain ont répEté leurs essais non seulement 
avec des laits entiers, mais encore avcc des laits coinplhtcment 
écrérriés, avec des lails caillés sporiLariérrieriL et  avec: des laits coa- 
gulés artificiellement % l'aide de l'acide lactique ; dans tous les 
cas, les rksultats obtenus ont Cté concordants. 
MM. Bordas et  Touplain estiment donc : I o  que les réactions 

colorées qui s e  prorlui&nt avec le lait cru sous l'influence de la 
d6corriposition de I'eitii oxygknée sont dues a u  casb,iriat,ede chaux, 
ainsi qu'ils l'ont dit  dans  la note que nous avons publiée e n  1909. ' 
p. 269; 20 que  rien ne prouve pérernptoirernent l'existence de 
I'anaeroxydase soluble et de la catalase insoluble que  que M.  Sar- 
thou prétend avoir découvertes dans  le  lait de vache. 

Burette R romylisselqe et R mise an zero aotoina- 
tique. - M .  R .  FIIAILONG (Bzi11. de 2'Assoc. des chimisks de 
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suweri~, 1909. p. 470). - L'appareil se compose : I o  d'un réci- 
pient H, en charge sur In burette, avec laquelle il communique 
par un tube T toujours libre iiu repos (airisi que le montre In 

MODKLE nc l MODÈLE  fi 2 
pour Bcoulerrient d'un volume pour 6roulement goutte & goutte 

d e  liquide connu a l'avance de  liqueur titrée 

figure 1') et qui se ferme nu moment précis où se  fait la vidange 
de la burette ; 20 d'une pince de RIohr modifiée P, qui, au rnéme 
moment, ouvre le tuhe de vidange et ferme celui d'emplissage ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 0  d'un tube  capillaire passant  au  travers d'un bouchon de  caout- 
choiic qu i  assure la ferrncture hermétique de  l'extrémité suph- 
rieuse d e  la biisette. Ce tube, g radué  en d ix i imes  d e  cc., 
permet d'obtenir l e  zéro automatiquement, déduction faite natu- 
relle~rierit du volume de  la l iqueur  contenue dans ce tube, c'esl- 
5-dire qu'il faut  descendre d'autant de dixièmes au-dessous du 
zéro l'extrémité inférieure du capillaire que la liqueur en occupe 
pour atteindre le  niveau d u  liquide dans  le  flacon en charge. 

Cette première disposition ne se préte  qu'au jaugeage dcs 
liquides dont on coririiiît i l'iiviiric:e le voliiine à erriploger. Le 
numéro 2 est 5 idopte r  Io~~squ'on se sert de liqueurs titrkes 
nécessitant l a  vidange de la burette goutte h goutte .  

- A cet efret, I'isoleinent de cette dernière se fait pa r  simple pres- 
sion du  doigt sur  le tube de  caoutchouc souple, disposé et guid6 
ainsi que le montre la figure F" c t  P" s u r  I'iirie des  patines de In 
pince de Nohr. Cctte pince demande i Ctrc un peu rigide, de  
façon à perrrictlre 1'6ci~aseirierit coiiiplet du tulie de  caoutcliouc: 
avan t  que  la burette commence à se vider. 

Enfin, pour plus de précision, le niveau de In. l iqueur dans 
le flacon en charse  est rriairitenu const;int l'aide d'un ballon h 
renversement. 

Le pprnnilrlaii pour rlil~6reircicr le :&lit ouit du lait 
crw. -- hlM. RO(:IL\IX et 'J'IIEVESOS ( L ~ O I L  nzédicnl du 
2 1  novernbre 1909) .- Ln mkt,hodc prnposf;e piir MJI. Rochaix et, 
'lhévenon permet de reconnaître un lait qui a subi un chauffage 
miniixiurn de 850; elle repose sur  la coloration violette que donne 
le pyriirriidon en présence des oxydants ; on opère s u r  le Iactosé- 
rurn ; on prend 20 cc. d e  lait, qu'on additionne de  quelques wout- 

3, tes d'acide acétique ; ori ag i te  ; :iprPs c:o:igiil;ition des iriatier~:s 
alhuminoïdes, or1 décante ; on filtre ; on prend daris un  tube 2 cc. 
du  filtralurri, qu'on addi t ionne de  4 i 5 gouttes d'eau oxygénk  
et de 2 ;i 3 cc. de solution de pyi'amidon (1  S r .  pour 25 gr .  d'eau); 
on ch;iiifl'c dt: nianière ù ne pas d6passer la température de 60 
5 Ki0 ; il se foi-rn~ une coloration violette qui est d'autant plus 
intcnsc qii'ori a chaulK t lnvant ir~e ; cette coloration disp:ii.iiît 
égalernerit d'iiutitrii. plus vile qu'«ri i i  chauffé plus longterrips. I! 
froid, la. réaction se produit plus lcnterrient. 

On peut renforcer Iir coloriitiori en a,jout,ilnt pr6alableinent il 1 a 
solution quelques gouttes d'une solution rle chlorure de calcium 
ou mieux de sulfiite de manganèse. 

1.c lait ayant, subi une ternp6rature iiiiniiiin de 830 ne donne 
pas de  coloration. 

La réaction est plus franche que celle olitenne avec Iü. parap1-i;- 
n~l6ric:-diamine, qui  donne des teintes iiiterin6diaii.e~ quelquefois 
difficilenient appréciables. D'autre part ,  In solution de paraphfi- 
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nylene-diamine est tr-s oxydable, e t ,  du  jour au  Icndeinain, elle 
s'oxyde sous la seule irifliienrx ilt? l 'air.  

La réaction proposée p a r  .\IN. Rochaix et Tliévenon est-elle 
due à l a  présence de peroxyt1iastasi:s ou d'une diast;ise dkcoin- 
posant l'eau oxygCnCc et libérant d e  l'oxygène actif susceptible 
d'exercer une action iininédiate sur  le pyiainidon 4' Ils le pen- 
saient, lorsque 3111. 13orrlas et 'l'ouplain ont publié le travail dans 
lcquel ils ont  fait rerriarquer que l'eau oxygén6e était dkcom- 
posée par In caséirie ou plut01 par le  cüséiriale de cliaux et que, 
K i  cette réaction ne se produit pas dans le lait bouilli, c'est parce 
que  la caséine soluble de U U C ~ ~ L U X  s e  précipite s u r  la caséine en 
suspension, qu'elle recouvre d'une sorte d'enduit qui  e m p k h e  
la décorriposition de l'eau oxygénée et par conséquent la réac- 
lion (1). 

Les recherches :tuxyuelles se sont  alors livrés MM, l lochaix et  
'I'hévenon leur ont permis de  constater qu'aprés avoir porté un 
lait 2 l'ébullition ou a u n e  température de80° et  aprés l'avoir cen- 
trifugé, la ré:lctiori est négative avec I:L crème, avccle  lactosérum 
t t  avec le résidu dél i~yé dans I 'ei~u, et qu'au contraire elle est 
positive si l'on fait agir  le réactif sur  la caséine extraite d'un lait 
cru, ce qui les engage & partager l'opinion émise par  JIRI. Bordas 
et Touplain. 

Illffriimeiici~Cioii clcs teintures pour clieveiix. - 
\ I .  CEI1IIEI.AUD (Bulletin des sciences p/~a~macologi~ues  d'avril 
1!)09). - Coinirie teintures pour  les cheveux. on trouve dans  le 
corrinierce des liquides contenant de  laparaphkny1i:ne-diamine, du 
diamidophénol. de  l'acide pyrogallique, de l'acide gallique et d u  
henné. Les extraits de henné sont rares, e t  certains d'entre eux  
contierinent du  sulfate de  cuivre ou de l'extrait de feuilles d'indi- 
gotier, ce qui les rend fort dangereux. 

Voici le rrioyen (le cnriictériser les suhst,ances entrant  dans les 
4Jiverses teintures : 

On prend T i  cc. de la teinture k essayer. qu'on dilue, si c'est 
iiécess:iire, e t  qu'on additionne de 5 gouttes d'eau de Javel e t  
d'une seule goutte d't1CI ;ILI dixième ; on obtient les colorations 
suivantes : 

A ~ e c  la Avec: Avec Avec Avec la décoction 
.pai.aphenylenc- le diamitlo- l'acide l'acide ou i'extrait 

diarriirie. phénol. pyrogallique. gallique. de lienne. 
- - - - - 

Vcrt Rouge Noir-rouge, Pas de rnodifica- 
cineraudr frariiboiqe Jaune-brun. puis noir. tion sensible 

fugace. stablc~. d e  la teinte. 

41) Annules de cairnie nnal!/tic/ues, 1909, p. 265. 
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Si l'on ajoute u n  excès d'lICI a u  rriélnnge sur  lequel on a fait 
les essais précédents, on  ohlierit, les résultats suivants : 

Avec la  Avec Avec Avec 
paraphénylbne- le diariiido. l'acide l'acide Avec Ic henné. 

diamine. phenol. pyrogallique. gallique. 
- - - - - 

Dispari lhn La teinte s'nc- La teinte s'at- La teinte di+ La teintc dispa- 
irnniédiate de ccntue et tBnue e t  passe parait et rait et le 

la  teinte. passe au  rouge a u  jaune devient jaune rnélarigcdevient 
vineux. citron. arribré. incolore. 

On prend une nouvelle prise d'essai de  5 cc. de teinture, qu'on 
additionne de O gr .  20 de nitrite de soude, puis d'IlCI ; on observe 
les colorations suivantes : 

Avec In Avec Avec 
paraphériyli:ne- le diarnido- I'acide 

diamine. ph ino l .  pyrogallique. - - - 
Coloration Coloration Coloration 
jaune vif, brun jaunâtre. jaune- 

s 'a t ténumt avec persistant avec orangé. 
excés d'HC1. excès d'[ICI. 

Avec 
l'acide Avec le tieriné. 

gallique. 
- - 

Pas de 
Coloration changement d e  

jaune-paille. teintc 
ilppr8ciablc. 

IAeperchlorure de fer donne, avec le henné, une teinte vert-oli- 
v i t re ,  tandis qu'il donne, avec les solutiuris de  paraphénylène- 
diamine, une coloralion vert-ériierautle, p a s s m t  rapidement au 
violet, puis au vert foncé ; ces dernières réactions sont cornrnu- 
nes à beaucoup de composés, ce qui  préte à la confusion. 

Lorsqu'on a cnr:ictérisé In paraphCnylbne-diarnine par  les pro- 
cédés précéderits, on peut essayer In réaction du  lait cr.u? qui 
donne une  coloration bleui: avec les solutions de paraphéngl8nc- 
diarninc additionnkesd'eau o s y g h é e .  Cette coloration ne se pro- 
duit pas  avec le lait bouilli ou stérilisé h 800. 

Les teintures à la paraphénylène-dinrninc sont souvent ven- 
dues avec lin flacon d'eau oxyg6nAe ; on caractFrise cette der- 
nièime i l'aide d'un cristal (l'acide chroniique ; on %joute alors de 
l'éther, et,  en agitant,  on ohserve une coloration bleue  LI 
mélange. 

Recherelie ale I'liaile tle néssine dnus l'huile d'olive 
pmr It i  i-Çmotinn tic Willsvrccliin-Fahi-iu. - M. klrlR- 
ClL1,II (Anumles des f ~ b s i f i c n l i o n s  (le mai 1909, p. 2 2 4 : .  - On sait 
q w i l a  rc:;~ction de  I'illavecchia-Fabris, destinée h rechercher la 
préscince de  l'huile de sksiirrie dans l 'huile d'olive, consiste h a$ 
ter 10 cc. de l'hiiile :L examiner avec un  t : p l  volume d'lIC1 addi- 

- tionné de 3 il 4 ~nul.tcis d'une solut,iou a l c o ~ l i q u ~  de furfurol à 
2 p.  100 ; si l'hiiile contient de I'huilc de sésame, on obtient une 
color;ition r o ~ l g ~ i i t ~ ~ ,  de la couche acide, colai-ation qui persiste 
pendant 24 heures, e t  In couche huileuse prend nne teinte hrun- 
rougef~tre si la proportion d'huile de sésame est assez notable. 
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Certaines huiles d'olive de provenance tunisienne donnent une 
coloration analogue avec HCI furfurolé, mais  cette coloration 
n'est pas nbsolument semblable h celle qu'on obtient avec l 'huile 
de sésdrne ; la couche acide est rose ou rouge-vineux, et la teinte 
commence i virer au  violet, ~ u i s  au  hl&-noir en moins d'une 
heure ; quant  5 la couche huileuse, elle devient vert sombre. 

M .  MiIliau a modifié In réaction de  Villavecchia-Pabriç en ope- 
rant sur  les acide3 gras ,  au  lieu d'opérer s u r  l'huile ; on débar- 
rasse ainsi l 'huile d'olive des principes qui se colorent sous I'in- 
fluence du réactif. 

D'aprhs M. RIarcille, on peut d iminer  ies principes colorables 
de l'huile d'olive par  un  lavage de cette huile h l'aide de  l'eau 
chaude additionnée de  bicarbonate de  soude ; un  simple 1;ivage 
à l'eau chaude, sans bicarhonnte d e  soude, suffit meme pour 
enlever In plus s r a n d e  partie de ces principes. 

Il est d'uilleurs loujours prudent d'appliquer la réaction de  
Bellier. qui ne peut donner lieu h aucune confusion e t  qu'on peut 
considérer comme caractéristique de l'huile de sésame. Cette 
réaction consiste i?i @ter des volumes 6g:iux d'huile, d'acide 
acétique (LI = 1 , 4 )  et  d e  solution b e n z h i q u e  de résorcine; s i  
l'hnilc! exaniinée renfrrme de l'huile de sksame. la coiiche hiii- 
leuse prend une coloration verte. 

tteelierclie des bulles extraIfes au sulfure de oov- 
boue dans lem huiles cornesi ibles. - M. CUSSOPi (Annules 
des fdsifications d e  septembre 1909). - Les huiles comestibles 
sont généralement obtcnues p a r  expression, l'extraction au sul- 
fure de carbone contribuant ii leur donner un  inauvais goût ; tou- 
tefois on rencontre des hui les  de  qualit6 inférieure qui  sont 
additicinnites d'huile cxtrait.e nu sulfure de carbone ; il est dont: 
utile de  pouvoir reconnaître les huiles ainsi additionnkes ; à cet 
effet, on prend dans  un ballon 200 g r .  de l'huile à essayer, qu'on 
additionne de 50 g r .  d'alcool i !IO0 ; on ag i te ;  on relie le ballon 
B un  réfrigérant desc.eridarit, e t  l'on distille au biiin-marie ; on 
reçoit le produit dt: la distillal.ion dans un  vase contenant quel- 
ques grarnmes d'alcool dans  lequel on a dissous u n  peu de 
potasse caiistiqiie ; en distillant, l'alcool entratne les traces de  
sulfure de carbone contenues dans  l'huile, e t  ce sulfure de car- 
bone, en présence de l'alcool potassé, forme du xanthate  de 
potiisse ; on iirikte la distillatiori Iorsqu'on a recueilli environ le 
tiers des 50cc.  d'alcool ajoutés à I 'huile; on verse dans le distil- 
latum quelques gouttes d'acide acétique, de  manière à saturer  
l'alcali et à acidifier Iégérement le mélange ; on' ajoute ensuite 
quelques gouttes d 'une solution alcoolique d'acétate de cuivre : 
si le distillüturn contenait du  xaritliale de  potasse, il se produit 
une coloration jaune, h laquelle succède un  précipité jaune de 
xarithate de cuivre ; s'il rie se  produit aucune coloration, c'est 
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q u e  le distillaturn ne contenait pas de xanthate de potasse et, 
pa r  conséquent, quc  l'liuilc n'était pas  additionnée d'huile 
extrai te  au  suifiire de cariioiie. 

Présence dans la croùte de  pain e t  dans les bis- 
cuits d'un priucipe donumut une coloration violette 
avec l e  pei.clilorui.e de  fer. - M. RACKE (Annules des 
fdsifications de novembre 2909).  -- Le laboratoire national d'ana- 
lyses de  Rio-de-Janeiro, ayan t  analysé la farine N ~ s t l e  et ayant  
constaté que  cettc farine donnait la réaction earactiristique de 
l'acide salicylique, avait conclu que cette farine &tait addition- 
née d'urie substürice itritiseptique. 

M. Uacke, chimiste de la maison Nestlé, averti  de ce qui avait 
été observé a u  Brésil, examina le produit incriminé et constata 
que, en effet, cette farine donnait une coloration ,violet-rou- 
geittre avec le perchlorure de  f e r ;  il essaya alors la farine de 
blé qu i  sert k fabriquer lés biscuits qu'on transforme ultérieure- 
ment en farine ; cctte farine de blé ne  donnait pas  la réaction en 
question ; cette réaction n'était positive qu'avec la poudre de 
biscuits. 

M. Backc pensa alors que le principe qu i  produisait  une colo- 
ration violet-roageâtre avec le perchlorure de fer devait prendre 
naissance pendant la cuisson de  la farine, e t ,  en eff'et, il obtint 
une réitctiori positive avec la croûte de pain ord i~ ia i re .  

11 reste 2 déterminer la nature des principes qui  se forment 
pendant la cuisson de la farine et qu i  donnent avec le perchlorure 
d e  fer une coloration violet-rougeâtre, coloration qui est analo- 
s u e ,  mais  non tout  à fait semblable celle qu'on obtient avec 
l'acide salicylique. 

Tenenr en alcaloïdes de  divers extraits de  bellu- 
done. - M. ANIIlth, pharmacien-major de l'armée (Journal dr 
pharmacie et de chimie d u  16 septembre 2909). - M .  h d r 6  a 
recherché la teneur en alcaloïdes de divers extraits de  bella- 
done ; il a troiivk les résiiltats suivants 

Alcaloides 
,- - 

P. 100 
Eau P .  100 1'. iO0 d'extrait 

p.  100 d'extrait d'extrait sec a 10 0,iG d'eau - - - - 
Extrait [le suc épure . . 19,67 2,17 2.70 2 ,43  
Mérne extrait repris pa r  

l'eau. . . . . . .  17/39 2,OG 2,51 2,2G 
Extrait aqueux de feuilles 

skches . . . . . .  13,56 1 ,3h  i,% i,40 

250 gr .  de  ces divers extraits provenaient sensiblement de 
1 kilo de feuilles sèches ou d'un poids correspondant de  feuilles 
fraîches. 
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Ccs extraits, repris par  l'alcool à 700, ont donné des extraits 
hydroalcooliques coritenant la tot;dit6 des alcaloïdes : 

Extrait 
hydroalcoolique Rendement Al(:aloides 
provciiarit de  : - - 

P. 400 
En extrai t  P .  100 d'extrait 

P. 100 Eau à IO p.100 P.lOO d'extrait à 1 0 0 / 0  
d'extrait p.100 d'eau d'extrait sec d'eau 
- - - - - - 

Extrait de suc 6purB. 63,28 ,13,00 66,00 2,W 3,%2 2,90 
Mime extrait repris 

par l'eau. . . . 71.92 11.52 Ïfl,71 2,fiE 2,96 2,6ti 
Extrait aqueux de 

feuillessbclies. . 71.21 7.90 72-90 j.80 1,45 1,76  

D'autre part ,  des titrages ont Ctb, efl'ectuds s u r  u n  extrait  d e  
liel1;idone préparé spécialerrient selon les indications du  Codex 
de 1'308 et sur  divers extraits d u  coiiimerce prtlparks également 
d'après le Codex de  1!108 ; voici le5 résultats trouvés : 

Alcaloïdes 

1'. 100 
Eau  P. 1 0 0  P. 100 d'extrait 

p .  100 d'extrait d'extrait sec a 10 0/0 d'eau 
- - - - 

Extrait prépare spéçia- 
l e m e n t .  . . . . 13.61 1,9i 23% 4,05  

Ik t r a i t  du commerce . 9,68 1,93  2 , 2 4  1,93 
Extrait du commerce . i4,64 2,02 2,37 2 , 1 3  

Le Codes de  1!)08 ne fixe aucun titre cil nlcaloïdes pour l'extrait 
de belladorie ; les Pharrriacopiies helge, suisse e t  allemnndt? 
ramènent le titre à 1,s p .  100. 

Les titrcs de 4 k 5 p.  100, indiqués piir bil l .  Grinihert e t  Warin 
(Répertoire de pha~mnc ie ,  1908, p .  188), ne semblent pas  pouvoir 
ètre obtenus aisément avec 1 ; ~  bclladone du  coriiinerce. 11 serait 
possible d'obtimir le  t aux  iiriiforme de  2 p. 100 par  m8l;inge 
d'extrait à t i tre plus élevé itvec u n  extrait  k faihle titre fourni 
par la bellnilone d'Italie. 

Trnitci i ient  d e n  fiils iiiolsla pur In. Ci~i- i i i~ldél iydc.  
Reehci.elie dc cet cantiseptiqiie dcaiis les viiis. - 
JI. F. SLII:1lTEl-l (Annales des filsificatzons). - La formaldéhyde 
est employée sous forme de pastilles, qu'on fait brûler à l'inté- 
rieur des tonneaux couverts de  moisissures. Les tonneaux sqnt 
ensuitc lavés avec une  solution de carbonate de soude, puis r in-  
cés avec l'eau ou la vnpeur. 

L'auteur a recherché si le vin coriservé dnnç des fûts airisi 
traités contient. de  la forinaldéhyde. Pour ces recherches, 
SChaffcr prgconise deux méthodes, qu'il ;L Iégéreinent inodifiies : 
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I'iine (a), qu'il a puisCe dans  la littérat,ure chimique suisse; 
l 'autre (b) ,  due a Arnold et Mentzel, qui  est la plus sensible. 

(a) 100cc. d u  liquide examiner sont distill6s; on recueille 
20 à 25cc. ; a ce distillatum on ajoute 1 goutte d'une solution 
aqueuse très étendue de phénol, e t  l'on verse le tout s u r  S0'112 
concentré; en prêsence de la formaldéhyde, il se fornie à la sur- 
face de contact un anneau de couleur rouge-cramoisi. 

( b )  5 c c .  d e  la liqueur k exarriirier ou de son distilla 
t u m  sont. additionnés de O g r .  03  de  chlorhydrate de phénylhy- 
drazine, de 4 gouttes de chlorure ferrique et  enfin de 10 gouttes 
d e  S06H2 concentré ; aprEs refroidissement, on ajoute de  l'alcool 
pour  éclaircir le liquide ; en présence de la forrnaldéhydc, il se 
produit  une coloration rouge. 

Lorsque le vin contient d e  l'acide sulfureux, la formaldkhyde 
forme avec cet acide un coiriposé qu'il est nécessaire de détruire 
tout d'abord. A cet effet, on ajoute, à 100 cc. de  vin,  5 cc. d'acide 
phosphorique (U = 1 , 3 )  ; on distille, e t  l'on recueille 30cc. de 
distillatum ; celui-ci est rendu alcalin ii l'aide de 5 cc. de  potasse 
normale ; après  u n  q u a r t  d'heure, on acidifie par  S04H', et l'on 
applique la méthode (b) .  

Reeherehe et d 0 ~ ~ g e  do glucose dann l'urine ù 
l'état de glaoosazone. - M. DEVAL (Progrès médical du 
1 3  novemhre 1909). - On prend 5Occ. d'urine d6fi:quée par 
l'acétate neutre de  plomb, ou par  le réactif au nitrate mercurique 
d e  M .  Patein, ou par  le sous-acétate de  plomb, s i  l'on soupçonne 
la présence d'acide ou de conjugués glycuroniques ; on ajoute a 
cette ur ine 2 cc. de soiution de  phénylhydrazine, 2 cc. d'acide 
acétique cristallisable et  2 cc. de  solution aqueuse a u  quart 
d'acétate de soude; on chauffe pendant une heure  a u  bain-marie 
houillari t. 

Si l'urine renferme plus de  65 centigr.  de glucose par  litre, la 
liqueur se trouble, # cause de la faible soluliilité de la glucosa- 
zone ; si elle renferme moins de 65 centigr., le  précipité ne se 
produit  qu'après refroidissement du mélange ; on recueille le pré- 
cipité sur  un  filtre; on le lave A l'eau distillée froide, puis  k l'alcool 
méthylique. 

Le produit obtenu est jaune, cristallin ; au  microscope, on 
distingue la cristallisation en aiguilles jaunes, fines et groupées 
e n  aigrettes caract~ris t iqucs.  

La glucosazone est insoluble dans  l'eau, peu soluble dans 
l'glcool absolu, plus  soluble dans  l'alcool il G O @ ,  insoluble dans 
l'alcool ni8thylique, dans  la benzine, dans l'éther e t  dans l'acétone 
additionnée d e  son volume d'eau. 

Purifiée par  cristallisation dans  l'alcool étendu, elle fond au 
bloc Maquenne 5 2300. 

Le glucose, le lévulose, le saccharose, le mannose et  touç 
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les sucres capables de s'hydrolyser diins les coiiditions de  
I'expPrimce en fournissant du glucnsr. fournisstmt unc inêriie 
osazone. 

Il'aniicloii d n n s  l e ~  iuoutui-des de table. - JI. CILE- 
LOT ( A  w n a l ~ s  des f(/lsi/ications, septemiire 1909, n Y O ! i ) .  - 
Dans la rnéthode of'ficiellr, destinée ù l'essai de  la rnoutarde d e  
table, il é h i t  dit que,  la grairie de rrioutarde éttirit dkpourvuc 
d'amidon, o n  ne devait pas en trouver dans la niout:irde d e  
table (1). 

M. Grélot a montrS (2) que cette assertion: qu'ori- retrouve 
d'ailleurs dans les ouvrages clüssiques, est trop absolue c t  
qu'on peut, rcric:oritrw de  l'arnidori dans i i l  mout,arde de talilt: 
sans qu'il y a i t  aucune fraude cornmiçc p a r  les fiibricarits, la 
graine de nioutarde non parvenue à maturi té  contenant elle- 
mérrie de l 'amidon. 

Il a ktk heureux de voir M .  Collin reconnaître réccmrnent (3) 
que la Corriinission t,echriiqiie perinnnec!e, en fixant la inkbhode 
officielle d'essai de la moutarde de table, n'avait envisagi? que  la  
graine nh-e  ; les expériences de  h l .  Collin lui ont  permis de cons- 
tater que les moutardes de table des iiieilleures marques con- 
tiennent (les grains d'aiuidon en proportion plus ou moins 
irriportarite, quoique toujour~s t r t s  fiiible et  n'atteignant jamais  
1 p. 100. 

De son cBté, M.  Çurtel (4) a pulllié u n  article dans lequel il d i t  
que, s'il a eu l'occasion de trouver, dans les honries moutardes 
dijonriaises, de  faible traces d'amidon, il ne lui est jiimais venu à 
l'esprit d'iittrihiier 2 une additinn frnudiileust: la prksence d e  
riires grains  épars .  

M .  Grklot fait remiuquer  que tous les experts n'ont pas  
observé la ~riéme réserve et que  des poursuites ont  étk exercées 
contre des fabricants parce que des chimistes avaient trouvé 
daris leurs produits quelques grairis d'amidon, qu'ils avaient  
considérés corninc 6tant de l'amidon de  riz ajouté frauduleuse- 
ment. 

M. Grélot se  félicite donc d'avoir mis les experts en garde con- 
tre des conclusions t rop hctivcs basées sur  l a  foi des ouvrages 
classiques. 

Depuis qu'il a public! son premier article, II. Grelot a eu l'oc- 
casion d'examiner de  nombreux lots d e  grairies de moutarde d e  
provenances diverses, e t  il est arr ivé a u x  mémes conclusions que  
JI. Collin. Dans les graines incompléternent mûres, on trouve des  
grains d'amidon coloraliles en bleu par  l'iode dans l'assise qui s e  

(1 )  Annales de chzmie analytique, 1907, p. 379. 
(2) Annales de chimie a n a l y t i p e ,  1908, p. 275. 
(3)  Annales de  chimie analytique, i y O 9 ,  p. 455.  
( 4 )  Annales des falsifications, mai 1909, p. 215. 
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trouve iiiirnédiateirieii t au-dessous des cellules scléreuses : les cel- 
lules sont aplaties, dkforrnées ; en observant de  face le téguiiient 
et, en faisant val-ier In  niisn au  point en profondeur, on ne peut 
di-, s t insuer  ' le contour des cellules; les grairis d'amidon qii'elles 
rontienrient paraissent logés au fond des cellules sclCreuses. C'est 
cette illusion d'optique qui avai t  fait croire à M .  Grélot h la pré- 
sence des grains d'amidon dirns les cellulei sclbreuses, alors qu'ils 
se trouvent au-rlrssnus 

M.  Collin et JI .  Curtel ne reconnaissent pas  l'influence que, 
d 'après  M. Grélot, l'acide acétique exercerait su r  les grains  d'ami- 
don. M. Grélot a répétk les expériences qu'il avait faites en 1908 ; 
cn opérant sur  des graincs de Sicile, qui avaient servi tléjh 5. ses 
prernihres recherches, i l  a constaté qu'il Stnit difficile d e  nier 
l'action de  l'acide actitique U 5 p. 100. I.'arriidon q u i  semblc 
réapparaître, ou au moins qui semble redevenir colorable par 
l'iode, n'est pas en quantité suffisante pour manifester sa 
présence par  des colorations visibles 2 IUtr:il nu  dans un tube 
ou sur  une lanielle de verre, mais au  microscope il est en quan- 
tité plus que suffisiinte pour induiri; en i:rreur un expert non 
IJ ' .~vc I Iu .  

Est-ce à dire que l'acide acétique fera toujours réapparaitre de 
l'amidon ? h l .  Crélot ne le pense pas, et il est actuellerrient per- 
suadé que  ce phénoirikne dFpend du degi~é de maturité de la 
graine. Il reconnait que,  dans  sa  note de 2908, il a accordé trop 
d'importance et d'irifluerice à l'action de l'acide acétique. La 
proportion d'amidon que peut contenir la moutarde de table 
(lépend surtout  d u  degré d e  maturité des graines et  de la pro- 
portion plus ou riloins grande d e  son laissée dans la preparation. 

REVUE DES PUBLICATIONS 

tantalc. - M. C .  E. TAYLOR ( [~ isse~ . tn t ion  Colzcmlria Unicel-sity, 
2909, d'après J o u r n .  of Soc. of chem. Ind.,  1909, p. 828). - Le 
principe de la riitttiode est basé s u r  ce fait que, s i  l'on a,joute de 
~ ' a c i d ~ s u c c i n i ~ u e  à une solution de  n i o b i u h  et de tantale dans 
S0411~oncent ré ,  la solution peut étre fortement diluée sans for- 
niatiori d'aucun précipité, et, dans la solulion diluée, le niobium 
peut être déterminé G r  réduction B l'aide d u  zinc et titrage au 
p- r i i angana te  de  potassium, sans intervention gènarite du  tan- 
tale. 

Ogr.2 i l g r .  du  iiiinciai>ont fondus avec 5 10 gr. de bisulfate 
(le potassium ; on traite le produit de la fusion par  l'eau, et l'ou 
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port(: à l ' ~ i ~ ~ i l l i t i o n  ; o i ~  filtre s u r  un cntnnnoir cn ( ~ i i o ~ i l i ~ h t ) ~ ~ ~ ;  on 
lave d'abord à l'eau chaude, puis  avec plusieuw portions succes- 
sives (15 i 20cc.) de sulfure d'ammonium jiiiide. chnud, ensuite 
avec del'eau chaude, avecSO'lIVilu6 etenfin avec del'eau chaude.  

Le risidu b h n c ,  composé de silice, d'itcirles niobique et. tan-  
talique, est dissous sur  le filtre à l'aide de  l'acide fliiorhyrlrique 
chaud et dilué, e t  la solution est aclditionriée de  10 cc. de SO'11' 
curiceritr6, puis chaufft;,e jusqu'it dégngeriierit d'aboridarites 
fum6es blanches ; on répète cette dernière opciration une fois, 
puis on laisse refroidir;  on verse clans 500 cc.-d'eaii f roide;  oii 
fait bouillir pendant qiielqiies miniites. puis on filtre ; le produit 
insolu1)le est Invi: à l'eau h u i l l ; ~ r i t e ,  séchtl, calciné fortement 
pendaiit 10 rriiriutes, puis pesé. On o1)tierit la somme des acides 
niobique et tantalique. 

O n  fond ensuite les oxydes avec 3 gr. de hisulfatc, d!: potns- 
sium ; le produit fondu est chauffi: avec 10 cc. rie S0411e coiicen- 
tré, e t  la Solution limpide est tranvasée dans uii bectier, le creu- 
set &nt rincé avec 30 cc. de SO'Il'concenlré; on laisse refroidir, 
puis on tijoute 2 gr. d'acide succinique et 20 cc. d 'une solution 
aqueuse saturée d'acide succinique, en un  mince filet et en agi- 
tant continuellement. 

La solution est diluée à 200 cc. en ;tgitarit, puis chauffée à 750 
et passée t ravers  u n  rédîrcteur de-O m .  $0 de longueur s u r  
2 centimètres d c  diamètre, rempli d'amitlgame dc zinc LprCparC 
en agitant GO0 g r .  de zinc cliirriique~rient pur ,  passant au  tamis 
de 20 k 30 mailles, avec une solution de nitrate mercurique acide 
(0gr .  5 de mercure dissous dans 25 cc. d'AzO"1Iconcentré et  dilué 
à 230 cc.), lavant  à l 'eau, agitant avec SOLIT2 dilué et  conservant, 
sous ~ 'eab i .  

Le rédu;teur iernpli de  I'anialgariie est prSt 2 etre m p l o y é  pn 
faisant passer à travers 200 cc. de  SO'II" à B p. 100, puis le rern- 
plissant avec SO'I12 à 20 p. 100etchauffünt i 750.La solution nio- 
hique est passée alors à travers, puis 50 rc. de SO'I-1% 20 p.  100 
et 200 cc. de  ÇO'II" 5 p. 100. 

La solutiori réduite est alors titrCe au moyen du  permariganate 
de potassium. I cc. de  solution NI20 = 0,007032 de n'b2O3 (pdnt- 
oxyde de niobium). 

La rbduction et le titrage se font dans  une  atmosphére d'acide 
carbonique. 

La méthode est beaucoup plus silre e t  plus lapide que la cris- 
tallisation fractionnée des fluorures doubles de  niobium, de tan- 
tale et de  potassium. P. P. 

Beclierehe et donaae du plornh damm l'ean potrr- 
ble. - M. G. P1NCHBM:K (Phorrnuceuti~d Journal, 1909, II. 
p. 663). - 2VIlecherche. - A 200 cc. d'eau, placés dans une  cap- 
sule de porcelaine à émail exempt de plornh, ajouter quelques 
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gouttes d'acide acétiqiie et quelques cc. de solution d'hytlro&e 
sulfuré. Une coloration jaune-1ir.unâtre se produit avec quelques 
dixièrnes de milligr. de plomb p a r  litre. IJour kliminer le cuivre, 
on ajoute u n  e x c h  d'ammoniaque i une  au t re  prise d'essai de 
l'eau ncidulCe ; on filtre s'il y a un précipite d'oxyde ferrique, et 
le liquide est évaporé ?i siccité ; au résidu on ajoute une goutte 
d'llC1, quzlques gouttes d'eau e t  du  ferrocyanure dc polassiurn. 

L a  présence du  plomli peut t t re  confirmée p a r  le chromate de 
potassium. 
P Dostrge. -On emploie la in6thode colorirriétrique en compri- 

r a n t  l'eau, qui  doit é t re  incolore (OU priialablement décolorée), 
additionnée d'acide acktique e t  d'hydrogène siilluré, avec une 
solution titrke de plomb olitenue p a r  dilution d'une solution de 
Ogr.16 d'azotate d e  ploiiih pulvfirisé sec par litre d'eau exempte 
de plomb. Cette solution renfcrinc u n  dixiCnic de rriilligr. par  cc. 
Lorsque 1'c:i~u rie reuferriie que des traces d c  plurrib, on peut la 
concentrer par  le procédé indiqué par  Frer ich,  lequel consiste à 
filtrer 2 plusieurs reprises un litre d'eau sur  un tampon de  coton 
d e  verre, qui  retient tout le plomb ; le  coton de verre cède 
ensuite i l'acide acétique a u  dixième bouillant le plomb qu'il 
a retenu. Le volunie étarit rarrierié k 200 cc. avec: l'eau distillée 
pure,  on examine au  colorirn6tre. 

L'eau potable ne  doit pas contenir plus de un  millionième de 
plomb. A .  D. 

Dosage de I'aeidité libre dans les b a i n s  éleotruly- 
tiqoeai de cuivre. - M. de  DLUAISIELX (Bull. Soc. chim. 
Be1,q.. i909,  p. 310, d'aprih Jown. of Soc. of chem. Ind., 1909, 
p. 8YZ). - La présence d'acide libre dans un bain électrolytique 
de cuivre a une innuence importante sur  la proportion de  métal 
diiposé, et il est souvent nécessaire de contrûler rapidement cette 
acidité. 

Sirris a proposé d'ajouter 4 goutles de  iriéthylorarige h la solu- 
tion diluée, de  manière que 100 cc. contiennent environ 3 gr. 
di: sulfate de  cuivre, puis dc titrer avec une solution de bicar- 
bonate de sodium jusqu ' i  teinte verte. L'auteur confirme cette 
 nét th ode et montre que S0411W/2 et le bicarbonate de sodium 
peuvent Slre tilrks avec exaclitude en présence de  quürititks 
variables de sulfate de cuivre. 

Les courbes de neutralisation de l'acide libre avec des yuanti- 
tités croissantes de  haOIl,  en présence d u  sulfate de cliivre, mon- 
t rent  qu'une limite inférieure vers le point de neutralité est obte- 
nue p a r  le m&t i~ lorange ,  pu is la  courbe riistk horizontale jusqu'à 
ce que le sel de cuivre soit précipité, e t  elle s'élève ensuite jus- 
qu'au point neutre atteint avec la phénolphta1i:ine. 

P. T. 
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Déterinination du zinc, dn culvre et d a  cobalt par 
I'ammouiaqoe. - M .  W .  YAIJBEL (Zeits. für nnqezu. Che- 
mie, 1909, no 33,  p. 2716) .  - La filtration des précipités obtenus 
par la lessive de soude dans les solutions de zinc, de cuivre et 
de cobalt est souvent très dif'ficile, et les lavages sont toujours 
trés pénibles. Les précipitations obtenues par I 'ari~n~oniaque sont 
plus fxiles ?I t,raiter ; bien que les trois inbtaux précites donnent 
avec l'airirrioniaque des coiilbinaisons doubles solubles, on peut 
arriver à des séparations quantitatives. 

La solution acide du  sel est d'abord neutralisée aussi exacte- 
ment que possible au papier de tournesol avec le carbonate 
de soude. Dans le cas de sel rle zinc, on ajoute un peu de ph& 
iiolphtaléine, puis de I'amrnoniaque jusqu'k coloration rouge ; 
on chauff'e k I'6bullition jusqu'à. précipitation complète ; on 
obtient rapidement cette prdcipitation, rnéirie s'il y a un  petit 
excès d'airimoniaque. Par  contre, il faut éviter un excés notable, 
car il faut alors prolonger l '~liullition, ce qui a pour efïet d'atta- 
cher le précipité aux parois du flacon. La neutralisation préa- 
lable la soude est indispensable, car la présence de sels amrno- 
niacaux rend la précipitation incoriiplète ou ménie impossible. 

Dans le cas du cobalt, la coloration de la phénolphtaléine est 
plus difficile à reconnaitre, mais on y parvient avec un peu 
d'exercice et même sans employer d'indicateur. Un petit e x c h  
d'ürrirrio~iiaque ri'a pas d'inconvériierit. 

Dans le cas du cuivre, à la place du virage de la phénolphta- 
léine, on se guide sur l'apparition de la coloration bleu foncé de 
la combinaison cupro-anirnoniacale. Celle-ci est detruite par 
l'ébullition, et le cuivre se précipite sous forme d'oxyde brun 
très facile à filtrer. 

On peut avoir une idée de la quantite de zinc et peut-etre aussi 
de cuivre et de cobalt en solution, lorsqu'on emploie une solu- 
tion ammoniacale de richesse connue; la quantité d'ammoniaque 
employée correspond approximativement h celle du metal, en 
ndrriet,tant n;it,ureiienieht qu'on a fiiit exncteirient ia neutraiisa- 
tion préalable de l'acide libre par la soude. 

Dans cetk nouvelle méthode de séparation, il est important 
de neutraliser avec la soude et d'éviter l'excès d'ariinioniaque. 

La méthode n'est applicable ni au nickel, ni au ~nanganèse. 
E. S. 

Séparation qoantitatlve d u  nickel et d m  cobalt. - 
M. I'RITZE (Chem. Zeit . ,  2909, p. 694, d'après Journ. of Soc. O/ 

chpm. Ind.,  1909, p. 818). - La méthode Rosenheim-lluldschinsky 
est basée sur le fait qua le sulfocyanure de cobalt-ammonium est 
soluble dans un  mélange d'alcool arnylique et d'éther, tandis que 
le sel correspondant d u  nickel est insoluble. Ces métaux peuvent 
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ainsi &tre st~p;iriis (:n agitant a\-cc un clissolvnril. org;iniqne untL 
soliitiori aqueuse contenant les sels tloiil)les. 

L'auteur a appliqué cette ~iiéttiode a i l s  ;illiiiges contenant 98 ii 

9!1 p. 100 de  nickel et 1 à 2 p.  100 de cob;~l t ,  et il il constaté quc: 
de petites quantités vitriahlcs du sel di, rii<:liel sont  toujours dis- 
soutes avec du sel de cohalt 

Pour  la skp;irxtion de ces petitcis q u a n t i t k  Je nickel, la nîClliodi~ 
H In diinéthyl~lyoxiirie iloririe des i~és~i l la ls  plus satisfaisanis 
qu'un seec:oiid ti7nitciiient à I'alcoul ninyliqiie e t  !I l 'éther. 

1'. T. 

firies, qii'ori c11:rulfe doiiceirient avec: iiiie soliition de  6 gr. d'aciili. 
tar t r ique et  I gr. d ' ;~cide rrioiioclilniiic~étiquc. en ajout:irit d e  
teinps en teiiips .izO"H ( 2  cc. b 2cc. J au total). 

E n  préserice de  l'acide rnonoctilorni~élique, l 'alliage se dissout 
plus  rapidement, et In stabilité d e  la solution obtenue est plus 
g rande .  

On alcaliiiisc par  IS:iO11 ; or1 chiiulf'(i H !)O", et l'on acidilie ayei: 
2 gr. d'acide I.arLiique. 

L a  séparation d u  cuivre s'exécute par la niéthode de S i n d ,  I;I 
solution-étant chauffëe à son point d'élrullition ; on erriploie un 
potentiel de 0,7 à 0 ,8  volt. afin de  séparer les dernii:res t ix;es  d e  
cuivre;  le tlép6t (le cuivre est con~ple t  en 20 ?i 30 niinutes ; la 
soliit.ion, privAe dr. cuivre, est concenti+r B 420 ci:., i tntliie ainiiio- 
niacale e t  additionnke de 1 gr .  d e  sulfate d'aiiiiiioniaque pur, dl: 
16cc. de sulfure d'anirnoriiuin et 2 b 3 gr. de sulfite d e  sodiuiii, 
afin de réduire les polysulfures; puis  on fait bouillir doucement 
duran t  5 iriinutes en agitant vigo~ireuseiiierit. 

Les sulfures de zinc, de plomb e t  d ê  fer ainsi précipitks sont 
filtrés et  dissous dans AzO% ; le plomh fist séparé par  SOYr ,  et 
le zinc, après précipitatiori du  ler sous foiiiie d'hydrate, est réduit 
de  l a  solution alcaline. 

L'étain est obtenu tout à fait p u r  par  dcctrolyse de la solution 
des sulfosels à 40-50°, pendant 5 B 10 ininutes avec u n  coiirant 
d'environ 3 ampères, I'iinode tournant  ii 500 révolutions par 
rriiniite. 1.a cathode est recouverte ; I I I  prkitlable de cuivre. 
Durant l'électrolyse, on ajoute du sulfite de soude. lJJannlyse coin- 
.plète dure 5 heures environ. 

P. T. 

Uosngc de l'iode par 1'~rgtut ~iiktallique . - MM. J . 
GOOCH et C. C.  PERKINS ( A m .  .lozwn. of Science, 1909, p. 33,  
d'après J o w n .  of Soc. of. chem. lnd. ,  1!)09, p. 834). - L'iodf> 
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peut ètre déterminé graviinétriquernent eri solution neutre ou 
alcalinisée par  le bicarhonate de- soude, en agiliint la solution 
avec de l'argent rnktallique, e n  préserice de l'iodure di: potassiurri 
et dans un flacon rernpli t l ' h y d r o y h e .  On dtiterinirie I'augrnen- 
t:itiori du  poids de l''rgent. La meilleure forme d u  m é t a l  et l a  
plus facile à obtenir est celle formtfe 6lectrolytiquernerit s u r  une 
petite cathode de platine oscillaiite dans urie solutiori de 
riilrate d'argent.  L'anode de  latine est enfermée dans u n  vase 

u 

poreux. Le flacon contenant une quarititb peséc d'argent est agité 
jusqu'k ce que la coloration de  l'iode d i spara i sse ( l5  k 20 minutes 
pour O g r .  6 5  d'iode dans 50 cc. de  liquide) ; le liqiiidc est ensuite 
dilué et filtré s u r  u n  creuset de  Gooch, e t  le résidii d'argent et 
(l'iodure d'argent est li~vB, séché a l:X-140" et pesé. 

1'. T .  

Iiinueulté des iiateiiwiles de cuiaiiic en  iiickel. - 
31. K.-L. B. LEII1\IL\SD; (Apotheker  ZR^, 1909, p. 162). - Le 
nickel commence à prendre place, k cbté du  cuivre, de  l'étain et  
ilii fer blanc, parmi les métaux utilisés pour ln confcclion des 
ustensiles d c  cuisine. Les alirrients cuits dans Ics vases en cuivre 
ou dans les métaux élairiés conlierinent du cuivrt:. du  zinc e l  de 
l'étain. Le méme phénorrièrie se produit avec les usteiisiles en 
nickel. L'auteur a trouvé 2 rnilligr. de ce rilétal dans un kilogr. 
d'aliments cuits daris des vases en nickel. Or, il a injecté à des 
chiens e t  X des ctiats des quünt i tk  de sels de nickel correspon- 
dant h 6 oii 20 milligr. rlr, rnt%al par kilogr., e t  la santé  des ani-  
maux n'a pas été compromise. On doit donc considérer le  nickel 
comme aussi inofl'erisif que les métaux ci-dessus mentionnks. 

Dosage de l'aaide heozoïque daas les vluides et 
les gralwses. - MM. K. FISCIIER et O. GRUKXERT (Ceits. 
L'nter-sicch. Krrlwunqs Cenitssn,. , 2 '309, p .  741, d'après Journ. of SOC. 
o f c h e n z . l n d . ,  2909, p. 849). - 5Ogr. du produit finement divisé 
sont mklnngés avec 100 cc. d'alcool ü S;Oo,et le mélange est acidifik 
avec SOAll" dilué ; apr .6~  un  coiiL;~ct de  30 niinutes, pendarit 
lesquelles on agite fréqueiniiient, on expriirie dans une rnousse- 
line, et le liquide, rendu alcalin, est chauffé a u  bain-marie pour  

d m s ç e r  l'alcool ; lorsque le volume est rkduit à 50 cc. environ! 
on additionne de 5 gr.  d e  chlorure de sodiurn ; on acidifie avec 
SO'IT, e t  l 'on chauffe :à l'ébullition ; on  refroidit ; on filtre ; le 
filtraturn est  as i t é  avec d e  I'éttier,et l 'extrait éttiérS, lave k l 'eau, 
est évaporé X basse terril)6rature. 

Ori extrait  ainsi envirori 50 à fi0 p. 100 de l'acide benzoïque 
présent. 

Pour  l'essai au  perclilorure de fer, on dissout une partie dans 
l'eau contenantAzH3 ; on  évapore juçqu'k réduction P un volume 
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de 2 cc., e t  l'on ajoute 1 goutte d 'une sollition de chlorure ferri- 
que 2 1 p. 100. 

On a pu ainsi déceler 0,02 p .  100 d'acide benzoïque dans de 
la viande fraîche et  dans  de la viande f u r d e ,  et 0,02 p. 100 dans 
les graisses. 

L'essai de Brevans (foririation de bleu d'aniline en ajoutant B 
l'acide benzoïque un[: solution d e  chlorhydrate  de rosi~riilirie 
dans l'aniline) ne dorine aucun r6aultnt dans le cas des viandes 
et des graisses. 

La réaction de Kdhrig (convcrsion de  l'acide benzoïque en 
benzoate d'éthyle) n permis de  déceler 0,Oo p. 100 d'acide beri- 
zo'iqiie dans la viande fraîche et  0,01 dans les p i s s e s ,  mais n'a 
donné aucun résultat pour les viandes fumées. 

1'. 'I'. 

Brociuc. - MAI. 11. LECCIIS E T  W. GEIGER (Phrirmaccw 
t ical J o w n u l ,  2009, I I ,  p. G35).  - P a r  l'action de l'anhydride 
sulfureux et d u  bioxyde dc rnniiganke, les auteurs  ont pli 
obtenir trois acides brucine-sulfoniqiies, qui ont pour pouvoir 
rotatoire a,, 2 20" = - 24203, + 2 P 2 ,  et + 136°8 Le premier dc  
ces acides Cy3"H"ûO'Az%, t,r.aili: pa r  l'acide azoticpc dilué, cst 
transforrrié eii uric su1)sL;tnce rouge brillant (:"I1YlO'AzSS. L'actiori 
directe de l'acide azotique s u r  la brucine donne urie coloratioii 
rouge, due probahlement ii une coloration arialogue. 

A.  D .  

Dosage des lialogenes dans les coinhluaisoiis orga- 
oiqoes. - ;CIM. 1'. I)ODI1ISER et A. 0SW:lLl) (Zeitsch. f .  
analyt. Cheniie, 1909, p. 643) .  - A. Stepanoff recornrnnnde,  pou^ 
la séparation des halogènes, l'action d u  sodiunl e t  de l'alcool. I I  
donne les indications suivantes ; on introduit la siibstirice pesée 
dans une fiole dlErlenrneyer contenant 20 k 4,0 cc. d'alcool $ 9S0 ; 
cette fiole est niunie d'un réfrigérant ascendant et placée sur uii 
bain-marie ; on introduit d u  sodium riiétalliqiie en grand excès 
par le rifrigérant,  de rnaniére k obtenir continuellement une 
forte réactiori ; or1 erriploie urie y uarititk de sodium erivirori vingt- 
cinq fois plus grande que celle exigée par  la thborie. Après disso- 
lution du sodium, le contenu de la fiole est dilué avec 20 a 40 cc. 
d'eau, e t  l'on sépare l'alcool par  distillation. Le liquide refroidi 
est additionné d ' h o 0 3 H  jusqu'à réaction fortement acide. L'halo- 
gène est alors titré suivant l a  méthode (le Volhard. S. B. 

Essai de la Iéolthlne. - M .  JI. MORIGI (Bol le t t i~ lo  chimzco 
fa~macez~t ico ,  2909, p. 753). - Le dosage de l'azote et du  phos- 
phore constitue le meilleur procédé d'essai de  la lécithine. Les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



proportions norrnalcs 
t,7O p. 100 d'azote. 

son t  de 3,80 k 3 ,90  p. 100 de phosphore  e t  
Le  r a p p o r t  d e s  d e u x  é léments  e s t  de  2,21. 

A.  D. - 
BIBLIOGRAPHIE 

Traité coniplet t l ' n n n l y s e  cliiiiiiqiae appliquée aux 
easals i n i l u s t r l e l s ,  par POST et NEUMANN. Tome second, deu- 
x i h e  fasciculc : Sucre  de  he t t e rme  ; sucre de canne ; amidon  el  
fécule; d e x t r i n e ;  glucose; d o c ~ l m e ~ ~ t s  ofpciels concer/tant les pro- 
d u i b  alimentaires sucres. I vol. de 300 pages, avec 120 fig. (A.  IIer- 
mann et  fils, éditeurs, 6: rue dc la Sorbonne, Paris) Prix : 8 fr. - 
Kous avons, au fur et  8 mesure de leur publication, signale les divers 
fascicules de  l 'important ouvrage de Post et Neuniann Le fascicule 
allemand correspondant au f'ascicule actuel comprenait toute la série 
des industries agricoles. MM. Chenu et Pellet ont cru bon, étant donné 
l'importance de leurs additions, de Ic diviser en d t w x  parties, et le pré- 
sent fascicule ne comprend que le sucre de b r t t r r n ~ e ,  I 'amidon, 
la f k u l e ,  la des t r ine  et le glitcuse, auxquels ils o n t  ajouté un cha- 
pitre snr le m c r e  de ca~1n.e e t  iin apptndice donnant tous les docu- 
ments oificiels concernant les produits alimentaires sucres. 

Dans le chapitre Sucre de betterave, l'auteur alleinand M .  le pro- 
fesseur Fruhling, dont on connaît l à  compétence en matière de sucre- 
rie, a trait6 d'une façon magistrale toute la question du contràle chi- 
mique ; il y a décrit avec u n  soin tout parliciilier les différentes 
méthodes d'analyse, donnant pour chacune d'elles une description 
complète du mode opératoire, de façon que le lecteur puisse réussir 
iinmCdiaterncnt les différcn(s dosagcs. 1)anscc chûpitrc, les traducteurs 
ont suivi l'excrnple du Dr Fruhling, et, gràce a l'expérience qu'ils o n t  
acquise daris les principaiix laboratoires sucriers, ils on1 pu dPcrire 
dans leurs additions toute ilne stirie de inethodes pratiques dont l 'esac- 
titude ne le cède en rien à la rapidité d'exécution. 

Dans le chapitre concernant le Sucre de c a m e ,  chapitre qui n'existe 
pas dans l'edilion allemaride, &]JII. I1ellet et Chenu ont surtout insiste 
sur l'analyse de  la iriatière première, décrivant avec tous les détails 
voulus les dirérentes rriF;tliodes de  dosage du sucre daris la caune.  

M. le D r  E. I'arow a donnP, dans le chapitre suivant, tous les prncédes 
de dosage nécessaires pour le contrdle de la fabrication de la fecule, d e  
l'amidon, de la dextrine et du glucose. Toutes les analyses concernant 
le dosage de l'amidon en général ont 616 spécialement Ctudiées avec 
beaucoup de soin, et l 'ensemble constitue une étude reiiiarquable sur  
la Fabricalion de  loute cette série de protliiits dont la base est consti- 
t i i k  par la niatiére arriylacée. 

Enfin, les lecteurs trouveront, dans l'appendice qui te rmine  ce fasci- 
cule, divers documents officiels siir les produits alimenlaires sucres, 
tels que Ics dkfinitions et opérations ri:gulii.res adoptées par les Con- 
gres iolernationaiix de Genève et de Paris pour la répression des frau- 
des alirrieritaires, les irii:tliodes officielles françaises d'analyse des pro- 
duits sncres et de recherche des antiseptiques et des édulcorants, etc.  
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Tafclu zùiii Gelwauohe bei der Bwtiiiimung voii 
Brecliungsindices nach der Metliotlc der konntiin- 
ten Devifltion von 4 0 0  (Tul~ienu pour wei-vir ia IR 
dbtei-mination des inclices de réfimotion pain Iir 
iaiétl~ocie de déviation constante de 409, par J. F. E I J R -  
DIAN, professeur ti l'Université de Groningen. (Gebroeders Eloitsen~a, 
editeiir h Groningen). Prix broché : 6 marks ,  reliii : 7.30 rriarlrs. - 
Dans la détermination des indices de réfraction par la mkthode de 
déviation constante de 400, iin prisme creux, de 50° d'angle siilfit pour 
la plupart des liquides. Si un tel prisme est  rempli avec un liquide 
d'indice n = 1,67316, la devialion oblenue est de 40°, lorsque le 
prisme est dans la position de minimum de deviation. Avr,c des indi- 
ces moindres, il faut toiirnrr  le prisme d'un certain angle d 'ai i lai t  
plus grand que l'indice sera plus petit. Soi1 y l'angle du prisme, 
J l 'angle d'incidence, l'indice n est donne par Ics relations : 

sin J 
n=-. 

sin i ' 

sin rp 

Le tableau établi par Eijkman permet d'iviter tout calcul. C'est 
une  table t< double entree, donnant  la partie décimale de l'indice (avec 
cinq ehiffresj pour les valeurs courantés de p et J de  10' en 10'. 

n'. B. 

Untersucbong der lliieralthe ond Fette (Essai 
de* huiles iiiiiiérdes et den corps ara@), par le Dr 1). 
IIolde, 39 edition, revue et augmentde. 1 vol. de 450 pages. (lulius 
Spririger, editeurs, Rer.lin). Prix relié : 12 iiiarlis. - Cet ouvrage est 
lin expost! succinct mais trbs con~ple t  des m+ihodes d'essais t an t  pliy- 
siquw que chimiques, pouvant etre appliqiiées aux huiles niinérales, 
aux goudrons el  aux corps gras saponifiahles. L'ouvrage est divise en 
six chapitres, traitant siiccessivernent des huiles minErales et  de leurs 
dérives, de l'asphalte naturel ,  des cires mintirales. des goudrons obte. 
nus par la distillation de  la houille, du lignite, des schistrs et de la 
tourhe, des graisses et des cires saponifiahl~s,  et enfin des 11rodiiiis 
industriels dérivbs de ces dernières, tels qiie hoiigies sltiariqiics, 
savons, vernis, tibgras, etc. Pour cliaque classe dc produils, l'auteur 
indique d'abord le mode de fornialion e t  les sources, ainsi que les trai- 
ternents iridiistricls. La déterrriinalion des c.oristarites pliysiqiies e l  les 
r eche rch~s  chiiiiiqiies sont lraitérs avec dt'tails. En rt:siimti, c ~ t  
ouvrage sera d'une trks grande utilité au chimiste et  à l'ingénieur 
spicialisés dans cette partie de l'industrie chimique. 

N .  B. 

llcn îcilalflcirtioii* des clciirécn nliiiieiitciiren ct I H  
loi dii le' aoilt  1006, par G. I ' A G ~ ,  ingénieur agronome, niaitrc 
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de conférences 1'Ecolc nationale d'agriculture de  Montpellier. 1 vol. 
de 400 pages. (H. 1)unod e t  E. Pinat,  Cditeurs, 47,  quai des Grands- 
Augustins, Paris,  \'le). Prix : 7 fr. 30. - Le livre de  h l .  Pagés se divise 
en deux partics principales. 

Dans Une preriikre p;rrt.ie, apriis un essai de  definition de la faisif- 
cation propreriient dile, la falsification en elle-rn(.riie est étudiPe pour 
clinque denrtie aliiiientaire, avec l'iritiicalion des substances, nuisibles 
ou non, dont l'addition est punie par la loi de 1903. 

Suivent des considkrations dconomiques. Puis I'aiiteiii. montre  rom- 
bien i l  est difficile pour l'expert d'apprécier dans  beaucoup de  cas la 
falsification des denrées alinienlaires complexes, telles que le vin, le 
lait et le beurre. 

L'étude détaillée de l a  loi de l9OJ et  de ses applications constitue la 
deuxikme partie. L'auteur s'est eli'orcé de met t re  en lumikrc les forma- 
lites du prelkvement d'dchantillons et de  l'expertiseeontrarlictoire. 

L'auteur s'occupe ensuite de l'intervention possible des Syndicats ; 
enfin, un dernier chapitre est consacre B l a  jurisprudcncc depuis 1905. 

La eliiiiiie c i  in I m c t é ~ ~ i o l o ~ i c  du biwsseur, par 
J. FLAMAND, chef des travaux de chimie 1i l'Institut de brasserie de 
Gand. 1 vol. de 368 pages (chez l 'auteur, 15, boulevard du For t :  b 
Gand). Prix : 19 fr. - Ce traité est le resullat des études et  de I'expé- 
rience pcrsonnc~lle de I'aiileiir, qui dirige les travaux de chimie ic 
l'lnstilut de  brasserie de Gand. Ces fonctions lui ont  appris les diffi- 
cultés qu'on rencontre dans les Ecoles de brasserie lorsqu'on veut 
mettre les étudiants, généralement mal prépares par des études chinii- 
ques tout à fait rudimentaires, à mérne de tirer du  travail du labora- 
tnire toiit le profit qu'on est en droit d'en attendre.  

Ce livre coirible cette lacune et  sera consulte avec le plus grand 
fruit par tous ceux qui utilisent en brasserie les services de la chimie. 

Cet ouvrage s'adresse i tous ceux qui, étudiants, chimistes, ingé- 
nieurs ou praticiens, ont besoin de se rendre compte de  la valeur d'un 
produit, de contrdler une f'oiirriiture, de surveiller la rriarche de la 
fabrication. L'ouvrage de M .  Plamarid se caractérise en ce qne, à cote 
de la description des méthodes d'analyse les plus exactes de tous les 
produits erriployk cn brasserie, se trouvent des bases d'appréciation 
des produits analysks. Ces bases d'apprécialion constituent & elles 
seules un recueil complet, indispensable aux brasseurs el  aux mal- 
leurs pour l'appréciation des produits achetés, vendus ou PabriquEs. 

L e  pain, fabrication rationnelle, historipe,  par l 'intendant 
militaire SERAND. 1 vol. de 162 pages, avec fig. (H. Dunod el E.  Piuat,  
éditeurs, 47, quai des Grands-Aiigustins, llaris VIe). Prix : 4 fr. 30. - 
Dans sou livre, I'iritendarit niililaire Sérand expose, d'aprés le régle- 
ment sur les subsistances militaires, l a  marche pratique suivie pour la 
fabrication du pain. Puis il initie le lecteur aux théories pastorieunes 
et dtudie la biologie des fermentations, c'est-a-dire l'action diastasique, 
les fonctions vitales des microbes et la relation entre le phenorii&ne 
diastasique et le phénonikne vital. 

II dit ensuile quelques mots de l a  chimie des fermentations des 
hjdratcs de carbone e l  des fermenlalions des iualiéres azolGes. 
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Enfin, il exainine la feriiientatiori alcoolique ct l'introdiicliori de la 
zyiriase dans la p;ite, pilis il étudie les fermentations bactériennes et 
l a  concurrence vitale des levures et  des bactéries. 

Après avoir parcouru cet ouvrage, le lecteur au ra  l'avantage de 
connaitre les relalions de similitude qui unissent les diverses fermen- 
tations. La panification, surtout, aura moins de secreis pour lui. 11 
pourra dégager les causes génératrices des phenoménes et, partant, 
pénetrer les secrets des ouvriers mystérieux e t  infiniment petits 
auxquels se rattache une chimie eoinplexe et capricieuse, restée trop 
longtemps inconnue. 

Agenda Duiiad poi ir  1910 (Chimie), à l'usage des chimistes, 
inçenieurs, industriels, professeurs, pharmaciens, directeurs et contre- 
iuaitrcs d'usines, par E. J a v e ~ .  1. vol. relie en peau sonpie, dc 400 
pages. (H.  Ilunod et  E. Pinat, éditeurs, 47 et 49, quai des Grands- 
Augustins, Paris, VIe). Prix : 3 fr. - Cet agenda contient, soiis un for- 
mat  de poche, l a  quintessence de ce qui interesse le chimiste. On y 
trouve, en effet, condensées, les notions essentielles de physique, de 
chimie gbnérale et analytique, des explications pratiques e t  une foule 
de tables et  formules usuclles d'une reclierchc facile. Entre autres 
addil.ions apportées ti l'édition nouvelle, nous avons surtout remarqué 
des tables alcalimétriques et  acidimétriqucs donnant  les teneurs pour 
c t i a q ~ ~ e  double niilliéme spécifique et souvent m & m e  pour chaque mil- 
lième. 

L'abondance des documents scientifiques renfermés dans cet 
agenda en fait un veritable vade-mecum du chimiste. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

P r l x  propusCs par la Sockt6 c h i i i i i q u e  da Fi-auce 
et pouvant è t r e  d é c e r n h  tr 1'AhaeiiiI)lée geueralc de 
1910. - Pr i x  du Syndicat des huiles essentielles (fondation Pil- 
let). - Etude de  la solubilité des huiles essentielles dans l'alcool 6 t h ~ -  
liquc reduit divers degrés (de 300 ti 950). Valeur du prix : 500 fr. 

Le Syndicat impose lacondition que le prix ne pourra être accorde 
que pour un travail agant ete publié dans le Bulletin de la Société 
cltirnique. 

Pr ix  de la Pharmacie centrale de France (fondation Buchet). - 
Etude d'un ou de plusieurs procédés d'analyse permettant le contrble 
industriel. Valeur du prix : 230 fr. 

Prix  de la  Chambre syndicale des produits pharmaceutiques. - 
ELude qui serait  reconnue utile ou developprriierit de i'induslrie des 
produits nd temen t  pharrnaceiitiques (pr6paration ecnnnmique d un 
produit, recherche d e  sa pureté, des fraudes dont  il est l'objet, etc.). 
(Secrétariat du Syndicat, 24, rue d'Aumale). Valeur du prix : 250 fr. 

Pr i x  de la Chambre syndicale des corps gras. - 1' Etude des pro- 
cédés permettant d'arrêter les modifications que subissent les graisses 
aussitdt aprés l'abattage des animaux et  qui peuvent influencer le goût 
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et  l'odeur des p remie r s  j u s  servant & la fabrication de l'olen-mar- 
garine. 

20 Etude des procédés permettant,  pendant l a  clarification des pre- 
miers jus, une d iminat ion  complète des impuretés e n  suspension, 
gouttelettes d'eau e t  membranes,  celles-ci devenant,  en peu de  temps, 
des centres d'altération. 

Les procéd6s faisant l'objet de  ces deux questions devront pouvoir, 
sans grands frais, être appliqués industriellement et n e  pas soulever 
de critiques de l a  part  del'Inspection spéciale. (Secrétariat du Syndi- 
cat, 40, rue du Louvre). Valeur du prix attaché ii chacune des ques- 
tions : 250 fr .  

P r i x  de l u  Chambre  syndzcale des g r a i n s  et  furines.  - Trouver 
un procede pratique et  rapide, basé sur une réaction chimique, pour  
reconnaître le degré de blutage d'une farine (cette question offre un 
intérêt spécial pour le con t rde  des farines présentées A l 'apurement 
des comptes d'admission temporaire e t  des farines destinées A l'ali- 
mentation de l'armée, lesquelles, depuis une décision rkcente, dui- 
vent être blutees & 70 0/0). (Secretariat du Syndicat. à la Uourse de 
commerce). Valeur du prix : 200 f r .  

Prix de l u  Chambre  Syndicale  d u  commerce en  g ros  des vins et  
sp i r i tueux de  P a r i s ,  en  collnboration avec H. Ifoudard.  - l o  Hap- 
port entre les différents extraits, c'est-à-dire extrait à 100°, extrait 
tiensimétrique, extrait dans  le vide, l'extrait sec ayant pratiquement 
une trks grande importance dans les transactions et  dans I'interpreta- 
tion de l'analyse ; 

20 Procédé nouveau pour le dosage de la glycérine dans les vins, e t  
spécialement dans les vins sucrés;  

30 Recherche d e  l'acide tartrique ajoute aux  vins ; 
4' Mt;ttiode sirriple e t  glnérale pour découvrir les rriatiéres coloran- 

tes artificielles dans les vins. (Secrktariat du  Syndicat, 2, rue du Pas- 
de-la-'rlule). Valeur du prix pour l a  solution de -l'une ou l 'autre de  ces 
questions : 500 fi.. 

La Chambre syndicale n'ayant pu, l ' a m i e  dernière, décerner le prix 
entier, elle admet  gracieusement que, dans le cas od le prochain tra- 
vail serait d'une valeur indiscutable et jugé tel par la Conirnission de 
l a  Société chimique e t  par son Conseil d'administration, le prix de 
300 fr. pourrait être doublé. 

Prix Chevreul. - Ce prix est destiné A encourager ou & récompen- 
ser des recherches faites dans  le but d'obtenir un procedé industriel 
de préparation de l a  glyckrine partir  d'autres produits que les corps 
gras. 

Le prix de  revient ne devra pas dépasser deux francs le kilog pour 
la glycérine pu re .  

Le mémoire n 'aura pas besoin d'avoir été publié ; il sera soumis dans 
les conditions ordinaires l'appréciation de la Commission des prix. 
Valeur du  prix : 3.000 fr. 

Conditions générales.  - Les membres étrangers & la Societé peu- 
vent concourir pour ces prix. 

Les candidats dont les travaux n'ont pas et& publiés au Bzilletin 
devront envoyer, avant le 1" mars  1910, deux exemplaires de leur 
mémoire aux bureaux de la Societé, 44, rue de  Rennes. L'un de  ces 
exemplaires sera transmis au Syndicat intéressé. 
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Les travaux seront jugés par la Commission des prix, dans laquelle 
siégera, avec voix délibérative, le donateur, ou le président du Syndi- 
ca t  donateur.  

D'une façon générale, les Chambres syndicales donneront aux con- 
currents qui en feront l a  demande les renseignements et les 6chantil- 
ons nécessaires t~ leurs travaux. 

Les récompenses accordées donneront droit au titre de  Lauréat de la 
Société chimique de France. 

Concoura pour an ernplol d e  répétiteur chargé 
de coure (ucleiicrm oliiniiqoes) a I'Ecole oolonirila 
d'agricolture de Tooim. --un concours pour un emploi de 
répktiteur chargk d e  cours (sciences chimiques) 1'Ecole coloniale 
d'agriculture de Tunis aura  lieu Tunis, Paris et  Marseille les 30 et 
31 mai 1910. 

Sont sculs ad~riis  B concourir les candidats âgés d'au rnoins 22 ans 
et de  moins de 30, porteurs du diplorne d'ingenieur agronome et 
de  celui des Ecoles nationales d'agriculture, de 1'Ecole coloniale d'agri- 
culture de Tunis, d e  1'Ecole de physique et de chimie industrielles de  
Paris ou de celui de licencié-és-sciences. 

Pour tous renseignerrients concernant ce concours, s'adresser ii 
M .  le chef de  service de l'Office d u  Gouvernenient t.nnisien, a Paris 
(galerie d'Orl2ans - Palais-Royal). 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous inhrrnons nos leckwrs qu'en qualit6 de secrétaire général du Syn- 

dical des cliimistes, nous iious chargeons, lorsque les demandes et  les 
ot'fres le permettent de procurer des chimistes aux indiistriels qui en ont 
besoin et des places aux chimisles qui sont & la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser M.  Crinon, 45, rue Turenne, Paris, 30. 

Sur la demande de  M. le secrétaire de l'Association des anciens é18ves 
de l'Institut de chimie appliquée, nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant à lui, 3, rue Miche- 
let, Paris ( 6 ) .  

L'Association amicale des anciens hlbves de l'Institut national agrono- 
mique est à niSme chaque annke d'offrir à MM. les industriels, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieurs ingbnieurs agronomt-s. 

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

L'Association des anciens élkves du laboratoire de chimie analytique de 
l'Universil8 dn Genbe  nous prie de faire savoir qu'elle peut offrir des 
chinlistes capables et  experimentés dans tous les douiaincs se rattachant 
B la chimie. - Adresser les demandes 9. L'Ecole de chimie. Genbve. 

12 ans de pratique industrielle, 8 ans chef de laboratoire dans CHIMISTE importante . usine, chcrchc ii reprendre une petite industrie 
sérieuse h Paris ou dans ia banlieue; accepterait association. - Adresser 
les offres aux initiales R. F. au bureau des Annales de chimie analytique, 
4 5 ,  rue Turenne Paris 38. 

t e  Gérant : C.  CRMON. 

LAVAL. - IMPRIMERIE L. BARRÉOUD ET cim. 
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TRAVAUX ORIGQAVX 

Dusago de l'acide borique dans les inélnnges com- 
plexes, et en particulier dans les cendi*es d'origine 
organique, 

Par Ml1  G A R H ~ R I .  HERTRASD et H. AGULHON. 

AprEs avoir examiné systématiquement les procédés de  recher- 
che du hore et élaboré une méthode permettant de mractér iser  les 
très petites quantités, souvent iiiêrne Ics traces de  ce métalloïde 
qui peuvent se  trouver dans les matihres d'origine animale ou 
végétale (i), nous avons 6th logiquement amenés à opérer de  
m h c  en ce qui concerne le dosage. 

Après la séparation préalable et légèrement modifiée de  l'acide 
borique àl'état d'éther méthylique, nous opéronsla saponification, 
puis nous titrons suivant  la mCthode de  lt.-'I'. Thnrrison (21, avec 
application du  proçkdP, de C.  Jones (3). Dans son ensemble, cette 
technique concorde à peu près avec celle qui a 6th utilisée dkjli 
par Copaux et Hoiteiiu (4), et mieux encore par  Rinet du Jasso~i -  
ncix (5), dans leurs recherches s u r  les coinbinaisons mktiilliqiies 
du bore. Elle en diffère par  certairis détails, principalement dans 
la premiére partie de l'opération, les quanlités de bore que nous 
avions doser étant beaucoup plus pctitcs et se trouvant cnp:i- 
$es dans des mélanges plus coinplexes. Son application est plus 
gPnérale, e t  les résultats qu'elle fournit sont plus  précis, sur tout  
lorsqu'il s'agit de  doser de faibles proportions d'acide borique. 

Voici In description détaillée des dil'f'érentes phases de l'opera- 
tion, que nous supposerons ell'ectuée, pour fixer les idées, s u r  des  
cendres végétales. 

S i p ~ i d o n  de l'acide boiiqu,e. - Xous avions d'abord suivi les 
indications données par  Ji11 e t  Dupasquicr (6), mais nous y 
avons bientôt renoncé, e t  nous nous sommes servis de  l'appareil 
de  Moissan, niais, au lieu d'effectuer, coinme ce siiv;irit, 6 oii 7 dis- 
tillations successives avec de  petites quantilés d'alcool méthyli- 
que en présence d'hzOW, nous ajoutons, d'un coup, une plus 

( 1 )  Anna1e.u de chimie analytique. 1910 ,  p.  45. 
[ 2 )  Journ. Soc. chem. ind . ,  t .  XII. p .  432. 
( 3 )  d m .  Journ. o f  science, 1. \ I I ,  1699,  p. 1 4 7 .  
14) Bull. Soc. chim. 4. skrie, t .  V, 1909, p. 217. 
(O) Recherches sur les combinaisons du bore avec quelques metaux.  

Thèse, Paris, 1909. 
( 6 )  Comptes rendus Ac. des se., t .  CXXI,  1895,  p .  560. 

M u s  1910. 
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s rande  qiinntité d'i~lcool et de l'acide sulfurique. 1)ans ces condi-  
tions, I'éthkrification n'est plus aussi liniitée, e t  l'entraînciiient 
de  l'acide borique est e x t r h e m e n t  rapide. 

D'autre part ,  nous évitons l'emploi de l'eau ammoniacale ou 
d'un alcali quelconque pour fixer les vapeurs de borate d e  
mkthyle; ce serait s'encoin1)rer sans raison d 'une quantité tissez 
importante de sels et par  suile d 'un  volume de liquide défnvo- 
rithle au  titrage. Xous ajoutons sirnplenient, dans le tiihr, h\-eur 
qui  trrniine l'appareil, un  peu d'alcool niéthylicpe pur .  

1Jn échantillon de 5 gr.  de cendres, qui n'ont pas besoin d'fitre 
coiiiplitteiiient exemptes d e  charlion, est introduit dans Ic 1x11- 
Ion II, dont  la capacité totale est de 200cc. environ;  on adapte Ir 
I~ouchon niuni de I'ninpoulc h robinet ;  1'npp;ireil 6tant coiiipk- 
telnent monté,  on verse par  l'ampoule 50cc. d'alcool méthylique, 
purifié coinine n o m  l 'avons indiquE dans notre mirnoire anté- 
rieur (1) ,  puis  10 à 15cc. rle SO'Jle pur  ( Y ) ;  l'ncide carl~oniquc sc 

( 1 )  Annules de chimie unnl,titique, 1910 ,  p .  4 5 .  
(2)  S'il s'agissait dr. doser l'acide borique conteriu dans u n  borate ou 

clans un n1i:lange d e  peu do volume, il suffirait d'employer, avcc 2 II 3 cc .  il: 
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dégage; le mélange s 'échauffe fortement, et In distillation com- 
mence; or1 la pour'snit en alliirriiint le hec de p z  placé soiis le 
bain de sable S. L'usage du  bain de sable ou mieux de  limaille 
de fer recuite est préférable a u  bain de  chlorure de calciuni 
eniployé par Moissan; i l  est. plus  propre et perrriet lin chaiifTage 

rapide et plus intense. Pendant  la distilliition, il est utile 
d'agiter un peii le mélange en réaction, ce qui  est facile en sai- 
sissant tout l'appareil pa r  In t ige;  on chauffe jusqu'h ce qii'il 
commence i se dégager des vapeurs Hanches d e  SOCH" dans le 
ballon ; on Iai-.se refroidir, et,  plutôt pour  laver le rkfrigérant que 
pour- coiiipl&ter l'eritriiîrierricrit de l'acide horiqiie qui  est 11Cjh 
terminé, on verse de nouveau dans le hallon 20 cc. d'alcool 
méthyliq~ie, et I'on distille comme prcicérleniirient. 

L'entrainernent total de l'acide horique, dans  les conditions 
que nous venons d'iiidiqucr, est vérifié par I'expériencc. Er1 trüi- 
tant dans le hnllon O gr.0888 d'acide borique pur par  20cc. seii- 
lement d'alcool niéthyliq~ie et 2 à 3cc.  de SO'H" le titrage, eff'ec- 
tué coiiirnc on le verra plus  loin, n donné 03r.0893, soit, ;I 

Ogr.0005 près, la rluantitk d'acide borique mise en expérience; 
une seconde distillation itvec 1 0  cc. d'alcool, ajouté sur  le résidu 
contenu dans le ballon, ri'a plus donné d'acide borique percep- 
tihle par titrage : iirie seule goiitte d'e;iii de h i~ry te  a suffi polir 
obtenir le virage persistant. 

1.e liquide de condensation se ri~sseitilile dans la fiole coni- 
q i ~ c i ? ,  p longk  dans u n  Iiairi d 'eau [roide; les tr.üces d'Ettier 
inétliylhorique qui tendraient à s'cicliapper sont rctenucs dans  le 
tube  1;iveur de \\'il1 et \Varentr i~pp,  qui contient un peu d'alcool 
méthylique. 

Lors:pe I;i. distill:ition est terriiinée, on Fail passer. le liquide 
d u  tube laveur diins In fiole conique; on tijoote qi idques goutles 
d'une solution de pliériolpht;~IC.,ine, et l'on neutralise par  l'eau de 
baryte saturée ii froid ; après  virage, on ajoute u n  exces de  cc 
rhctif' (ni1 moins 20 cc ). et  I'on distille 1';ilcool mC:thylique ;tu 
bain-iriarie; lorsque l'alcool est cliassé, on sature l'excks de baryte 
par HC1 au  dixièiiie ; le liquide se décolore par  1';icitie cnrboniqi~e 
degagé; on asjoute unc goutte d'hélianthine, e t  I'on contiriiie 
l'addition d'lICl jusqu'W virngc: au  rose; on met iinegouttc d'[ICI 
rn plus, et l'on porte le liquide ainsi acidifié k I'Sbullitiori nii 
réfrigérarit tisceridant pendant  une  dizaine de  iriiniiteç, atin de  
chasser l'acide carboniqiie. E n  prenant  un  bon refrigérant, on 

PO'H?, 20 cc. d'alcool iiiElliylique pour In. prernibre rlictillalion e t  10 c c .  
I I U U C  Id dcuxiC111c. 
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peut faire bouillir sans crainte de perdre la nioindi,e trace 
d'acide borique avec la vapeur  d'eau. Le liquide est alors prit 
pour le titrage. 

Titra,qe de l'acide borique. - 1):iris cette optrxtion, on ne doit 
employer que des liquides exempts d'acide carhonique ; par con- 
séquent, l'eau destinée au lavage et  les différentes solutions, sauf, 
bien entt:ridii, la solution titri:~: de baryte, doivent étre portées à 
l'ébullition au moment de l'ernploi; on transvase le liquide i 
titrer dans un  verre à expériences; on rince le Iiallon avec uii 
peu d'eau bouillie, puis or1 verse d a ~ i s  le liquide, goutte à. soulte, 
u n  inClarige d'iodure et  d'iodale de potassium (20 p.100 d'iodure 
et (1 p.100 d'iodate) ; l'iode mis en liberté par  le petit e x c h  d'IlCI 
libre qui se trouve présent colore leliquide en jaune ; on fiiit dis- 
paraitre cette coloration au  f u r  et à mesure par  addition d'unpeu 
d'hyposulfite de sodium pulvérisé; lorsqu'il ne reste plus d'llLI 
libre, et que la réaction est terminée, le liquide garde la teinte 
neutre de  l 'hélianthine introduite avant  la saponification. Il nc 
reste plus qu'à titrer l'acide borique libre. 

Un verse alors peu à peu de la baryte préalablement titrpe 
avec de l'acide horique séché dans le vide s u r  SOLII%t dissous 
dans l'eau distillée bouillie. La liqueur ne tarde pas à devenir rose 
à cause de la phénolphtaléine qu'elle renferme;  on  ajoute, par 
petites portions, de  la mannite pure en poudre fine; le liquide 
devient jaune c la i r ;  on verse a nouveau de  la solution de bargtc, 
puis u n e  pincée de mannite, e t  ainsi de suite jusqii'k ce que In 
coloration rose persiste molgr6 une dernière addition de riiaii. 
nite. n'aprks le volu~iie desolution de  baryte titrée, on calcule I;i 

quant i té  d'acide borique présent. 
L'emploi de la mannite dans le titrage de petites quantités 

d'acide borique doit étre préféré 5 celui de la glycérine, qui reri- 
fcriiie çénéralement des irnpiirelés nuisibles a un dosage rigou- 
reux.  Le volume d u  liquide dans lequel ori etlectue le titrage est, 
dans nolre mode opkratoirc, gknérnleinent compris entre 15 et 
%cc. ,  e t  la quantité de mannite  qu'on y ajoute est de Ogr.50 h 
2 gr.  Les divers auteurs qui ont  utitisé la méthode de titrase à la 
glycérine s'accordent pour ajouter 30 p. 200 de cette substance à 
la solution boriquée dont le volunie est,  du  fait même d e  leur 
mode opératoire, beaucoup plus considérable que le ricitre. Dans 
ces conditions, les moindres impuretés de  la glyctJrine untactient 
d'une errcur  i.elativement irriportantc la d6teririination despetites 
quantités d'acide horique. 

Voici un tableau des dosages obtenus par  la méthode décrite 
ci-dessus, entraînement in6thylique compris, à partir d'acide 
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borique pur et sec, pesk h c h q i i e  expkrience. Les deux derniers 
de ces dosages ont été exécutks en présence du fluorure de sodium 
(Jag indique les fluorures comrrie apportant  des perturb a t' ions 
dans le dosage par  sa in6thode). Les expérierices que nous don- 
nons, où le rapport du lluorure de sodium à. l'acide borique est de 
beaucoup supérieur à. celui qui  existe dans les cendres végétales 
ou animiiles, iiiontrent que notre rriéthotle est applicülile, sans 
grandc cause d'erreurs, a u x  recherches biologiques (1). 

Acide borique -/. -- 
pesü titré (2)  Erreur  Erreur  p .  100 

- - - 
t16,40 216,42 + 0,02 7 0,02 
j 17,iO 1 t7,02 - 0,08 - 0,07 

82,40 82,33 + 0 , 1 3  + 0 , 1 7  
72,60 72,60 + 0,09 -1 0,12 
69,50 fi!),70 + 0,20 + 0,38 
G7,30 67,37 t 0,07 + 0,09 
47-00 46,713 - 0,30 - 0,dO 
28,00 >8,20 + 0,2O + 0,70 
22,30 22,70 + 0 , 4 0  + 1 , 4 0  

(Ogr.07 KaF! !)4,TO 94,56 - O,14 - 0,13 
(Ogr.02 Yak') 113,00 114,00 + 1,00 + 0,87 

Nous pourrions encore citer l'expérience suivante : 2 gr.784 de 
cendres de Laii1innii.e ont donnE Osr.019 d'acide horique;  on a 
pris une nouvelle quant i té  de  cetie cendre égale à. la première, 
et, après y avoir ajouté O gr.067 d'acide borique pur ,  or1 n effec- 
tué un  secoiitl dosase, qui  a donné un chiBr(: total de  0 gr.0839 
d'acide borique, au lieu de  (lgr.0190 + 0gr.0670 = Ogr 0860. 

On voit, p u  ces divers exemples, que le dosage de l'acide bori- 
que dans Irs inélanses complexes, e t  en particulier dans les cen- 
dres de iaatihres organiques, peut etre elfectué avec une très 
grande précision par  In. technique que nous proposons. 

Nouvelle iiiélliorla d'r i i in lyse par les corirbcis de iulrii - 
cil~illté; s u u  sppIiealloii iiiir Piiillen scrvaut B 
l ~ ~ l i ~ i i e n i ~ ~ t l o ~ i  (3),  

I'ar M. E. LOUISE,  
Profcsscur à 1-2 Facultd des  sciences de Caen, 

Direcleur de la station agronomique du Calvados. 

1. - Ln ceittiiri noinhre de corps liquides chimiquement 

(1) On trouvera dans la LIikso dc l'un dc nous une série de dosages 
d'acide borique dans lcs cendres vdgelüles (11. Agulhon, Ttiésc, Paris. 1910). 

12) L'cari de baryte tilide eriiploy&e pour les  dosages de  cc tableau cor- 
respondait a 5rnilligr. d'acide bor i i~ue  par  cc. 

( 3 1  Ce travail a Uld publie daiis Ics Annales  des falsifications de  jan-  
vier 1910 
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dCfinis ont la propriété de  donner des m é l a n p  d o z c b l ~ s ;  je me 
propose rle inoritrer que ré tude  des propriktés spéciales de cm~x-ci 
peut  servir % dkterininer des constantes carnct6ristiques nouvelles 
pour  ces liquides et h les identifier avec dcs types connus;  cette 
étude constitue, dés lors , la  base de nouvelles méthodes d'analyse 
physique dcstinCes h l a  rechcrclhe des falsifications, notaminent 
pour certains proauits coinmerciaiix qui sont des millanges àpro- 
portions variahles non chimiquement définies. 

II. - Le nombre des mélanges doubles, corresporitlünt de? 
liquides difîérents, qui  peuvent Ctre utilisés pratiqiiement, est 
eneore assez limité ; mais j'ai pu, en  modifiant la manii:re d'opé- 
rer, é t ~ n l r e  ces mSthorles à. henncoup d'autres corps. II suffit, 
piir exemple, de c1issoui:re ce$ corps dans  un  mblangi! donble 
convennbleinent choisi et d'étudier les modifications q u e  les 
propriétes spéciales de ce dernier ont subies par  le fait de cette 
addit.ion. Les nouvelles constantes du mPlange doulile peuvent 
servir à caractkriser le corps en question. 

II1 -On c o n ~ o i t ,  dEs lors, que, indWpendaininent du but pra- 
tique que nous peursiiivons ainsi,  la rrifithode puisse s'appliquer 
à I R  déterniinntion cles poids moléculnires ; c'est une  étude qw 
j'ai dP,j k eoinnzelacée. 

Dans ce premier mémoire, je ferai coniiaître les traits g6néraux 
de La rnéUiode, en prenant  pour exemple le premier mdnnge 
double que j'ai étudié. e t  qui est formé d'huile de  colza jl) et 
d'acétone. Aprés l'interprétation inathéiiiatique très soininaire 
du  phénoinbne, j'exposerni l'application de  la méthode aux huiles 
destinkes 2 I'alin~entalion ; je ferai connaitre ultérieurenlent la 
suite de nies recherches pratiques et théoriques. 

Si, P da tr,mpE.rature ordinaire, on a<jouLe peu à peu de l'acé- 
tone & une quantité d é t e ~ r m i n k  d'huile, on observe diceraespha- 
ses : tout d'abord, le mélange est limpide, et l'acétone semble se 
dissoudre dans l 'huile; puis,  lorsque la proportion d'acitone 
n t t ~ i n t  ilne certaine valeiir, I P  mFlan;re se t,rorit)le et fie &plri: 
1)ientOt en deux couches, qui ,  p a r  le repos, sont  parfaitcinent 
limpides ; enfin, In proportion d'acktone augmentant toujoui-s, 1'1 
coiicht: irif6rieiire diminue graduellement. dc, voliime, tandis que  
la couchesupérieure au;inentc, et il arr ive u n  moinent p r k i s  O; 
les d m x  couches se confondent en lin seul liquide homngène qui 
ne change p lus  d'aspect par  d e  nouvelles additions d'acétone. 

S i  nous eonsidFrons le  mélange, hnile et  acétone, lorsqu'il est 
séparb en deux couches à. une t e m p k a t u r e  t ,  et si nom appe- 

(1) C o m p l ~ s  rcndus  de L'Arndhnie drs sriences, I B  jiiillrt 1907. 
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loos g, et les poids d 'hui le  contenus dans 1 gr .  de3 liquides 
corisliluant respc:ctivcinerit les d e u s  couches, nous po lvons  v6i.i- 
fier expérimentalenicnt que  ces deux  noinljres son: constants 
lorsqu'on continue Ü. ajouter de l'acétone, les deux cauciies étant  
séparées; niais, s i  nous faisons varier la leiiipiralurc, 1:s  valeur^^ 
deces deusnornhres se mo:lificnt; elles s e  ri~pproclieni l'une de 
l'autresi la tenipliature s'élCve peu h peu, ct cllcs fini ,sciit par 

se confondre pour une tmpCrnti i re  d6terniinc:e; g, est 6 9 1  alors 
it y%. Si l i t  tenip6ixture s'élève encore, le niélonge reste indéfini- 
ment hoino$ne. Ce pliénomiine peut être représenté graphique- 
meul eii preriani pour al~scisses Irs le~iipi:riitures et pour ordon- 
née3 les poids d huile y,, y,. Ilans In p:irtie du plan où In courbe 
existe, à une abscisse t coirespondcrit les deux ordonnées gi et y, ; 
lorsqw 1 augirienle, Ics deux ordonnées se rapprochent; pour la 
valeur e x t r h e  de t ,  elles se confondent 

Leur p i i i t  de rencontre peut étre considéré cornine un point 
c r i l q l i e ,  et nous adiiiettons qu'en ce point la tangciite est verti- 
cale - 

Cette tiingenle partage le plan en deux iigioris; à tlivite, 
quelles que soient la tempkraturr: et les p r o p o r h n s  d'huile ch 
d'ac6torie, le iiiélungerest,': l-iomogkrie; h gauche, quelle que soit 
lia tempériiture, avec des proportions conven;ibIeineot choisies 
d'huile et d'acktone, on ü tuujours un mi.lringe double. 

Le phénoiiiéne que nous vcnons de décrire avec I'ac6lone ett 
l'huile de colza n'est pas pi~rticulier cellc-ci ; on le retrouve 
chez beaucoup d'autres, telles que l'huile d'olive, dt: coto~i ,  de  
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sésaiiie, d'arachide, e tc . ,  et d'autres liquides qui ne sont pas 
des corps gras .  

La courbe dont  nous venons de  piirler est imicliie pour un 
melange de deux liquidcs diitcrminhs, et,  si l 'un des liquides, 
l'acétone dans l'exemple précédent, est toujours identique à lui- 
ingrne, on comprend que cette courbe 6iractérisera l'autre 
liquide. 

De ces considérations r6siilte nnturellernent une  itit!thode pr+ 
tique pour rechercher si deux liquides A et l i ,  qui  ne réagissent 
pas ctiiiniqueinent l'un sur  l'autre, sont susceptibles de donner 
u n  mélange double : on crée une enceinte convenablenient refroi- 
die (j'admettrni la ternp4ralure de - 22" toujours facile ohle- 
ni,) ; dans cetle enceinte, on plonse un  tulle il esçni dans lequelon 
met  Urie petite qunntitk d u  liquide A .  Celui-ci étiint refroidi A In  
température de l'enceinte, on ajoute peu h peu le liquide R ;  on 
voit alors si, pour une propoition convennblc d c  A et  de U, le 
rriélange double se foiuie. 

T~wwfuvtuntioiz de lo courbe c i ~ r a c t ~ r i ~ l i y u ~ .  - La courbe carac- 
téristique d'un iiiélnnge double obtenu avec deux liqnides A el B 
(acélorie et huile rlaris l'exeiiiple chuisij oblige I'ea~~éi~iirieiilaleur 

dktcrinincr les poids y,, yd pour les diverses vii1e~i.s clct. C'est 
1% une op6ration d'une exécution délicate et assez longue à réali- 
s e r ;  aussi prenons-iioua de préfërencc des poids vtri.iulile~ d'huile, 
a u x q ~ ~ c i s  nous ajoutons un  volumc cousitrizt d'acCtonc. flous 
déterminons alors la teinp4rature Ii Inquelle le mél;rn:,.e double se 
produit. Son nppnrition se linduit p a r  un truublp, ct sa dispnri- 
tion, qui est  subit^, se  manifeste par  I'éclüircissenient de In 
liqueur, très facile 11 sais i r ;  pour  un poids d 'hui le  déterminé, ce 
point de  t roul~le ,  apprécié par un tlieriiioini:ii~ nu tlixiéiiie, porte 
le noiii de  poil11 d e  miscib i l i té;  I'cnseiii1)le de poinls de iniçeiliilit4 
coristitw la r ~ ~ i ~ r l i e  d e  6 isc ih i l r1 i .  

En adiiiettantque l n  coiirl~c donnée par  le iiiïlaiigc double soit 
une p a r a l ~ d e  représentée p:ir : 

(y - yoi2 = 2 p (to -- 1 )  

il est facile tl'étahlir l'équation d e  la courlie de  iriiscihilité; son 
étude pciit servir de g ~ i i d e  et expliquer cerliiines particulnrit6s 
que vérifie l'expérience. Pour I 'ol~tenir,  i l  suffit de poser 

1' 
y =  - , P reprtkentant les poids viiiinliles ct  :: le ~ioids du 

P + T  
volurrie cons tmt  tl';ic:Clone choisi. Ida courbe rlc iiiiscihilité est dés 
lors représeritée par  : 

I P 
t = I ,  y / >  p+i; - ? l o i 2 -  
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Cette courbe en IJ et  t, d a n s  laquelle jr. prends les P coiiiine 
abscisses et les t comme ordonnées, est du troisiéme degré ; on 
conçoit que les parties pour  lesquelles I' est positif soient les 
seules intéressarites a u  point de vue  physique. On verra  dans 
l'étiide des h~i i l cs  cl'aliiiient:ition la f'oriiie génér:ile de  la liranche 
de courbe qu'on trouve par  I'expérierice. On reinarquera que cette 
courhe a ,  dans s a  partie iilile, u n  point d'inflexion situé A droite 
du point le plus litiut : elle se  conforid donc IL sensilileinent avec 
une droite; et, expériiiientaleinent, quelques points suffisent 
pour la déterminer. 

A p p a r e i l .  - L'appareil don t  je ine sers pour cc genre d'expé- 
rience se compose : 

i0 D'un  récipient iiiélalliqiie ciitoiii'é dc  
feutre, de forme cvliiîdro-conique, portant 
un robinet IL sa partic iriférieure poui. 
l'écoulement des eaux provenant d u  in& 
lange réfrigéixnt ; 

2' 1)'iiii rSci pierit inétal lique de  foriiic 
cylindrique, pouvant entrer dans le p r ~ l -  
rilier. Ce rOcipieiit interieur, mohilt:, porte 
un fond d'un rliainhtre h peu prés égal ii 
celui tlii cylindre extérieur ct vient sc 
poser sur  des butoirs sptkiliuu so~irl6s il 
celui-ci. La l p r t i e  annulaire de ce forirl 
est percEe de petits trous p a r  lesquels 
vient s'égoutter l'eau du  mélange i'cfi-igé- 
rant qu'elle supporte ; 

3 0  D'un theririomètre st?nsihle au  dixik- 
me, dont l'échelle se trouve tlxris d~:s  liiiiites de  température con- 
venables ; 

ho D'une série de  gros tubes à essais en verre mince. 
O p i i ~ i t i o n .  - On tlispose uii iriél;iiig~, réli.igi.i.ii1it. gliice et  sel, 

entre les deux récipients, c t  l'on phse clans les gros t u l m  t i  essai 
en verre niince tics poids dilférciit- de  l'huile à étudier. Pour  
obtcnir le point d e  i1iiscil)ilité coi iuporidant  au point P de l 'un 
des tubes de verre, on ajou!c h cc poitls d'huile une quantitE 
constante d'iicétone (20cc. p a r  exemple), et 1'011 ferme le tube 
avec un bouchori de likge traversé 1x11- le tlieriiiom&tre, dont le 
réservoir plonge dans le liquide. 

Le tube ainsi p t ~ i ~ i w ~ !  et rcinferiii:~ I I  t Ic iii1:lnnge p:irfiiit,errient 
linipide est porLi dans  1,: cylindre inlérieur. On ;i eu soin de 
inettre un peu d'alcool clans ce dernier pour servir d'interiiiédiaire 
entre le i i ié lai i~e rEfri!$rnnt e t  Ic t i i l~e h i i ié lai i~c tlouble. Ce der- 
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nier, soiiiiiis au refroidissement, se trouble Iiientc'it au moineni? 
oii les deux liquides se séparent ; on retire alors le  tube qui l e  
renferme de son haiii d'alcool, cri rendant le liquide trouble 
hoiiiog6rie p a r  le imversement  iiltern:itif du  tulie s u r  les parties 
supérieure e t  inftrieurc. II arrive un  nioinent oii le tulie s'éclair- 
cit suliitenient; en faisaiit 1;i lecture du  thernioiii?tre au iiioiiient 
prtkis o ù  le phénoiiièrie s e  pi,oduit, un a la t e i n p h t i i i . e  1 qui 
corresporitl au poirit de miscibilité d u  nitiliingc obtenu avec le  
poids 1.' d'huile. Cette op6ration, qu'on peut renouveler s'il est 
b e ~ o i n ,  dure  11 pcine quclqiies niinutes. En faisant la méiiie op& 
ration avec les autres tubcs renferiiiant des poids P d'huile dilfé- 
rents,  on aura la courbe d e  iiiiscit~ililé de l'huile Studi6e. Cette 
opciration exige au plus une derni-heure. 

Remarque .  - Dans mes preiiiii.res expériences, en o p h x n t ,  5 
quelquesinstants d'interv:ille, sur  divers échantillons d ' u n e  huile 
d6terininée qu'on traite par  la rriCi~ie acétone, j 'ûi pu constater 
cles variations sensibles daris la courbe de iiiiscibilité. Eri op& 
ran t ,  B quelyuris jours d'iril,ervalle, s u r  un riir!me ikiiiintillorm 
d'une huile détcrmiriéc qu'on traite encore par  l'acétone prove- 
nan t  du ii16rne flacon, j'ai pu faire des constatations analogues, 

A p r k  avoir envisagk succcssiveirient diverses hypottii.ses pour 
expliquer ces diil'ércnces, j'ai pu iii'assurer qu'clles provcniiicnt 
exclusirenlent, dans le premier cas, d e  tr:ices d'eau variables 
accoinpagnant & peu ~ ~ ~ é ~ t o u t c s  les bit i l es  com~~iei.cia:rs, n~énie ks 
plus lirup'des, et, dans le swond cas, de l'hydratation de l'acé- 
tone par la vapeur d'eau de 1'atmosphi.re. I I  devenait donc indis- 
pensable, pour régulariser la inétliode, d'opérer avec de l'huile 
sEclie et  avec de l 'açdoue toz~joî irs  semblatle li elle-ménze. 
- h i p . n t i o a  de l ' i ~ ~ c i f e .  - L'huile k étudier est filtrée, s'il est 
ncicessaire, à In tcirripérature de l:jo, ~ L I ~  shparer les glycérides 
dont  le point de solidification est infhrieui- L cette lcmpérature, et 
elle est abandonnCe pendant 3 jours dans  le vide en prbsence de 
SO'I14 sous une épaisseur de 1 centiiii. environ. La dessiccation h 
IVtuve altère la coiiiposition de l'huile, peut-étre en raison 
merne de l'eau qu'elle renferme priiiiitiveinent. 

Y r i p o i d i o n  de l ' l~cétons. - L'acétone dorit je  fais usage est 
d'abord débarrassée d'un exc& d'eau ; h cet eKet, elle est agitée 
avec dii r:ai7tionate de sniide cnlcin6, filtrke riipiiienient, puis dis- 
ti1li.e dans un  Iiallori surinori ti: d'une allonge renferinaiit encore 
du carbonate de soude scc ;  on iecueille le produit  p a s ~ a n t  à 
56c-57" Pour en fixer In constnnee, stirtout au  point de vue de 
l h u m i d i t é ,  je prends coiiiiiie point de  départ  l'alcool absolu. Ce 
dernier ,  grüce à LIU mélange douhle qu'il forme avec un  pétrole 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d i s t i l l a~ t  Lt i L I O - Z " J ,  perine.tde ci-.éer un pStrole 1y)x;et celui-ci,, 
g r k e  S un inélarige doulde qu ' i l  forme avec l'acétone, permet & 

aan tour  d e  crtier u n e  ac6tune t j j e  (1). Pour  préserver l'acétone 
typede toute altération provenant (le l'humidité, il convient de la 

( 1 )  Alcool et pétrole. - La courbo est construite avcc u n  volume con- 
a s n t  de  pitrnle. çoit 2 0  cc. et  des mluiiies croissnnts d'alcool absolu; 
avec Ic type de pétrole adoplé, iOcc. d'i~lcool en particulier donnent une 
température de niisi:ibilite de  + 4 9 .  

I ' i l ~ o l e  ei acllune. - La courbe os1 conslruite avec u n  vulunie constant 
d'acéloiie, soit ZOcc., el des voluines croissants de  p6trole; avec le t y p e  
d'acétone adopté, 1 0 c c .  de pdtrole type on parliculiur donneot une te- 
péralure d e  niiscibilitb de + 1". 
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placer dans u n  gros réservoir robinet avec un  tube niesureur 
qui permet de faire des prises exactes de 30 cc. avec rentrée d'air 
sec. 

1,a méthode étant ainsi définitivement établie, j'ai pu faire 
d'akiord 1'6tude des huiles servant  h I1aliment:it.ion. .T'ai opkré sur  
des produits authentiques comprenant O échantillons d'huile 
d'olive, e t  respectivement 2 échantillons d'huiles de s é s a n ~ e ,  de 
colon, d'arachide. 

Les courbes correspondünt respectivcinent U divers Bchantil- 
lons d 'une méine espèce d'huile sont U peu près parallèles dans 
la branche presque droite de  lu courlie, et trEs r;ipprochées les 
unes dcs autres ; en ce qu i  concerne lee huiles d'olive, ces cour- 
bes sont comprises entre lcs extrénies que je  reprBsente sur  la 
figure. Les huiles de coton et  de sésame, utilisées fréquemment 
pour  la falsification del'huiled'olive, donnent  des courlxs situiies 
a u  dessous de  l'axe des nhscisses, e t  trEs éloign6es des courbes 
de  l'huile d'olive. Les courbes des huiles d'arachide sont üu-des- 
sus du groupe des huiles d'olive, sans en être cependant très 
éloignées (2) .  

Les courbes correspondant i des iii6langes de ces diverses 
huiles viennent se  placer, coinme j'ni pu m'en assurer,  entre les 
courhi :~ des huiles isol6es. 

Les résultats que je  viens de  résurner ine permettent de  distin- 
guer des crus d'huile, e t  d'identifier des échantillons d'huile de 
n i h e  espéce. Si, pa r  I'lin;ilyse, on a d(\terininé c~ualitativeinent 
une falsification d'huile d'olive opkrée au moyen d'huile de 
sésairie, de coton, on peut trouver approxirnativernent la propor- 
tion d u  méla~ige par  la coiriparaison des courbes ; l 'arachide pré- 
sente ii cct Pgard moins d'exactitude. 

L m  rccl~crcl~e  t ln hriiiol clnus les v i n a ,  

Par JI. A. HUBERT, Dr Os sciences 
Dircctcur di1 Laboratoire mnologiquc de Btk,iei,s 

Les Annales c h  ftrlsificntionr de j:invier 2 9  10 (2) publient une 
étude de  hlM. Rouillard et Goujon, cliiiiiistes a u  Laboratoire cen- 
tral des fraudcs, sur  la reclicrchc du formol employé sous forme 
d'hexaméthylene-tétrainine ou urotropine pour le désulfitage 
des vins et des iiioîils, ainsi que s u r  In réaction q u i  se produit 
dans  cette opCralion. 

(1) Compfes  rendus de I'dcadeniie des sciences du 26 juillet 1Ç09 
( 2 )  Voir Annales de chimie analytique, 1 9 1 0 ,  p .  110. 
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. Ce que les auteurs ne disent pas, c'est que l'iirotropine forme, 
avec l'acide sulfureux, un coiriposé partiellement insoluble dans  
un liquide alcoolique. La diminution de  la quantité d'acide sulfu- 
reux n'est pas uniquement due  ?I l a  formation d'une combinaison 
non décelable par les mhthodes usuelles d 'ani~lyse auxquelles 
font alliision les chimistes d u  l:rboratoire des fraudes. 

Quant h la combinaison stnhle de  l'acide s u 1 f u i . e ~ ~  et de  I'uro- 
tropine, je l'ai personnellement mentionnée, il y a quelques 
mois, dans les Aniiules rie chimie anrrlytipe (1909, p. 453) ,  mais 
des essais plus récents m'ont permis de reconnaitre que, si le 
dosage de l'acide sulfureux exécuté par  la méthode de  llippert sur  
un m o l ~ t  traité à I'hexaméthylène-tétramine donne une  dirriinu- 
tion importante s u r  la dose réelle, il n'en est plus de rnènie lors- 
qu'on emploie l a  rriéthotle de  IIaas, e t  qu'au contraire, dans 
ce dernier cas, a n  retrouve la presque totalité de  l'acide sulfu- 
reux. II faut toutefois noter que cette différence ne se conslate 
plus quelques jours aprEs l'addition. 

Je ne partage pas non plus l'optimisme des chiiriistes du labo- 
ratoire des fraudes, lorsqu'ils indiquent la réaction qui  permet 
dc déceler la formaldéhyde ou ses con~biiiaisons. 

En efret, cette réaction est commune a u x  aldéhydes en g6né- 
ral et fera, par  conséquent, déclarer formolés dcs vins  naturels 
dont lieaucoup contiennent' des quantites parfois très apprécia- 
liles d'aldéhydes ; on pourrait  aussi accuser d'avoir été l'objet d e  
inariipulations délictueuses les mistelles, les vins l(?gnlement 
~linés, puisque les alcools renferment des aldéhydes. 

Est-ce à dire que  le  chimiste se trouve cornplétement désarmé 
devant la fraude ? Certes non, S la condition toutefois de limiter 
I'eniploi de  la réaction officielle : 

{ \ A  la recherche du formol sur  les iiioûts (rniités) qui,ri'ayarit 
pas Sté éoumis h une  fermentation inême partielle ou B une addi- 
tion d'alcool, ne renferment pas d'aldéhydes naturels ;  

2\ i  I'élablissernent d'un preriiier triage parmi les vins ; on 
recherchera alors le formol s u r  1cs types ayant  donné une réac- 
tion positive, en utilisant la méthode de  Légler, modifiée p a r  
Schaffer : 100cc. de vin sont additionnés de Scc. d'acide phos- 
phorique (D = 1,3) et  distillés; on recueille environ 3'3 cc. d e  
distill;it,um, qu'on alcalinise avec 5 cc. de potasse normale; au  
hout d'un quar t  d'heure, on neutralise très exactement p a r  
S0'11" on ajoute un excès d'arnrnoniaque normale; on agite et  
l'on abandonne peudürit trois heures;  on titre alors l'excès d'am- 
nioniaque. La réaction a lieu d'aprés l'équation suivante : 

GCH20 f 4.b%' =. A Z ' ( C H ~ ) ~  + 61130. 
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FJn cc. d'animoniaque normale équivaut 5 43 mill i j r .  de for- 
maldéhyde. 
M. hlbn,  chef  de nloe rabaratoire, afin d'angnienter encore la 

précision de  cette nidthode et d'éviter les ennuis de la prépam- 
tion d'arn~noniaque normale, dont  le titre varie facilernent, ut i i  
lise une liquewr de concentration quelconque, n ~ n i s  voisine de  
celle de la solution normale;  il ajoute & 30cc. d'alcool titrant 
environ 40n, de  la potasse, de l'acide sulfurique et de  l'amma- 
niaque, coinme dans I'essai ci-dessus; i l  laisse également en con- 
tact pendant 4 heures e t  titre en rnPrne. temps le distillatum du 
vin h examiner et I'alcooi ainsi préparé, e n  utilisant le tournesol 
comme indicateur. La différence entre res deux résultats donne 
la teneur du vin en forrrialdbhycte. 

Le proF. Schaf fe~  indique qiie, d a n s  c e r h i n s  eaç de  dosc faible 
de form,-ldéhyde, il est bon d e  distiller le9 3/& d u  vin dans u n  
courrint de vapeur  d'eau. 

Cne note récmte du 1abor;ttoire des Fraudes (!) déclare que, 
dans la description de la rnkthode orficielle, il y 3 eu un  oubli et 
qu'on doit ajouter 1 cc. de WFl' pur  au  bisulfite de rosaniline. IF 
est regrettable que cette niodificatiun ait été introduite, car si 
auparavant  la methode avai t  le défaut de &ai r  kgalement avec 
les vins riches en acétaldéhyde, actuellement elle est totalement 
$ h u é e  de sensibilité.. Pourquoi ne pas utiliser tout: sirripleiiient, 
pour cette rechili.che,Iç. rF.act,if d'Ariiottl e t  Mentzel?Ces chiiriistes 
ajoutent nu dislillatl.iiii d u  vin,  préalahlement adiijtionn6 d'acide 
phosphorique, 3 centigr. d e  chlorhydrate d e  pbénylhydrazine, 
8 gouttes de chlorure ferrique el 40 gouttes de SCPH? concentré. 
Schaffer, qui L'a expérimenti à Fond, déclare qu'un v in  doit avoir 
plus de 6 gr .  par  l i k e  d'ic2t;lldéhyde pour donner une coloration 
ronge, alors qu'il suffit de O gr. 05 de Pminalde'hyde (2). 

11 y a encore un  indice presque ceptnin qu 'un vin a été addi- 
tionné d 'un  antiseptique (disons formol oa  nrotropine, puisque 
ce sont les antiseptiques 2 1% mode), c'est Ia duse d'acide sulfu- 
reux ;  lorsque, dans u n  v i n  édulcoré afi u n  mo1î-E partiellement 
fermenté, on retrouve 200 3 350rnilIigr. d'açidesulfureux total ou 
m e  dose inférieure, on  peu t  avoir une quasi-certitude, h moins, 
bien entendu,d'un t i t re  nTcooIique suffisaiirrnent élev6,Tous ceux 
qui  manipulent ce genre de vins stivent, en eff'et, qu'une dose 

(1): Voir Annales de chimie enalytiqtle, 1910. p. 144. 
(1) Je crois dcvoir signiilec coiunie p7uvant é t re  intCressantclü. methode 

de  Voisenef (voir Annules de chimie analytique, 1906,  p. 131, qui permet 
de  déceler  la Porrnâldelryde b cBté de l'seetaldehyde, ceHe-& ne r6egissan4 
p a s  dans les coditiaias d e  h'exp6rience. , 
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aussi failile d'acide sulfureux est presque tou,joiirs, pour ne pas 
dire toujours, impuissante h empêcher leur fermentalion. 

L'urotropine étant le r6sultiit de la cornhinaison entre Ir, foriiiol 
et I'anmioriiaque, il paraîtrait ,  preiiiifire vue, que le dosage de  
I'arnmoniarpe poiirrait confirmer ln inanipulation frauduleuse ; 
innia, si I'on opire  sur  un  moût, on ne  saura jamais si ce1 ammo - 
niaque n'y préexislait pas ,  et,  s'il s'agit d'un vin sec édulcoré 
avec un iiioîit préalablement additionné d'urotropine, ce qui est 
le cas le plus fréquent, In dose d'aminnniaque sera telleinent 
failile qn'on n'oscra pas concli~re. 

Dans le cas où le service des fraudes ~ o u d r a i t  pouvoir sévir 
xvec chances de succcs, il devrait sur lout  prklever ses échnntil- 
lions sur  dcs moût,s ou,  ii d(;f:iut, s u r  des mîiitis Ifigaiix (part.ielle- 
ment fernienlés> d? préférence ;lux vins érlulcorés, d a n s  lesquels 
le  formol est preçque touJours très dilué. 

pour terrrriner, nous ajouterons que tr,ts souvent, en chauffant 
rin peu de vin dans u n  tuhc ù essais, a p r k  en avoir oxydé l'acide 
sulfureux par  lin peu de peroxyde d e  calcium, on perçoit nette- 
ment l'odeur du formol ajouté. 

314-tbocle géiiérnlc tlc? ilosnge de l'azote nllrlqnc, 

Par N. SALLE. 

Nous avons recu de 11. Salle la Icttre suivante : 

Paris ,  22 janvier 1920. 
u A la suite d'un article relatif au dosage d e  l'azote nitrique 

que j 'a i  puMi6 dans la Recue de chimie i i h s h i e l l e  et dont u n  
extrai t  a paru dans les Annales d e  chimie analytiqued'octobre 1909, 
Il. Pozzi-Escot a formulé, dans le  numéro du 25  décenibre des 
ii.ibines Aniznles, quelques critiques relativenlent k l'action réduc- 
trice des sels ferreux en solution alcaline e t  à la valeur du pro- 
cédé que je préconise. 

<( Croyant utile d e  r6fnt.w qiielqiies-unes de ses assertions, je 
vous prie de  vouloir bien publier m a  méthode détaillée dans un 
nun16ro prochain de votre journal. 

u Les détails théoriques et  pratiques que j'ai cru devoir expo- 
ser  aideront, je l'espére, h faire sanctionner p a r  ln  pratique indus- 
trielle iinc méthode dont  le principe remonte B plus d'un decni- 
siécle. 

u Recevez, etc. B. 

Principe de da méthode. - Si J'on chauffe nn n-itrate dans un 
l i q u ~ d e  alcalin au milieu duquel se forme de l'hydrogène & l'état 
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naissant, tout  l'AzOSIl se transforine en arnrnoniac~ue, e t ,  de la 
quantité de cette dernière, on peut  déduire celle du premier : 

AzO%a + 811 = A z F l Y  2HP0 + IïaOH. 

L'hydrogéne naissant est prntliiit en solut,ion alcaline par  I'ac- 
tion simultanée du zinc et d'un sel ferreux. 

Le zinc se dissout à chaud dans les alcalis avec d 6 p g e m e n t  
d'liydrogéne el îoririation de  zinr:iitt: de  sodiurri : 

Zn + 2NnOll = II' + ZnO'Kn'. 

Traité h l'ébullition par  la soude, l 'hydrate ferreux devient 
noir en se transformant partiellement en oxyde ina~né t iq i ic ,  tan- 
dis qu'il se dkgage de l ' h y d r o g h e  (Oict .  Wztrtz, tome 1, [ [ v a r -  
tic, page 1409). 

3Fe(OIl)' = F e V  + 211'0 + Il'. 
L'hydrate ferreux e n  solution alcaline possEde des propriétés 

réductrices tout coniiiie le  zinc ou l'alurriiniurii. Sous  pourrions 
citer une foule de réactions dans lcsquellcs cette propriété réduc- 
trice de  l 'hydrate ferreux en liqueur alcaline est mise B profit. 

L'indigotine, par exemple, est réduite et  transformée en indigo 
hlanc sous l'action de la chaux  et du sulfate ferrcux (Dict. Wurtz, 
toine II, I r e  partie, page 103). Ilans les mêmes conditions, l'acide 
picrique est transformé en acide amidodinitrophénique. 

En résumé, c'est grüce à l'action combinée de deux réducteurs 
que nous arrivons b transformer rapidement et  coinplétement 
l'azote nitrique en azote ainiiioniacal. 

Mode  opérntoire. - Dans un  ballon de 600 h 700cc., on rnct 
O gr.50 du  nitrate il analyser, 200 cc. d'eau distillée, 5 gr.  d e  zinc 
en poudre, 1 h 2gr .  de  sulfate ferreux et 50 cc. de  lessive dc 
soude h 30" on place dans le col d u  ballon une petite toile 
inktallique et par-dessus u n  léger tampon de  coton de  ver re .  Ce  
dispositif a pour hut d'empEcher tout entraînenîent de soude 
avec ln vapeur d'eau. On adapte le ballon l'appareil distilla- 
toire, qui ,  le plus f réquemn~ent ,  est u n  simple tube de verre, et 
l'on porte rapidement à l'éhullition. Les vapeurs ammoniacales 
sont entraînées par  la vapeur  d'eau au  fur  e t  à mesure de leur 
formation et sont recueillies dans  SOW titré. La distillation 
est effectuée en 35 minutes. Ilans les laboratoires industriels, on 
emploie des solutions de SU4IIV 'un  titre quelconque, voisin 
cependant des solutions normales. 

Choix des reductewl-S. - O n  pourra s'étonner que nous aIons 
rejeté l'aluininium comme agent de  réduction; c'est le c0té pra- 
tique qui nous a fait renoncer h son emploi. R l h e  en copeaux, 
l'aluininium provoque la formation d' une mousse très épaisse, qui 
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oblige h conduire I'opératiun en deux phases:  f 0  rPtiiiction du  
nitrate; Pdistillation de  l 'ammoniaquc produite. Encore ne  peut- 
oncommencer la distillation qu'autanlquel 'aluininium s'est entiè- 
rernent solubilisé, ce qui nécessite un  terrips assez long. De plus, 
l'opérateur est tenu de surveiller attentivement son dosage, d'oii 
perte de temps inutile. Ce sont ces différents inconvénients qu i  
ont fait rejeter jusqu'k ce jour toutes les méthodes dans les- 
quelles l'aluininium est einployi: cornine agent  dc rkduction. 

I,a réduction des nitrates par  le zinc ou l 'aluminium en solu- 
lion alcaline est incomplkte. 

L'emploi d'un sel ferreux seul donnerait égaleinen t des résut- 
tats trop faibles. 

A m t n g e s  de la mdhode. - Cette inéthode est géné ide .  NIE 
s'applique h tous Ics nitrates et  a u x  nitrites. 

Les phosphates alcalins ne retardent pas  le dégagement d'nm- 
moniaque et n'einpéchent pas  la réduction complète des nitrates; 
cettc méthode peut donc être av:intngeusement eiriploy'x pour  le 
dosage de l'azote nitrique dans  les engrais con~posés. 

RA111l;its :iiinlytique> 
- 

Nitrate de soude pur . 
:i de plomb pur .  
)) d'argent pur . 

Sitrite de soude pur . 

pour le ilonage rapitlc de l 'alcool, 

Pur M. 1). SIDERSKY. 

Dans les différentes industries de  fermentation, il est indispen- 
salile d'avoir h s a  disposition ilne ni6thode r;ipiilct pour doser 
I'nlcool dans un vin fermenté ou en cours de  fermentation, et nous 
croyons renilrr: service a u x  chimistes en leur signalant u n  pro- 
cédé nouveau, très original, irriagirié par  un  chimiste autricliieri, 
M. Henri Rnpellcr, lequel offre l'avantage d'étre trés rapide, sans 
quece t te  précieuse qualité puisse nuire H l'exactitude du  
résultat. 

Ce procédtl: est basé sur  le principe de la iniscibiiité de  l'éther 
dans l'alcool d e  haute concentration. On ophre de la rnaniEre 
suivante : 2 30 cc. du liquide alcoolique B essayer,on ajoute 10 cc. 
d'éther sulfurique (D = 0,724), et  l'on agite les deux  liquides 
dans une éprouvelte fermée ; après  repos, les deux liquides s e  
siiparent nettement en deux couches ; on ajoute alors, d'une 
burette graduée, des quantités successives d'alcool h !No, en agi- 
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t a n t  a p r k  chaque addition ; on remarque que  la conclic 61116ro- 
alcoolique diminue progressivement; on continue les additions 
d'alcool jiisqu'au moment où la dcrni0re sou t te  fr~it disparnîfre 
toute trace de couche BthPrk ;  on lit alors s u r  In burette g radGe  
le volurne d'alcool fort ajouté, exprimé directcmcnt en tant 
pour  100 d'alcool contenu dans le liquide essayé, la burette élanl 
graduée en conséquence. On emploie pour le m6lnnge une éprou- 
vette ti col trks étroit, permettant de distinguer fac i lemnt  la 
séparation dcs deux couches. 

Ce prucedti éli'gant a fait I'olijet d 'un lirevet d'irivenlion alle- 
miind ( D .  R. I'., no  21 3.259), saris doute ii cause de la burette sp i -  
cialc dont on se sert. Kous ferons rciiinrqiier toutefois que ce 
n'est pas ln  prciiiihre fois qu 'nn procédé anillytique aété breveté, 
tout coiilinc un  procédé de fiibrication d'un produit industriel; il 
y a une  trentaine d'années, Scheibler s e  fit hreveter p x i r  suil 
faineux procide de  dosage du sucre dans la IietLera\-e par  extra(:- 
tiou olcooliilur, et,  comme i l  était iinpossililc d'imposer aux  chi- 
iiiistes (les droits de licence s u r  leurs opér,zlions scienlifiques,ces 
derniers ont préfEr6 rcinplncrr l'appni.eil hrcveté (I'exlrncteur 
Scheihlci*) par un autre, faisant le mdiiie officc (celui de Soshlct, 
iiiodifié par  Sickel), tout en utilisant le principe scientifique d n  
procédS. 

11 est probable qu'il en sera de nidnie pour le  lirevet Rapcller ; 
on rzinplncern. In burette spéciale par  une burette ordinaire, tlont 
on établira fncileiiieiit 1;i foriliule enipirique. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANÇAISES 
Dosage de I'aeicle ditliloniqoe et des dltliioiiates. 

-M. BACBLG3I' (Comptes rendus de l ' i lcndemie des sciences d u  
6 décembre 1900). - On ne connaît pas de  prockié permettant 
d e  sé11ucr l'acide dithionique pour e n  faire le dosage; on  a pro- 
posé plusieurs inéthotles reposant s u r  u n  c1os:ige de l'acide sulfu- 
reux rcisiillant (le sa  t.r;insîorriiat.ion; In iucilleiire miWiode con- 
siste à ;ittacluer le dithionnte par S0411", ù entixiner B l'aide d'un 
courant  de SiiZ cnr1)onique l'acide siilfureux qui  se dégage et: le 
recevoir dans une solution titrée d'iode; h In fin de I'exp&icnce, 
le titre de cette solution d'iode donne, par  diKi.rence, la quantité 
d'acide sulfureux forme, et p a r  suite le poids d'acide dithioniqne 
décomposé. 

ATH: ee1l.e m'ithotle, il se pmtluit encore des errrurii qui ne 
s o n t  p a s  nrgligeables. RI. Haubigny préfère oxyder l'acide dilhio- 
nique el doser SO'IP qui se produit par  oxydation. 
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Afin de se rendre compte d e  1'exai:titutle de ce procédt5, il a 
opéré en vase ouvert et en vase fernié, et il a produit l'oxydation 
d u  dithionüte. soit avec l'eau régale 2 voluines il'llC1 et i voluiiie 
d'AzO3lI concentrés), soit avec BzO''I1 (il = 3O"auniC) et addi- 
tion de temps autre  de chlomte de potasse. 

En vase ouvert, 20 p.200 de  l'acide dithionique Cchappent 5 
l'oxjdation ; en vase fermé, le rksultat est plus satisfaisant, mais 
l'oxydation est encore incomplklc, e t  JI. Baubigoy a constaté 
que le succi?s de l'opération n'est assuré que si l 'on opère par voie 
S&F 

011 ajoute à la solution d e  dithionate eseriipte de sulfate et de 
sdfites un  ni5lange à poids égaux de  nitrate et d e  carbonate 
ahalin (12 B 15 fois le  poids d u  dithionate); s'il se produit un  
puecipité, qui indique la présence d'un métal autre  qu'un niétal 
abalin, am filtre et on lave ; on évapore h siccité dans u n  creuset 
[la plaihine glack sUr une capsule de porcelni,ue; Iuusqiie la masse 
srépaissïY, mdimir iue  la flamine et l'on couvre l'orifice d u  creuset 
cruplatine avec un  verre de montre, afiu d'éviter les projeclions ; 
ou recouvre le creuset d'un entoririoir qui  forme comme une étuve 
lcrprottlgeant contre Ie r e f r o i d i ~ s e ~ ~ i c n t ;  lorsque la inasse saline 
est sèche (ce qu'on reconnüil à la cessation d u  frhi iss txnent  
qp'on entend dans le creuset), on augmente la température, de 
manière à déterminer la fusion de la masse;  on reprend ensuile 
cette niasse par  l'eau ; la solution est placée dans une fiole de 
Bohènie; on l'acidifie par l'acide nitrique et L'on c h a ~ f f e  h 2000, 
nfiii de chasser le i;ilz cnrl~anique el les vapeurs  nitreuses; on 
précipite psr le nitrate d e  baryum en excès; on  lave le précipité, 
on le séctie, on le calcine et  on le pèse. 

Par cette ni5thotle, 31. Jiaubigny a ohtenu dans trois dosages 
succcclsikdes cliilfres à peu prés concordants. 

Bh=auw des alteAs rtc v d e a a ~  mpbdeiise à 
quatre, uolammcnt de la iiiaueite, de la serl~ilc et 
dc 1~ tliilcltc. - J i .  G.  T)Emfis (Bud. de io Sociélé df p h -  
mmcie de Bortleuus, l909,  p. 4 3 3 ) .  - O n c o n m e n c e  par  opérer,  au 
moyen de l'eau I ~ o r n S e ,  l i ~  t ransforu~at ion d'une Eunction ?lcooli- 
que secoiidaire en function cétoriiqiie ; on  dissout dans- 2 cc. d'eau 
O gr.2 de l'alcool plurivnlent ii essayer;  ou  ajoute i O  cc .  C e a u  
l~roi i ik  h Occ.6 de  brome pour 100cc. d'eau; on chaul'fe au bain- 
riiaiie bo:iilliiril pendiinl. 20 minut es, puis  on f i ~ i t  lioiiillir ponr  
chasser l'excès de brome;  ori abandonne au  baiil-mariebouill,ml, 
pendant 20 nlinules, un mélange ?i voluines égaux d'acétate dc 
phénylhydrazine et du  liquide obtenu apri's le tütiiteinent broiné, 
puis on laisse refroidir, e t  l 'on exaniirie au  microscope. 

L'nruliik donrie ainsi des groupes de lamelles trés étroites, 
fusiforrries, convergeantautaur  d'un centre ; la mannite &onne Ies 
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formes en pinceaux, en éventails ou en branches de genét, bien 
connues de la fructosazone, identique, coinine on  sait ,  h la gluco- 
sazone e t  h la mannosazone; avec la sorbile, on obtient des grou- 
pements en hérissons ou en chLtaignes, rappelant ccuxde In lac- 
tosnzone; la d ~ d c i l c  donne des aiguilles Iaric6olées, t1.k üiguiis,  
rayonnant iialour d'lin centre et isolées ou fixées cii Qis, le Ions 
d'un axe. Quant  B I'osnzone de la perséulose, coiicspondiirit i la 
perseite, elle rappelle, à s'y inéprendre, celle de I'kryihrite; elle 

est constituée, comrne elle, pa r  d e s  arnas cristallins, qui,  exnmi- 
nés au microscope et aprés  avoir écrasr.5 la préparation en 
appuyant  assez fortement sur  In lainelle, afin d'amener la disso- 
ciation des faisceaux c:ristalliris, se  pr6sent.ent sous l'aspect de  
longues aiguilles prismatiques, rectilignes quand leur élasticité 
peut s'exercer librement, souverit flexueuses lorsqii'elles n'ont pas 

-été suffisarnrnent dissociées. 
' 

Les figures ci-dessus, obtenues avec u n  grossissement de 40 à 
50 diamétres, correspondant A la sorbite (S), k la mannite (II), B 
la dulcite (D), & I'arabite (A), représentent ces diverses osazones, 
que leur point de fusion permet aussi de  caractériser. C'est ainsi 
que le d6rivi: correspondant 5 l 'arahite fond vers 1600; B la sor. 

.hite, ve rs  182'; la dulcite, 2 ou 3"lus haut; enfin le dirivé 
correspondant à l a  mannite fond à 204-205'- 
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En opérant s u r  des quantités suffisantes (,Jcentigr. ,  au moins, 
d'alcool plurivalent pour  50 cc. d'eau brorriée), on peul déternii- 
ner le pouvoir rotatoire des liquides fiiialernent ohtenus et  en tirer 
d'utiles indications : c'est ainsi qu'avec la mannite, et grhce nu 
fructose produit, la rotation devient lévogyre. 
. Tous ces liquides sont réducteurs, e t  In détemin; i t ion qiianti- 
tative de leur action r6ductricc. peut nièiiie fixer s u r  In nature 
d e  l'alcool plurivalent correspondant. 
- .  L'action du  permanganate de  potassiuiii su r  les alcools que 
nous exiiinirions ici coridiiit ;i des riiélariges alrl6hydir~iies t rop  
complexes pour pouvoir htre utileiiimt appliqués e n  analyse. 

Quant B celle du  bioxyde de  plonil), elle est ' du  mSme ordre de  
celle que l'auteiir a déjù signalée h propos de  la glycérine et de 
i'érythrite (1) : elle entraîne la dislocation complète de In molé- 
cule alcoolique avec production prépondbranle de formol. 

1 

I t 6 e c t i o i i  de In s t r y e l i i ~ i ~ i c .  - RI. JIALAQlJIN (Soc.  ( 1 ~  
~ ~ h a r w ~ a c i e  de Paris, sé;irice d u  l e r  déceiiibre !NI!)). - 11. Mnlaquin 
a decouvert une nouvelle réaction de la s t rychnine;  pour  iippli- 
quer cette réaction, on doit opérer s u r  une solution trés étendue, 
dont on prend 1 cc. dans un  tube ; on ajoute I cc. d'JICI p u r  et 
l gr. de zinc chimiquement pur ,  décapé avec heOSH et  rincr': avec 
t'eau distillée; on laisse réagir k froid pendant quelques ininutes ; 
-on portc ensuite h l'ébullition, et l'on refroidit ; on prend alors, 
dans le forid d'un tube bien sec, 2cc. de SO'1I"ur et coricenlré: 
on verse avec précaution s u r  cet acide le liquide contenu dans 
l 'autre tube et provenant de  In réduction de la strychnine ; il se 
forme, a u  niveau de  la ligne de  skparation des deurl iquides,  un  
anneau rose, visible s u r  fond ldanc : l'anneau s'étend liientilt h 
tout le liquitle. 

La rknction peut être olltenue plas  rapideriient en agitant le 
Lulle pour efrectuer le  mélange des liquides. Une ébullition pro- 
l o n ~ é e  ne modifie pas l a  coloration. 

Ida teinte olitcnue se conserve indéfiniment ; elle disparaît  aprcs 
;iddition de sulfocyariure de  potassiuiri ou  d'un exchs d'aiiimo- 
ninque ou encore d'un excès de  bisulfite de  soiide. 

Cette réaction est trZs sensible, e t  la coloration rose est 
obtenue r n h e  lorsque la solution ne contient que 1/100.000 de 
str,ychnine. 

Elle ne se produit pas avec les alcaloïdes ou glucosides sui- 
vants : picrotoxine, cicutine, ésérine, vératrine, digitaline, nior- 
phine. atropine, cocaïne, brucine, pilocarpine, sirophnntine, 
quiii ine, aconitine, spartbine, codltin~. 

f i )  Voir Annales de chimie analytique, 2 91 0, p .  20 .  
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La désolfilalioa des vliw ynr I 'hexnn i t~h~ lene-  
tetrauiine. - MY. ROUILLARD eh GOCJOPI (Annules des falsi- 
ficatzo~zs de janvier 1910). - Depuis peu de t e n i p h  on emploie 
L'hesanGthyléne tétrauiirie, corinue en pharmcxie sous  le  nom 
d'urotropine, pour ramener  au taux- légal de  330 milligr.par litre 
la teneur e n  acide sulfureux des vins  en contenant davantage.  
L'action d e  ce corps est basée sur  la propriété qu'il possède de se 
dissoudre sous l'influence des acides du vin et  de  rOgénc!rer l'al- 
cléhjde forinique, qui  se coiribine a u  gaz sulfureux et a u x  sul- 
fites. 

Si l 'analyse permet  de  retrouver l'acide sulfureux dans le vin 
ainsi désulfité, le négociant n'a aucun intérét A recourir à cette 
opéralion. 

Si, au corilraire, l 'analyse ne peut relrouver l a  totalité de 
l'acide sulfureux, il faut pouvoir Stablir que le vin a subi la dksul- 
fitation par  l'urotropine. 

Les auteurs ont sulfité u n  échnntillon de vin par  barbotiige 
d'acide sulfurcux et ils g ont doséensuite cet acidc par  la méthode 
officielle. 

Cne partie de ce vin a, ét6 add i t lonnk  cl'hexamétliylène-tétra- 
mine ( % g r .  p a r  lilre, ce qu i  suffit pour absorber la totalité de 
I'acicle sulfureux) : l'acide sulfureux a été ensuite dos4 dans le , , 
vin,  e t  les auteurs o n t  constaté qu'une partic importante d e  cet 
acide était entrk en tornbinrtison e t  échappait a u  dosage. Ils ont 
alors pensé que l'acidité du vin devait exercer u n s  influence s u r  
l'action désulfitante de L'hexaméthyléne-tétraniii~e, et les expé- 
riences auxquelles. i ls se sont Livres  su^ d e s  vins acidifiés par  
S0"l' et piu l a c i d e  tar t r ique leur on t  permis d e  constater que la 
quantité d'acide sul îureua absorbé auginen te  avec i'acidité du 
vin. Les auleurs  concluent donc que l'hexarnéthylène-télrarnine 
fixe fortement l'acide suIfureux et peut servir, Farnener un vin 
à. la teneur légale sans que la quanlité réelle d'acide sulfureux 
puisse apparaî t re  U l'analyse. 

Il devient, donc nécessaire de rechercheL, dans  les vi11.r supposés 
désulfités, I'liexainéthylEne-tétramine ou les produits de sa disso- 
ciation. 

L'acide phosphorique e s t  impuissant i dégager l'acide sulfu- 
rique de sa  coinbinakan aveel'slcléliyde formique;  toutefois, cette 
~ésistancc: n'es1 que reIative, eor une partie de  l'ilcide sulfureux 
est degagé en niéme temps qu'une quantité co~respondante  d'al- 
déhyde formique est mise en liberté. Pour  le rnettre e n  évidence, 
il suffit de traitet: p r t ~  I'acide phosphorique Le vin désulfité et 
de  distiller sans  faire passer de courant d'acide carbonique ; oo 
r i m i t  le d k t i l l a t m  dans u n e  solution de bisulGte de  rossniline, 
qui  donne avec l'aldéhyde fwrnique une  <ioloi.ation violette. 

Ce t  essai a toujours donné des résultats négatifs avec des vins 
non désulfités par l'hexaméthyléna-tf%rariiine, e t  dcs colorations 
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plus ou moins intenses selon l'acidité e t  In quantité d'hexamé- 
liglbe-téCrainine dans les vins désulfitér;. 

On peut etmre rechercher l'aldéhyde formique sur  le vin d6co- 
loré au noir  animal .  Ce procédé, appl ical~le  surtout  a u x  vins 
blancs, réus61 cependmt  avrc  1% vins roiiges. On ajniitp, au 
fillratum provenant de la décoloralion du  vin, S041i* et du  liisul- 
file de rosiniline; dans  tous les vins  désulfités par  I'hexaméthy- 
lhc. té tramine,  il y a eu coloration. 

11 est remarquer que certains vins d6colorés par  le noir ani- 
niai se  recolorent en rose Dar I'ntldition d'acide: cette colornlion 
peut masquer, a u  dihut ,  la colortition violette due ù t 'aldéhyde 
forrriiqn~, iri;iis 1 : ~  rbartinn d ~ v i c n t  trPs nrlte au bout de quelques 
heures. 

Itcc!iri~clic cies s i i e c ~ i l a i i C s  d ~ n s  I ' i m i û s l o i i  de cal%. - M. C,bX'I'.iGREL (Amuaks drs falsificntious d'octobre 1909). - 
Au lieu de se  borner h e m p l o p r  exclusivement du  café pour  faire 
les infuiions de cafë qu'ils délivrent à leur clientkle, 1)eaucoup 
de  tli.1~itants e t  de reslaurateurs ajoutent au café u n  succkdané 
quelconque. Si l'on a à sa  disposition le inarc! l'cxaincn micro- 
scopiqiie permet de déceler In fi,niirie, inais on peut, avec la sriile 
infusion, savoir si le rentlcur a eiiil)loj6 des succkianés;  le 
principe de la mélhode proposée par If. Cantagrel repose s u r  
In déteriiiinntion de l'extrait sec et sur  celle des rnütihres réduc- 
trices. 

E.rfmit sec. - On prend Z c c .  d'infusion filtrée (on conserve le 
14sidu qui reste sur  le filtre pour l'examiner au  microscope, cet 
exmrien pouvant fournir d'utiles indicationsj; on les place dans 
une capsule d e  platine tarée de 7 centirii. (le diamétre et Scentirn. 
d c  profondeur; on évapore s u r  on  hain-inarie A I'Cbullition, la 
partie supérieure de ln capsule dEpassant d 'un  peu nioins de 
1 ccntim. le couvercle du  bain-marie; on rct i rela  capsule a u  hout 
d e  G heures; on la pèse iiprks refroidisçornent pcndnnt un  qiia1.t 
d'heure environ au dessiccateiir : le poids trouvé, multiplié par  4,  
donne l'extrait pour 100 cc .  d'infusion. 

Pour lin certain noinhre d'expérimentateurs, In. proportion 
d'extrait, pour 10 gr. de  c d & ,  varie suivant l 'espiw e t  oscille de 
2 gr .2 i 3 gr-T ; el!e ee r-approche gknbraleirient d e  2 gr .5 .  M. Can- 
kagrel, qui n fait  can trEs grand nombre d'essais, a conrtaté que  
le minimum est de 2 gr.3, et le rnaxiiiwin 2 3 . 8 .  Les nornhres 
qu'il a obtenus pour des infusions prépnrkes avec des poids de 
caf6 variarit (le 4 g r .  h IOgr. pour  1 0 0 ~ r .  d'eau l'ont condui t  & 
atlrriettie que, daos ces liiuike, le poids de l'extrait augmente de 
O gr.12 pour chaque  demi-gramme de cafk en plus. 

iV1c1tii.i-es kdduc&rices. - Pour doser  les matières réductricee. on 
prend 100cc. d'infusion, qu'on neutralise; on ajoute de IO à 12cc. 
é e  sous-acétate de  plomb^ on filtre, e t  on lave le prheipité (le pré- 
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cipité étant 6pais et visqueux, il est plus cominoded'opérer dans 
une capsule de porcelaine et de filtrer e n  faisant le vide); on pré- 
cipite dans la liqueur l'excés de  plomb par  5 k 10cc.  de  solution 
saturée de carbonate de  soude;  on  filtre et on lave; le liquide 
n'est jamais incolore; on achEve de  le décolorer avec une pincée 
de noir animal ; le volume du  liquide, ajouté aux  eaux  de lavage, 
est amen6 k 200cc. ; on fait le dosage des matiéres réductrices !i 
l'aide de  la liqueur cupro-potassique. 

L a  proportion de ces niatiéres varie  suivant l'espèce de café et 
suivant le degr6 de torréfaction ; elle est généralement assez faible 
(0,25p.100 en moyenne, 1,2 p.100 a u  nmxirnuni). Aussi, doit-on 
d'aliord faire u n  premier essai avec ?cc. de liqueur cupro-potns- 
sique étendue de  trois volunies d'eau. 

Dans le cits d~ café fiilsifié, il faut ,  suivant  les cas, de 2 B 5cc. 
de liqueur cupro-potassique. 

RI. Cantagrel a dressé le tableau suivant,  dans 1equt:l se  trou- 
vent indiquks le poids moyen et le poids maximuin de café cor- 
respondaut aux  nombres reprbsentant,, d'une par t ,  le poids de 
l'extrait sec fourni par  100 cc. d'infusion et ,  d'autre pa i i ,  la quan- 
tité de sucre riiducteur contenue également dans  100cc. d'in- 
fusion : 

Enti:iii WC à 1000 Mllaxiiiiuiii I'oiils I ~ I O \ F I ~  I'oids I ~ ~ I Y ~ I ~ I L I I I I  

dc i00i.ç. &iiifii+ioii de  sucrc rérlucteur r lp di:' dc i nf6 
- - - 

1,10 O,O:i30 4 5 
3 2  0,0603: 4,s 5 ,s  

1.31 0,0060 3 6 
1,4G 0,0715 5.5 B.5 
1.38 0,0770 O 7 
4,70 0,0823 6,3 7,s 
1,82 0,0880 7 8 
1,94 0,0935 7,s 8.5 
2,OG 0,0990 8 9 
2.48 0.1045 8 , s  9,5 
2,30 0,1100 9 1 0 
9 ,$2  O,.lZliii 0,s 10,s 
0.54 0,1210 1 0 11 

Les c a f k  vendus dans le  commerce sont presque toujours des 
mélanges; leur extrait ,  pour IOgr., est voisin de 2,s. 

II est rare  de trouver, pour  les matiixes réductrices, des nom- 
lires voisins dcs maxima indiques dans le  tableau préckdent ; si 
l 'on se tivuvait daiis ce cas, il serait hori de  se procurer des marcs 
pour  les examiner au  microscope. 

Les infusions prélevées dans le  commerce sont  généraleinenl 
préparees avec des quantités de café variant de  4 à 7 g r .  et don- 
nent  des  extraits var iant  de 1, t 0 à 1 ,ïO. La présence d 'un suc- 
cédané riche en matières r6ductrices augmente sensihlcinent le 
poids de  l'extrait. 
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Ces donnees permettent de rlëcelcr l'addition au cafë, inéme 
dans une proportion de  10p.100,  de la  chicorée (qui contient au  
ininirnum 1 G  fois plus de  sucre que le cafi:), des carottes, des  
betteraves, qui  servent à falsifier la chicorée, et, n fort iori ,  des 
caroubes, des figues e t  des  poires, en gknéral de  toutes les 
matières sucrées torréfiées employées comme succédanPs d u  café; 
elles s'appliquent aussi au  caf6 de  glands doux lorsqu'il es t  en 
proportion suffis:irite (20 p. 100). 

Voici des chiffres obtenus p a r  11. Cantagrel avec des cafés 
additionnés de chicorée : 

3:xtr;iit Sucrc r~:duclriir 
- - 

Cafés additionnés de 10 p.100 
de cbicorc!e . . . . . d e  1.44 A 1,54 d e  0,0885 h 0,1127 

CafCs additionnes de  18 p.100 
de  chicorée . . . . . de 1,64 i 1,82 d e  0,1450 h 0,2560 

Bnlle d'mlllctte c t  I r t i l l e  de piivot. - JI. VCAFLART 
(dnm'es des /n ls i / ïc~t iur~s  de  juin 1909). - 11 est intéressant dc 
pouvoir difPtrencier l'huile d'œilletle de celle de pavot, la pre- 
mière étant d'un prix plus élevb. que la deuxii.ine ; les constantes 
physiques, ainsi que le prouvent les chiffres ,suivants, surit it 

peu de chose pres semblables, niais g4néralement un  peu plus 
faibles pour l'huile de  pnvot : 

lluile d'c-eillctte Huile de pnvot  
- - 

Densité . . . . . . . . . d e  0,924 h 0,95 0,923 
Indice d'iodu . . . . . . . . 133,l  i 3 2 , 3  
Indice de saponification. . . . . O, 192 0,1915 
Indice olEor6fractonibtrique. . . . 26,6 25,:3 
Indice butyroréfracton16trique & % P  . 74,s a 73 de 71,s A 7 2  

Ida saveur des deux huiles est légèrement différcntc. A la 
d6:;usLation, l'huile d'œilleLt,e doune l'impression d'uric plus 
grande viscosité, 11ien que ce caractère ne puisse étre appriicit'! h 
l'épreuve de la mesure des viscosités, mais son épaisseur se  
nianifeste nettement par  sa tendance à former une mousse per- 
sistante; si l'on agite violemment u n  flac011 rempli de cette 
Iiuile, de fines bulles d'air restent emprisonnées dans le liquide 
et le rendent opaque ; si l'huile de  pavot est agitée dans les 
nic!incs conditions, on observe des bulles plus grosses e t  le 
lirluid~! ne devient jairiais opaque. 

Si l'on fait traverser l'huile d'œillette Dar un  courant d'air 
rapide, elle iiiousse, ce qui  ne se  produit pas avec l'huile d e  
pnvot. De quelque façon que la mousse soit obtenue, elle per- 
qiste ii18me au bout d'une demi-heure, alors que, pour l'huile d e  
pavot, la surface reste très net le .  

],'huile d'ceillette est d'une belle coloration jaunatre, plus  
foncée que l'huile de pavot;  on peut obtenir I'égalit6 de  teinte 
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e n  additionnant 'cet,te dernikre soit d'un pi:u de cliroina te neutre 
d e  potnsse niiilnngB ii une  trace de filchsine, soit d'un ~ P I I  de 
percfilorure d e  fer ; l'huile artificiellement colorée roui$ ordi- 
aiaireinent p a r  l'acide ctiloi.liydrique. 11 évitlrnt qu'une huile 
présentant les caracti:rcs communs k l'cpillette et au pavot et 
,dans laq~iel le  on cli:c&le une colarntion artificielle ne peut &tre que 
d e  l'huile de pavot. 

Srnue de l'eiiipl6i des composés arsenicaux destinés ii conihattre 
l e s  parasites de la v i ~ n e ,  et de nombreuses exp6riences o n t  été 
'faites l'effet d e  rechercher la présence de l'ai-scnic dans le riii 
provcn:mt de visne5 ainsi traitées 

M \ I .  Ilruno et  Tiirqunnd d 'hnzay  se sont deniandé si l'arsciiic 
d o n t  on a constat6 la présence dans le \ i n  ne p o u i n i t  pas pro- 
ven i r  d ~ s  noirs décolorants eiiiployCs pour ~ l d a c l ~ r r  les vins blanc3 
glus ou moins rouges. 

Ils ont constaté que certains noirs comiîlerciaux einployc;sen 
anologic contiennent de l'arsenic provenant  soit des os. soit des 
g a z  d e  foyirs [Ir: houilles a r s e n i c i ~ l ~ ~ s ,  soit d e  H C I  impur rmploy! 
pour  dErnin6r:~liçer le noir. Pour  cette rcchcrche, ils ont opéré de 
(ia manii:re suipante : i!s ont attaqué 5 gr .  de noir par SOYl'chi- 
miqneinent pur ,  e t  ils ont achevé la dkolorat ion par  un  niélaiige 
d c  SOLR\t rl'AzO91; ils ont  pïécipiti: pa r  1'hydi.ogi.n~ sulfuré e n  
eiiilieu siilfurique ; ils on t  trait6 le précipité p a r  une solution 
tiède 6tentlue de carbonate d'ainmoniaque; ils ont  introduit le 
sulfure purifié h l 'état de solution sulfurique dans l'appareil de 
BInrsh inorlifié par  JI. Bonjean, en tenant  compte des recorniuaii- 
d,itions de  1111. Armand Gautier e t  G .  Bertrand. 

Ils ont exnininé 9 échantillons de  n o i r ;  3 ne contenaicnt pas 
d ' a r sen ic ;  3 n'en contenaient que des fractions de iiiilligr. pour 
100 g r .  d e  noir ; u n  en contenait 22 rriilligr.; 2 en coritcnoient 
8 milligr. 

Aprks cette opération préliminaire effectuée, JIM. Bruno et 
T ~ i r q ~ ~ a n d  d7Auznyont pr is  deux échantillons de  vin rouge exempts 
d'arsenic, et 'ils les ont trnités p a r  le noir contenant 32 niilligr. 
-d':irsenic ponr 100 gr .  ; la quantite de noir ajouté au vin a éti: 
de 10 gr .  par litre' et le noir est resté pendant trois seninines in 

contact avec le vin. 
L e  vin ainsi décolorS ne contenait pas  d'arsenic. 
Ces essais montrent que le traitement des vins par  des noirs 

arsenicaux,  employEs dans la proportion de  I kilo par  hectolilr~, 
n e  pr6scnte aucun inconvknient. 
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REVUE DES PUBLICATIONS 

Duon@$ roliini6trique du p!oiiil~ ct  ale 1'~cidc SUI- 
fiiriquc. - PrlM 1). ODDO et A .  UEi3ETT.I (Guz;. chim. I I B -  
l i a n n ,  2909, p. 671). - Les auteurs ont coristnk! que la riiéthode 
dc dosage du plorrib par le chroninte de potiisaium est aii~éliorée 
en ernpioyarit conillie indicatrur une sulution acdt iq~ie de  diphé-  
ojlcarbazide. 

La solution contenant le sel de ploriib est acidulée p ~ i r  l'acide 
acétique; si ellecontient un  acide minéral libre, elle est addition- 
née d'ac6tnte d'ainmonium avant  le titrage. 

On ranstate la rdaciion finale e n  riiettmt cUte cb le ,  sur  u n  
papi~r-filtre, une goutte d e  la solution de  diphénglcarbazide e t  
une goutte de solution plonibeuse. 

En  employant cette niéthode pour le dosage de SO'R' k l 'aide 
d 'un excès de sel de plomb (nitrate), il est nécessaire de filtrer le 
précipité alitenu car la rkaction est réversible 

PbS04 + K'CrO' -)t P1>Cr04 + K ' W  
P. T .  

~ a r n c ~ ~ r ~ r a L i o u ~ e l ' ~ r m c . u i c d a ~ ~ s ~ ' a ~ ~ ~ y  L.-11. GALL[- 
TALERLO ( I'I~erapeutzscLa Jiouatshefte, 1909,p.330).- L 'auteur  ca- 
ractdrise l'arsenic de k'atoriyl parle procédé de  Gosio, qui conside h 
triturer I'arsenicavec de  la mie de pua  et it introdiiire lem6lange 
avec de l'eau ddnsd~?s vases d7Erlcnmcyer ; on stérilise, puis on  
ensenierice dvec le Peniçbliutn brevrmule, et L'oa maintient à une 
température de 2(13 2%" ; m h e  avm une  quurntité d'atouyl d e  
i eentisr., te diueloppement d u  churupignon est sccoùlpqpé du  
d6gagement d'une odeur  aUliac4e. 

AriénlaCtm e& urrenilcr.. - M. E. COVELLI (Bolleltino 
chinaico farmaceutico, l900, p. 623). - Contrairement a u x  indica- 
tions données par  Fresenius eb p u  Dragendorf, on ne peut pas  
r2duire dans une wlubion alcaline k'acitle ürski~ique en acide 
arsénieux, quel que  soit l e  rkduclew employé. 

Afin de déceler ~ ' a e i d e ~ a r s 4 ~ i e u x  eu préiierzce de l'acide arçkni- 
que, o-n a recours au prockdé suivant : à 5 cc. du liquide ii exaini- 
ner, on ajoute d e u s  pastilles de patasse çaiistique. u n  fragment 
de grenaille de zinc e t  an peu de  Ci l  de fer, en ayenL soin d'éta- 
blir le contact eokre les deax inétaux ; si L'arséninte est exempt 
d3aroSnite, le dégagement d'hydrogène esl leut  ; la surfüce d e s  
i d t a u x  reste brillante, et le papier eu ni t rate  d 'argent  arnmonia- 
cal n'est pas  noirci. Au contraire, dans le cas de  traces d'arsé- 
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nite, le dégagenient d 'hydrogeneest  plus riipide ; le fer et lezinc 
rioircisserit, ainsi que  le papier d 'ü~oti i te  d'argent. 

A .  D. 

iteactloii t i c  I'nc&teiie. - 11. lc 1)" Il.\Lill.i( :Il (Apothekcr 
Zeit., 290!1, p. 4.13). - L'i~uteur caracttlrise l'acétone par le pro; 
cédé suivant : il prerid 5 cc. (ILI liquide b examiner t,t qu'on slip- 
11osecontenir (le l 'acétone; il +joute ,Icc. d 'une solution dc 
peptone 3 p. 100, une qiiiiritité de solution de  1,usol (iode 
4 gr.,  iodure de potassiuin 6 g r . ,  eau 100 gr . )  suffisante pour 
obtcnir une coloration r o u p h r u n  foncé du rilélange, et enfin 
3 cc. d'ariiiiioriitlqiie. 11 se produit une colorntion noirc d u  
iuklange, qui est due ii ln formation d'iodure d'azole et qui dis- 
paraît au  bout de 10 miiiutes environ ; au hout d'une heure, on 
observe la production d'un précipité si le liquide essaye conte- 
nait de l'acétone; on décante; on ajoute iiu précipité lin peu 
tl':~cirle chlorhydiique, qu i  dissout les phosphates, s'il y ii lieu; 
on exainine au microscope le précipité, qui  est constitué par de 
fines aiguilles ou par  des filaments. 

1Jne solution ne contentint pas  plus d c  1/10000 d'nctltone 
dorine un  prkcipité qui occupe dans uii tube une hauteiir ili. 

I ceritiiii. environ. 

l'occasion de faire u n  essai d'iodoforhe dans une  circonstance 00 
un acheteur avai t  refus6 une l ivraisonqui  luiétai t  faite sous prb- 
texte que le produit livré ne contenait que 87 p. 200 d'iode ail 

lieu (le 00 p. 100 que  doit contenir l'iodoforme pur .  Le procédé 
que l'nclieteur avai t  employé pour titrer l'iodoforme ilvait con- 
sistC h chauffer la prise d'essai pe~idari t  u n e  demi-heure nu bain 
iiinrie avec un excès de  solution alcoolique de  potasse ; l'iodure 
iilciilin formé avai t  été ensuite titré par  le  nitrate d'argent. 

1)':iprèsies auteurs ,  la saponification est incoiiipléte en opthnt 
tlans ces conditions ; pour obtenir une saponification intégrale, 
on doit eiiiployer une soluf,ion de  potasse dans l'alcool absolii, et 
In durée d ~ i  contact doit être de  deux heures. 

JIM. Gane et Weisterconseillent d e  faire le titrage soit par le 
procédé proposé par  Utz (Re;oer&oi~.e de phwmacie, 1903, p. 2131, 
soit par le procédé suiviirit : on prend ZOgr. 50 de I'iodofoiine à 
essayer, qu'on introduit dans un ballon reliR ;I un rc'frisérant R 
rel l~ix avec 30 cc. d'alcool ubsolu et  5 gr .  de potasse ; on fait 
houillir pendant deux heures ; aprés  refroidissement, on youte 
:iOcc. d'eau f:lihlernent ncidulée par  AzOYlJ e t  ensuite un exclsde 
solution de nitrate d'argent d e s h é  prdcipiter l'iode ; oii dose 
l'excès de nitrate d'argent par le procédé Charpentier-Volhard. 
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ncelici'clic et closflgc de I'acitlc sulf~ii-ciin ilans le 
s~ic de oftrou. - M. E .  UOWZA11D (Ameriçan Jownal  O[ 

phrrr~i~acy, 2909, II, p. 363). - Pour ln recherche, on transforme 
l'acide sulfureux en hgclrogérie sulfuiG. l'oui. cela, 100 cc. de 
suc sont acidulés par  addition de. 5 cc. d'acide- phosphorique à 
20p.100; on distille; on recueille 50cc: de  dislillatum dans  
23cc. d'une solution de hicarhonate de  sodium 1 p.100 ; le pro- 

.duit distillé est additionné de zinc et  d'IICI ; le papier d'acétate 
de plurnb perrriel (le recoririaitre daris 1'hydrogi.n~ dégagé la 
présence de  l'acide sulf l iydriq~ie ; on peut déceler 1,/100.000 
d'acide .sulfureux. 

Pour le dosage, on distille 2OOcc. de  suc dans u n  courant de 
CO", aprEs addition de  5 cc. d'acide phosphorique B 20 p.  100 ; on 
recueille 73cc. de dist,illatuin d a n s  un  flacon contenant 23 cc. de 
solutioii de 1)icarlionnte de sodiuiri h 2 p.100 et communiquant 
avec un tube en U renfciinant 10cc. de la inSine solution; le 
liquide distillé est agité à deux  reprises chaque fois avec IOcc. 
de chl~roforine, iifin de le débarrasser de 1'11~1ile cssentielle) 
apésséparal ion du  r:tiloroforirie, on üjoule ?<,cc. d'iode d k i n o r -  
mal ; l'excès d'iode est ensuite titrii k l'hyposulfite de soude déci- 
normal; 1 cc. d'iode= 0,0032 d'acide sulfureux. A. D .  

b 

N o u v e ~ a s  ci\raciércs niiorocliiiiiiqoes alilrércu- 
tlcls des amidous de seiglc et de blé. - M. W .  LENZ 
(Résuiné d'une coriiniuriicatiuri faile au  Congris  de chirriie 
appliquée de Londres). - Si l'on exninine, k un  grossissement 
de 200'dinm~tres, une trace d'aniiclon de seigle, d91ayé dans  une 
goutte d'une solution de 1 partie de  salicylate de  sodium dans  
I l  puties  d'eau, h la teiiipérature ordinaire, on constate a p r i s  
1 heure, et plus nctteiiient apri:s 24 lieures, que la plupart des 
grains sont fortement gonfles ; une petitc partie seuleiiient résiste 
à l'action du salicylate c t  présente encore, entre les nicols crois6s, 
la croix de polarisation. . . 

Si l'on traite de  la i i i h e  maiiikre l'üinidoii de  blk, on ne 
constate ce gonflement que s u r  quelques grains isolés, sur  les- 
quels on ne reconnait plus alors la croix (le polarisation. AprEs 
avoir laissé agir de I i 25 heures Ic snlicylatc, les contours des 
griiins non gonflés d'ainidon d e  blé inessorterit rl'iinr, manifire nette 
et précise ; on ne remarque pas? coiiiine dans le cas de l'aiiiidon 
de seigle, un aplatisscuicnt des grains. 

La faririe eiiiiiiag;~çinée à l 'état humide, en gknéral en pleinc 
transformation, se goriflc tou,jours :ivcc In solution de  s:ilicylatc, 
qu'elle provienne de seigle ou de  blé ou irihne d'autres grains. 

L'amidon d'orge et de millet ne se gonfle qu'en pwtie. Dans le 
cas de l'üinidon d'avoine, di: maïs, de riz, de fécule de  pomme 
de terre, de pois, dc haricots, de  Icritilles, ainsi que de l'arma- 
mot, seuls quelques grains isolés gonflent. 
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On doit faire ces ohservat ims s u r  des préparations dans les- 
quel les  les grain5 d'amidon se trouvent les uns & cbtk des autres 
dt non l e s u n s  s u r  les autres. 

I i ~ c l i c e  de rf.li.ciellou do strnlu ciu lait . -  M3f.C. N:1i 
e t  S. ROTiIEXI~USÇEIL (Communication d e  la Station officielle 
d'examen des laits de la ville dc Nuriiçh) (Zeilr. f. Distersirrhyy 
der Nahnmqs und Gr~zussmiltel, 1909, p. 737) - Cne des observa- 
itions les plus importantes faites dans  ces derniers temps sur la  
composition du  lait est celle de  G. Cornallia ( I ) , q u i  a inontré qw 
.la somme des é18mentssolublcs du lait, c'est-&dire la i i ia t ihsi~che 
exempte  de casbine et de  graisse, a une valeur p u  près constrinte, 
contr i i rement  à ce qui  s e  passe pour les corps dissous n l'état 
~ol lo ' idal  ou en suspension. Cette constante est de  G,15 p.100 
(moyenne), nvtx des chiîîres compris entre 5,96 et G,23p.!00 
pour  le lait miilangi de plusieurs origines et correspondant à des 
conditions différentes d e  production. Les écarts d'un jour Ir l'autre 
ne  ddpasserit jamais 0,3 p.100. Le lait de varhes isolées, .4ludié a 
t i t re  individuel, a donni: des cliifl'res variant de 5,0 6,Gp. 100. 

Pour 70 p. 100 des échnntillons é l u d i é ~ ,  les chifIres ont oscillé 
en t re  6,05 et 6,23 p.lOO Par  contre, la somme des éléiiients en 
suspensiorfet dissous I 'éht colloïdal var ie  de 5 à 8,533 p.100. 

Ces consta.tations ont  une grande iinportancepratigue et scien- 
éifiqiie; uni: addition de  5p.100 d'eau fail  haisscr le nniivel inilic~, 
d e  6,15 A 5 , 8 p .  100. 

Les auteurs constatent raccord de ces conclusions avec ccIles 
qu'ils ont tirées de I'Eturle d u  pouvoir réfringent du sérum d u  
la i t  (2). Ce pouvoir rkfringent est  fonction des corps dissous et 
du dissolvant ; sa détermination e t  celle du  poids spécifique ten- 
den t  nu m h e  but que Ic dosage de  la somme des corps dissous. 

Rien que le stkuin obtenu par  le chlorure de  calcium ne con- 
tienne pas,  en rkalitB, la t,ot:~lité des corps dissous à l'origine, en 
particulier l'alhuinine, il reste cependant, entre  1û. détermination 
analyt ique directe des kléments dissous et celle du pouvoir 
réfringent d u  sCruin en question, une  analogie telle que les con- 
clusions deCornnlba peuvent ètre étendues aux indices de rbfrac- 
t ion.  Au point de vi;c prntiquc, la déterniin:ition de cct i n t h  
e s t  infiriiirierit plus siinplc, plus rapide et plus siire. 

Le poids spkir ique,  1:i teneur en matières gras;;es et l'indice de 
rhfraction du  séi unl séparé par  le chlorure de  calcium periilettent 
d e  renseigner en moins de deux heures les scrviceschargt;~ de 13 
surveillance d u  conimwce du  lait  dans les villes ; à Munich, oo 
examine dans cc coiirt espace de teinp; G O  2 90 échantillons de 
la i t  p a r  jour e t  le service d'inspection est ainsi renseigné assez 

( 1 )  Rez;. gkn. du Inil, 1908,  t. VI1, p p .  33 e t  5 6 .  
(2) Zeits. f .  Unters. der .Vuhrungs und Genusumittel, 1907, p. 186.  
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rapideiiient pour pouvoir arréter la. \-en te des produits frclütés - 
L'aslmt du séruiii fourni par le chlorure de calcium periiiet err: 

niêiiie temps de se rendre coinplc de  In fraîcheur du  lait. Les liiits 
aigris donnent des sérunis troubles et  impropres i I'exiiinen n u  
r6friictoinbtre; le co; i~uluri l  a aussi des aspecls dilf'éi.cnts suivant 
la qualité du lait. Le stii.uul est é~nlciiierit  ulilisé pour la recherche- 
des nitrates, qui donne aussi des renscigneiilents trés utiles ( 1 ) -  

Divers auteurs ont corifirrrii Iii valeur de  l'indice d c  réfractiom 
pour le contrbie d u  lait, nutiiiniiieiit : II Kreis ( C o m i ~ t e  ~ ~ ~ n r l i c  du 
1nboudoi1.e endoirnl de l i i  t i i le de U ù I é ,  !'JU7), qui coiisitlkre .coiiiiiie 
suspect de  iriouillage luu t lait qui clo~irie une réfriictiuri irifërieuie 
à 38 divisions de l'appareil Zciss. 

J. Mc. Crae (Conip~t.  rl,iid/i dl1 blboivtoir.e d~c  ~ 9 0 2 ~ .  rlii  T~~i~iscczul,  
1907-190S) considiire cet indice coiiiriie le plus silr pour  daceler le 
inouilliig~. 

B.Wiignei. ( C o a p k  reil iic ch / I L  s t  iiio~z pirbliqur d ' e s s / i i  d ~ s  mtitiljreu 
alitneiduii'es rie Schw ci.z61~iy S  idri ri hnuse~t.  l!JUT-1 !JO!) i i idique 
qu'uwiiouilloge h 10 p. 100 corresporicl une diKkrerice de 2 , 4  L. 
2,s divisions de l'échelle. 

Dans le cours de l'année écoulk ,  les üutkurs ont ex;iininB, pour  
If: niarche liiitiei. de Bliinicli, 7 ,000 t'cli:int.illoiiii, ainsi que des  
laits pr6lev6s chez des pro lutteurs; leurs o lwrva t ions  confir- 
m e n t  la villeur dc l'indice de rkfriiction ; c'est le facteur qui ,  d a n s  
un teiiips donnb, subit le moins de viirintioris e t  constitue l e  
moyen le plus siir pour dticeler le iriouill,ige, i i i h i e  dans  de h i -  
bles proportions. 

Cela ne veut pas dire que l'indice de réfriiction d'un lait que[- 
conque perme1 d'aHiriiier que ce luit a été ou non iiiouillé; on n e  
doit conclure que d'aprks 1 i~  dilr6imence d'indice entre l'échantillon 
examiné et 1'6chantillon dc coiilparnison. 

Si cette différence d 6 ~ a s s e  les limiles de variations naturelles 
connues, elle ne peut 8tre d u e  qu'au niouilluge. Erw diii~inutiom 
de 1 . 2  division de 1'6cbelle correspond i u i i  niouillage à 5 p.  100 ; 
2,: divisions corresporident B un iriouillrige de 10 p.100. 

Le point difficile est donc ici, coinme paur les autres fiicteurs, 
la possession d'édi;inlillons de ~~i i ip ; i i> i i i~o i i  ii,réproch;ibles, ce 
q u i  exige une collaboration sYst&itiilue avec l i s  seravices du 
eontidle administratif. 

II est tvident q u e  1';in:ilyçte exercé peut toujours t i rer  parti  du 
chilîre absolu de l'indice de rBfraction; le riiouillage exagéré se 
~eeonrinit facilerrierit. 

Etant donné les conditions lox leu  .danu lesquelles se t rouvent  
les auteurs, une réfraction inf2rieure h 38 divisions rend le lait  
suspect dc mouillage; si elle es t  inférieure h 36,5, le mouillage 

(1) Yoir u n e  eturie dl: Rotlienfusser ddris Ic %cils. f .  l'niers. d e r  
Kuhi,ungs und (leriussmillel. 1909, p. 333. 
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est  certain ; dans cedernier cils, I'addilion d'eau est, en iiioyennc, 
d e  12 p.100. 

Les auteurs insistent sur  ce fait que l'indice de réfraction ne 
permet pas plus que les a u t w s  ctiifrres analytiques de fixer des 
règles iniinuables ; tout ce qu'on peut dire, c'est que les varia- 
tions naturelles de  cet indice restent dans des limites pliib 
étroites que celles du poids spécifique, de In teneur en matiéies 
grasses et de l'extrait sec. 

La d6termin;ttion de l'indice de réfraction exige des soin. 
minuticux et une  grande  hnbitucle de l'appareil ; un cliiiiiisie 
non exercé peut obtenir des résultats iriexiicts plus facileiiient 
que pour les autres facteurs. 

Les auteurs discutent ensnite une étude d e  Ch.  IIenkel ( 1 )  rela- 
tive ?I l'observation dc I'iiidice de  réfraction s u r  2.093 échantil- 
loris de lait pris dans les feriiies ; les oscillations de  la rkfixtion 
vont de 26 i 43 divisions de I'éclielle. Ces variations poiirraient 
conduire des conclusions fiiiisses sur  la valeur rie l'indice en 
question, si  l 'on ne faisait p:xs ressortir que  ces déterinin il t '  ions 
coinprennent (les cas pat,liologigiii.s thiit h fait pi~rticiiliers et 
notamment des sécriitions qui n'ont rien de coiilinun avec ce qu'on 
considère corniiie lait au point de vue de In ctiirriie aliiuentnire. 

La docuinentntion de  cette question vient d'htre coinplétée par 
les auteurs par de noiiilrreuscs analyses de laits prélevés sous 
leur surveillnncc dilns douze ferines rles environs (le3Iiinicli; 
on a cherché ?I voir l'influence exercée par  divers fiicteurs 
(race, lactation, âge, aliiiientülion, varinlion d'aliineiitation, 
parturition, rrialadies des tétines, début cle lnctntiori des ~énis-  
ses, etc. j s u r  In coiilposition (lu lait a u  point de vue (lu poids 
spécifique, de la réfraction, de la teneur en n1:itii:res grasses etc!e 
l 'extmit sec. Ccs résultlits sont rhunis dans des totleaux qui ne 
tiennent pas moins de 17 p:iges de tenle et qu'il n'est guére pos- 
sible de résumer;  les auteurs en concluent que l'indice de réfrac- 
tion d u  sérum fourni par  Ic clilorure de  calciuiii est, de tous les 
facteurs pris i :n  considéi,ation pour l'appréciation d u  Init, celui 
qui  subit le moins de wiriiltioris naturcllcs, et qui,  par cons@- 
quent, ofïre leplus de sîiretS an point de vue d e  la détcrininntion 
dri mouillage rriéiiie dans (le f'nil)les proportions. 1Jn chinliste 
exercé peut, pa r  I'exanien d'eriseiul~le des résultats de  sonarialyse, 
déceler le iiiouill;ige i 4 p.100. et mèrne iiioins, daris certiiines eon- 
ditions. 

Les laits de rloiiï.c ét:il)les, dorit Ice coiitlit,ions d'exploit:ition 
ont étérclevties, oiit donni: des variations d'indice de réfi,iiction 
[le 0 , 2  :I O , %  division d'échelle pour  les iiiPl;rnges ries tr:iitej d e  
2 h 21 b?tes. Pourles  laits proveriant dc 11Etes étudiées isoléiiieiit, 
les variations ont été de O,Y 2 0,6 division, ce qui  donne iineidée 
de l'influence presque nulle du  coefficient indivitluel. 

(1) Mollie; ei Z e i t . ,  Beilin,  1905, t. S\-III, 11. ü13. 
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Le lait de  la traite d u  matin n'offre pas de  différence appré-  
ciable avec celui de la traite du soir ; les faibles variations qu'on 
peut constater pour des hdtes isol6es s'accusent mieux quand  o n  
coinpare les laits du  soir et du  matin que  si l'on compare les 
traites dcs mCrnes heures. 

Les variations norrtiales d'aliinentation n'ont aucune influence 
sur l'indice de rkfraction. 

Cet indice est indépendant du titre en beurre, contrairement II 
ce qui se passe pour I'extrait sec excinpt d e  riiatiéres grasses;  ce 
dernier facteur varie h l'opposé de In richesse en beurre. 

Les auteurs terminent en déclarant que, si  la détermination 
directe de la somme des  élilments dissous dans le lait, c'eslA- 
dire de I'extrait sec sans graisse ni caséine, et celle du  poids spé- 
cifique du sérum ont la 111Snie valeur  que celle de l'indice de 
réfraction, cette derniére ne peut è tre  supplantée dans  la pra- 
.tique. 

h l'heure actuelle, l 'appréciation d 'un  lait ne peut plus  se faire 
seulenlent d'après son poids spécifique et s a  richesse en graisse et 
extrait sec; utle valeur plus coristarite doit é t i e  prise eri (:onsidé- 
ration ; seul l'indice de réfraction d u  sérum fourni par le chlorure 
de  calcium peut être considéré cornine tel. E. S .  

Esseucc ale citron. - .J. c.  UlISEY ( / h i l i s h  //nt1 coloilifll 
Driqyist ,  1909, 11, p. 447). - 1,';~ri:~lyse d'iin nniiihrc considk- 
rable tl'échantilloris d'essence d e  citron d ' o r i ~ i n e s  'diverses :i 

donilé l'auteur les r6sultats ci après  : 
1 0  E s s e ~ x e s  présumies folsifiees. 
A. Moyenne de 10 échantillons importés du 17 inai a u  26 juil- 

let 1907. 
B. Moyenne de 26 khanl i l lons  importés d u  30 juillet au 

L7 riovemi)re 1907. 
.\ 1) 

Densilé i 15% . . . .  0,8608 0,8391 
Rotation 22' . . .  38"8 5BUY - 
- rlii premier dixii!mc . 5206 5 2 4  

IlifErence . . .  . . .  (p.> 30 1 
. .  Indicede réfraction B 200. l , k 7 3 L  4,4747 

Cilral p . i n ( \ .  . . . . . .  4,O 4 ,3  
flini:ne . . .  l'resen t Présent 

Zu E'ssrnces présiinlées pures. 
Moyenne de  32 échantillons importés d u  29 niai au 11 octobre 

1907. 
Densi11 8 1300 . . . . . . . . . . .  0,8582 
Rotation h 2 3 .  . . . . . . . . . .  o:)od 

- . . . . .  d u  premier dixii~iiic. 5(iU3 
Ditference . . . . . . . . . . . .  2 O!) 

. Indice de réfraction . . . . . . . . .  4,47{8 
. . . . . . . . . . .  ~ i t ~ ~ l p . 1 0 0 .  -7.48 

I'inkne . . . . . . . . . . . . .  absent 
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- 422 - 
Devant la difficultr! de donner des eonclusions, JI. E.-JI. Chace, 

directeur du  Iühoratoire, a été envop-t5 en Sicile pour filire Ics 
analyses s u r  des produits d'authenticité indiscutable. Ses travaux 
ont port9 s u r  : 

Ç.  Des essences préparées devant lui. 
D. Des esscnces prises dans les r6cipients des  ouvriers. 
E.  Des esserices rr:r.iicillies dans II :  comniiirce. 
C comprend 15 6chanlilloris. 
I) comprend 31 échantilluos t i i r  dislrict de Syr; ic~ise;  

- 33 - - de l 'E tna ;  
- 78 - - de 3lessine ; 
- 11 - - de Pi~lc rme ; 
- 11 - . - de Barcelone : 
- 9 - - de I'iitti; - 

soi [ ,  a u  total, iY3 échnntillons. 

E coliipreul 177 échüutilluus, doiit 145 autlientiques et 32 sans 
indicalion. 

Voici les iGul ta t s  des analyses : 
C D E 

i l  5 . . . 0,853 de 0,8571 à 0,8581 de 0.8.%7 à 11,8606 
RotaLion ii 20° . . . + 59.97 rlc + 5Yn40 à Jr G2%9 de + 54016 à +Gtio2S 

- d u  1.. dixiéirie + Si074 11 : + 3 . 9 7  i +5'3099 - - 
Biffëience. . . . . 4O23 de 2"79 a 4 3 1  d e  1.01 i 597 
1ndici:dt:r~li.acLionj.ZO~ 1,4751 de 1.47L7 1,4748 d e  i,4713 i 1,6758 
Citi~ilIp.100. . . . 5,57 de4.(iGà5,5T do4,O'i i7,03 
Pinene. . . . . . abssn t  absent  absent sauf ilne fois 

Il faut  conclure de ces résultats que les limites peuvent être 
établies en11.e les chiffrer, suivants : 

Densitii h l?i09. . . . . de 0,856 a 0,860 
Rolation L ?Y . . . . . de f li B + 66 
Indice de r2fraction . . . de 1,4743 A 1,4768 
Cilral p.100 . . . . . de 4,O A 7,O 

C'est l'essence d e  Messine qui  renferme le plus de citral.  
lm essences otiteriues à la maeliine sont les p h s  riches en 

citrül. 
On trouve, en effet : 

6 2 2  p.100 pour les essences à l a  niachine;  
5.29 - k la iiinin ; 
1,33 - - distillées. 

E n  résumé, la r o t a t h n  di3 premier dixième dislillé ne peut pas 
servir  de  cüractére de  puret6 et  ne permet pas de deceler I'tiddi- 
tion d'essence de téréberilhine. Ide pinène peut exister noruinle- 
ment .  L'examen du nitrosochlorure est bien incertain et ne peut 
donner de résultats que lorsqu'on peut en recueillir une quantite 
suffisante pour d6terniiner le point dé fusion,quidoit6lre de 1030. 

A .  D. - 
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BIBLIOGRAPHIE 
Eléiiients de eliiiiiic &ii(.rsle pr&par~ritrIrcm B 

9'tintlc Iiindiïiiiiqne: des rerniciitst tonri. par A J. J. VAX- 
~ L D E ,  professeiir & l'Institut de brasserie e t  de distillerie 6e  Gand, 
i vol de T50 pages. (J -R. Baillière, éditeur, 10, rue Haul~fruil le) .  
Brix : 7 Fr.50. - L'ouvrage de  Ri. Vandevelde est  d'une facture ori- 
ginale, fort bien arlaptie a u  but que poursuit I'auteur. II s'agit de  don- 
ner des notions d e  chirnic & des d&utanls qui éprouvent toujours 
knucoiip de dirficultb à ~ ' a s s i i n i l ~ r  les tlii.ories chimiques. L'auteur 
dome, d'abord, l'liisloire chimique d~ trois subdances bien connnes : 
Ba terre, T'eau et l 'air ;  il conlinne ~ n s i i i l e  son exposé par l 'élude des 
proprieti .~ et de I'oblention de I'hydrogéne, des halogènes, de  I'oxy- 
gène, sans faire usage des formiiles chirniq~ies. 11 aborde seulement 
alors la thioric atomique en  se basant surtout sur  les dèductions des 
p%lnoméncs dqorydatkn et d e  réduciion, e t  il traduit en &[iiations 
ehirniqoes les pliénomènes étudies précédemment. 

t'o&rage &nt  surtout destine servir de  base L l'étude de la fei- 
anentalion, l 'auteur a développé spk ia l rmen t  les chapitres des dissolu- 
tions, des phénoméoes biochimiques, des alcools, des hydrates de 
carbone, des prottines. 

NO WELLES ET RENSEIGNEMENTS 
Cfrcnl~lres mlniatérleiles rrlatlvcs B1 '~pp l ien t fon  

de l a  ln1 rrnr l e u  franrles ~dressécs  an% dlrcctenrir 
dei lcilioraioires mgreés. 

1' ALCOOL A BRCLER- 

L A  circulaire relative & l'nlcool à hrtilpr porte la date di1 I I  décem- 
bre 1909. Elle rappelle d'abord que l'alcool est dénaturé p a r  addition 
A. 400 litres d'alcool h 900, de 10 litres de  méthylisne t 4  de 4/9 lilre th 
benzine lourde (le méthyléne employé doit contenir S2p.100 d'acétbne 
m e c  une tolérance de 1 / 2 p . 1 0 0 e n  plus ou en moins). 

Pour  vérifia qu'un alcool est  réellement dénaturi., dit la circulaire, 
il est nércssaire d e  d o w r  I'acétnne e t  la benzine. I,e dnwge d~ l'a&- 
lone se fait en déterminant l'indice d'iode et  en calculant en ,acétone, 
.ce q u i  est surfisammeut exact.  Quant & la teneur en benzine, on la 
détermine par comparaison avec un fype par addition d'eau. 

Cetle vérification concerne plutdt l'administration des con t r ibu t i~ns  
indirectes; la fraude que les laboratoires agreéa: oril ?i rectiercher sp6- 
cialetnent est le r,nouillage. Si l'on tient eoinpk de ce que le dknxtu- 
-rant pnssi.de sensiblement la mPme densité que I'alcool,le t i tre alcoc~li- 
métrique de l'alcool denaiuié doit etre 900 n o  moins; miie, pour tenir  
compte des eirconstanees accidenlelles qui pewen t  avoir abaissi! l e  
&gr+, la circulaire invite les laboratoires agrees A ne conclure h la fel- 
aification que si le d ~ g r é  est in férieur 87'. 
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La circulaire ajoute que l'emploi de  la dénomination esprit de trois, 
sous laquelle on désigne parfois l'alcool dénaturé,ne doit pas &tre con- 
sidéré comme frauduleux, & cause de  l'absence de  règlement spécial. 

20 SAINDOUX 

La  circulaire relative aux saindoux est motivee par des non-lieu 
dont ont  beneficié des mélanges de saindoux et  d'huile de coton, ven- 
dus comme saindoux, parce que les conclusions des analyses des labo- 
ratoires avaient signale les produits comme sainrloiix falsi/iés, et que 
l e  delit de falsification n'a pas paru suîtisnmment caractérise aux 
magistrats instructeurs. 

En effet, dit l a  circiilairc, le produit en question aurait  pu être 
vendu sous le noin dc qrv isse  a l ime~t ta im,  et il SC peut que le fabri- 
cant ait vendu sous cc iioiii au dttailliint la graisse cn question.Dans 
cette hypotlii:se, Ic délit aurait  élé coiriinis pur le détaillant, qui, en 
vendant cette graisse alirnel.itrtiw coinrne sninrlou.~, aurait  1rompC 
l'acheteur sur la natnre du produit. 

La circulaire recommande aux lalioraloircs de faire intervenir, en 
pareille occurrence,non seulerncnt l'idée de falsificalion,mais aussicelle 
de tromperie sur la nalure de  lactiose vcndue.En présence de graisses 
mélangées vendues coinirie s u i r i ~ l o ~ i ~ ; ,  le mieux, ajoute la circulaire, 
est de  conclure peu près dans  ces termes : (( Ce produit est une 
graisse alimentaire qui ne peut êlre vcnduc sous lc noin de saindoux 
ou un saindoux Salsifit; p u  addi l ion . .  . d'huile de coton. 

39l?SULFll 'BTIOS DES V l S S  l'Ali L'CRO'ïIZOPlSE. 

La troisikme circiilairc vise la tle's~rlfitation d r s  vins par l'hexamé- 
tliyléne-tr'trnmine ou uro!ropine. Lorsque les vins blancs contiennent 
plus de XiOmilligr. d'acide sulfureux par litre, certains viniculteurs, au 
lieu d e  rerourir 8 l'opération licite qui consislc A aérer le vin par bar- 
bottagc ou soutirage, procedent & une désulfitation & l 'aide de I'aldé- 
hyde formique ou pluliit à l'aide de I'uiotiopine (hexaméthyl6ne- 
télramine),  qui se dedoublc en p r é ~ c n c e  des acides du,vin en aldéhyde 
formique et  aminon iaqu~ .  

11 reaulle d'expériences [ailes au Laboratoire ccntralqu'en présence 
de  I'urotropirie, l'acidc siil fureux foriiie une coinbinaison suffisamment 
stable pour inasqiier aii dosage iinc grnnde partie de l 'acide siilfureur, 
pitelle que  soif Zn mklltorle employe'e. 

Cette manœuvre élarit illicite, la circulaire recommande de recher- 
cher I'aldehyde formique dans  tous les vins l)lancs siicrés qu'ils 
auraient 8 examiner, cn tiinplogarit l'un des procedis officit~ls decrits 
dans  les mettiodes d'analyse. 

La circulaire ajoiile qu'on peut recourir au  procédé rapide suivant : 
acidifier I'orternent par S O ' I I P  quelques cc. de  vin;  ajouter un volume 
égal de l a  solution de  bisulfite de rosaniline pi'éparee suivanl I'indica- 
tion des iiielliodes officielles. Si le vin est additionne d'urotropine, il 
s e  produit une coloration violette intense. qui nepcutpas  etre confon- 
due avec la coloration rore que prenricnt certains vins de raisins rou- 
ges vinifies en blanc, ni masquée par eilc. 

Si le resultat est incertain, il y a lieu de  recourir à l a  metliode sui- 
vante : prendre, dans un ballon de 100 c c ,  %cc. de vin, qu'on addi- 
tionne de  2 à 3cc. de SO'IIP; distiller ; recueillir les 5 premiers cc. 
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auxquels on a,joute 4 cc. de S04H\ puis 5cc .  de bisultite de rosani- 
line. Si le vin a et6 additionné de fornlol ou d'iirotropine, on obtient 
une coloration violette persistante. 

Le projet de loi Instituent le diplome de cliiiiiiste- 
expert. -Nous avons déjà entretenu nos lecteurs du pro,jet de loi 
qui est en préparation et  qui est relatif h l'institution d'un diplôme 
d'Rat de chimiste-expert. Ce projet de loi, qui est diî l'initiative de 
hl .  le senateur Cazeneuve, a et6 voté par la Chainbre des deputés ; il 
devait venir en discussion devant le Senat il y a quelques mois, lors- 
que hl. le ministre de  l'Instruction piiblique a fait remarquer que la 
rédaction adoptée par la Commission sénatoriale soulevail dc graves 
difficultés au  point de vue de  la législation scolaire iclativernent à la 
constitution du jury devant lequel les candidats devaient subir l'exa- 
men; 8 la suite de ces observations, la discussion du projet de loi a 
616 a,journée. 

Dans un arlicle qui a paru dans les Annales des f c i Z ~ i / i c ( ~ t i o t l s  de 
janvier 1910, 31. Cazeneuve fait ressortir très judicieusement l'inipor- 
tance du diplôme de  chimiste-expert e t  il donne le texte de I'ainen- 
derncnt dkposé par lui-tn&rne. 

h'ous reproduisons ci-dessous cet arnendement et quelques-iinesdes 
réflexions faites par $1 Cazeneuve : 

(( On conviendra, dit-il, que la mission pai3ticuli6rernent importante 
d e  I't.xpert, en raison de  son caractkre arbitral, pouvant consonirner la 
ruine d'un cornrrierçant ou,  au  contraire, le laver de tout soupçon, 
réclame, de la part de celui qui en est investi, un savoir éprouvé et  un 
jugement shr.  

Des c'ludes spéciales doivent assurer ce savoir et faire l'éducation 
du ,jugement nécessaire pour etre un parfait expert. 

(( Mais où s'effectueront ces études coinplérrientaires, pour I'aspi- 
rant, déih pharmacien de I r e  classe, oh licencie 6s science chimique, 
ou encore diplôme de l'Institut nalional agrononiique, c'est-&dire 
pour un jeune Iioinrne dejà initié à la chimie par des eturles prelinii- 
naircs, théoriques e t  praliqiies, porlant sur cette science si vaste et  si 
complexe ? J'avais pensé, e t  la Chairibre des députés avait pensé avec 
moi, que nos Ecoles superieures de pliarmacie et nos Facultés mixtes 
dc inédecinc et de pharmacie Etaient absolument désignées pour entre- 
prendre l 'organisation de ces cours et travaux de chimie appliquée. 

(( Bien plus, les pharmaciens. tous doués d'aptiludes scieritifiques, 
nie paraissaient constituer plus spc'cialernent l a  pepiniPre ni1 se recru- 
teraient Ics candidats a u  diplôme de  chimiste-expert. Les études phar- 
nraceutiques, déjà orientées vers la chimie appliquée A l'hygiène, 
paraissaient Etre l 'antichambre tout naturel ou s'daboreraient les nou- 
vclles vocations. L)'üillcurs. l'observation indique que, dans notre 
pays, l 'di te du corps pliarniaceutique fournit  la pluparl du temps les 
experts désignes par les tribunaux, aussi bien ponr les experlises toxi- 
cologiqnes que pour les expertises ayant  trait a l'analyse des aliments 
ou des boissons. Les Facallés de  niedecine, les Facultés des sciences, 
l'Institut national agronomique ambitionnent le privilbge de préparer 
ou diplôme les jeunes gens déjh pourvus d'une instruction suffisante. 
Je n'y vois, après tout, aucun inconvénient. L'Université de France 
tout entière veut coiiaborcr à cette education chimique qui sera si pro-  
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fitable la justice. Soit : qu'on lui donne satisfaction, aussi bien qu'a 
notre Ecolc supérieure d'agronomie, dont la prospérité me tient au 
m u r  coirirne B d'autres. 

« Je pense que le SCnat va t ies prochairierrienl discuter et  voler la 
proposition de loi, reiligee précisément pour donner satisfactinn a 1011s 
les i n t k r ~ l s  cn cause. 

u Cependant, le ministre dc I'Instriiction piihliqiie n e  parait pas 
devoir accepter sans retouctie, le texte suivant, propose par la Coin- 
mission, lequel lesle ierriorile au  .17 juin 1!109. Le voici ; 

&T les m i n i - t  A res .  
u Ce diplrjme sern  dPli?:re' d In sidile ~ I ' é t u d ~ s  pral igues  et rl'exa- 

î n e m  o r g a n i x h  npres  av i s  des corps s m x o ~ t s  énimcfres n u  ~ L N -  

graphe  premier d u  /trésent ar t ic le ,  /esquelx tléter~trinerotzt les cale- 
gories d 'e l ices ,  rlejri J I ~ I L ~ I ~ I L S  de t i tres uf/ icie/s ,  aptes r i  poursuicrp 
ces études.  II rlorinera seul le d ro i t  a u  ch i tniste-expert  de a'iiiti- 
tuler : chimist,e-expert diplrjrnti du Gouvernement. 

(1 L17t décret, r e n d ~ i  en  l n  forme des rc'qlemeï~ts t l 'czrl~ti i~listrtrt ioii  
publique, nprPs anis  d u  Conseil srepérie~w de l ' l ï ls lruclion pitbli- 
yue,  déterrrzimrn le t a r i f  des droi t s  d ' iascriptioti ,  des tracurcxprn- 
tir/uee, d'exnrne?ts et rlr rliplrjtne k percei:oir. 

r( Le ~ d n i e  deéret r l k t~rminern ,  ic t i t r e  de d i s p o s i t i o ~ ~ s  trunsi- 
loires, ?:aluhlrs seulement pendunt u n  a n  CL / i a r t i r  d e  sn promi~lyn- 
l ion ,  les ca te 'pr ies  de  chimirtes,  possédant un diplbine special. cjiei 
pourront,  sans avo i r  accompli les éludes préi~cces par  Ici prCscillij 
lo i ,  se prtsenter crtc.z. rxarneiis colt fr!rrzrit le t l iplkt ie tle cftitnisfe. 
e xper t .  D 

u II sernhle bien que cette nomination du jury, apres consiilt,ation 
iie tel ou tel corps privé, dont  la coiiipetence n'est pas en jeu ,  niais 
dont le rble en I ' espke  est discutable, ne peut etre agréée dans ces con- 
rlitions. 

(1 Je  préfère la rédaction suivante, que l ' a i  déposée a Litre d'ainen- 

r l l ~ i s e r a  delivré p a r  un ju ry  d ' E t a t ,  s i i p u n t  ri IJar is  une  fois~pnr 
an, e t  nommé par  les AIIinistres de l ' lnstri tct ion publique el de 
l 'A,yricullu~.e.  

Ce j w y  de inw être consti tué par  des memilres du corps enspi. 
g n m t  nppardenant a z u  Facultés de  médecine, a u x  Faczlllés mixtes 
de médecine et de pharmacie ,  a u x  Ecoles ;supP~.ieures de  phals- 
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macie, a u x  Facultes des sciences et a l ' I n s t i t u t  na t i ona l  ayrono-  
mique.Les etudes pour7.ont être o~ , yan i s&s  dans  les établissements 
inzimires ci-dessus. 

K Ce diplrime de chimiste-ercpert sera de l inré  à la su i te  d ' u n  e x u -  
men dont le programme,  a i n s i  que celui  des études q u i  le precédent, 
devront être arrêk's après av i s  d u  Conseil sup4rieuv de l ' i n s t ~ w t i o n  
publique, de l a  Commission technique permanente inst i lueé a u  
.Iiinistère de l ' dy r i cu l l u re  pur l ' c~~, tZcle  3 du dicre t  d u  31 juillel 
1906, compléle par  l 'ar t i r le  6 d u  de'cret d u  5 noî i t  1908. 

u I I  donnera seul le d ro i t  a u  chimiste-expermt de s ' int i tuler : clii- 
miste-expert diplômé du Gouvernenient. 

L'n d é c ~ e t ,  ~ e n t l u  en  l a  forme d t s  vèyle7nents d ' admin i s t ra t i on  
pttblique, determinera les caligories d'élèves déjn pouri:us de t i tres 
officiels, aptes d p o w s u i v r e  les etudes r ~ g l e m ~ n t a i r e s .  I l  f isera le 
tarif des droits  d ' inscription,  de t r a u a u x  pratiques,  d'ex. umens  et 
d e  diplUrneci percevoir 

(( Il détermi?icra, à tztre de disposit ions transitoives,  vu lables  seu- 
lement pendant u n  a x  par t i r  de  sa promulgat ion ,  les catégories 
de ch im i s t~s ,  possédant u n  d ip l6me spécial ,  q u i  pourront ,  sans avo i r  
nccoînplz les 6tudc.s prenlables prévues par l a  prr;seîite Loi, se p rC  
senter à l ' e xamen  conférant  le dir116me de  chimiste-erc2)ert. 1) 

« On le voit donc, Ic gouvcrneinenl nommera le jury qui I'era pas- 
ser Ics exanicns et accordera le diplorne. Une fois par an ,  cc jury 
fonctionnera. I I  sera recruté dans Ics grands élat~lissements de I'Etat, 
Facultés de rnédecirie, Facultés rriixles, Ecoles supérieures de  phar- 
iiiacie, Facultés des sciences et Institut national agronomiqiie. 

(( Bien entendu, ces études ne peuvent être organisées daris toutes 
les Facultés des sciences. Les petites Universités négligeront sans 
doute, faute de ressources, cette organisation dc I'cnsrigneinent en vue 
de l'obtention du dipl6ine de chimiste-expert, car, dans les petilcs 
villes, les candidals sorit rares. C'est pour cela que ruon lexte d i t :  Les 
Pfudes ponrront . . . , etc . . 

(I Au sujet du programme à fixer pour ces kludes e t  pour les exa- 
mens qui les terminent, il y a necessité d e  consulter tous les corps 
compétents. Les ininislres de l 'lnsiruction publique et de l'Agriculture, 
après celte consiilk~tion, dicideront les détails d'organisation, dans 
Iintérét rnêrrie des nouvelles éludes. 

(( J'ajoute qiie, tout en rendant hommage aux intenlions de  M .  le 
sénateur Hicard, rapporteur de la Commission, et tout en reconnais- 
sant le r d e  social importarit qiie peut jouer la Socie(é scienti f iyue 
tl'l~!/!liéne a l imentnirc  et t l 'a l imeniat ion  rationuelle de l 'homme, 
qu'il préside avec t a n t  d'aiilnrité, 1 1  ne paraît pas possible d'assimiler 
celte socitité A un organe oUjcicl et réglementaire, A une Cominission 
rriiiiistCrielle, laquelle seule doit étre inveslie du  caractère coosultalif. 
Ilans le texte de loi que je propose, j'ni supprime l'avis à donner  par 
cette irnporlante sociét.c. 

(1 Enfin des di~posit ions transitoires sont prises pour ménager quel- 
ques intér2ls dignes d'ktrc piis en considération. Quelques chiniistes 
arialystes, au moment  de la promulgation de la loi, q u i  on t  de longs 
stages dans les laboratoires, paraissent avnir fait leurs preuves en c e  
q u i  concerne leurs connaissances en chimie a rialytique.ivorriiriés experts 
dLLj&, O U  ayant  rempli des l'onctions de  prc'parateurs ou de chefs de  
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t r avaux  dans  les l abora to i res  d e  ch imie  appl iquée,  ils peuven t  reven- 
diquer  à jus te  t i t r e  l 'exonérat ion des é tudes  prél iminaires  et r6clarner 
d e  se  p r i sen te r  d i rec tement  a u x  examens .  Il n'y a aucune  raison pour 
n e  pas accepter  que, p e n d a n t  u n  a n ,  ils puissent  s e  p résen te r  aux exa- 
m e n s  e n  vue d u  dipldme.  

II Cette disposition t rans i to i re ,  triis l ibérale ,  d o n n e r a  satisfaction 
quelques chimistes  industr ie ls  o u  agricoles d o n t  l ' instruct ion pratique 
nffre des  ga ran t ies  e t  q u i  n e  peuven t  équ i tab lement  s e  soumettre k 
nouvcau,  vu leur  Bgc et l 'expérience acquise,  à des é tudes  préalables. 

« Il r e s te  m a i n t e n a n t  un v œ u  à fo rmider ,  celui q u e  l a  Commission 
spéciale  du S é n a t  s e  rtiunisse a u  plus t i t  p o u r  d d i b e r e r  s u r  le texte 
definitif à adopter ,  afin que ,  d'accord Avec l e  Goiivernernent, la  pro- 
position puisse ê t r e  mise à l 'ordre du jour .  

« Voila q u a t r e  a n s  q u e  ce t t e  quest ion i m p o r t a n t e  d e  l a  préparation 
des  chimistes-experts est posée devan t  l 'opinion publique. J I  est temps 
d e  l a  resoudre,  afin q u e  l 'Université soi t  en mesure ,  à l 'ouverture d e  
I ' annee  scolaire 1910-1911, d e  n ie l t i e  e n  for ict iouriement  ces nouveaux 
services d e  chimie appliquke, d a n s  I ' intérèt d e  la s a n t é  publique, dans 
l ' i n té rè t  d u  commerce  honnBte e t  d a n s  l ' intérêt  d e  la just ice.  1) 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous informons nos lecteurs qu'en qualité d e  secrétaire général du Syn- 

dicat des chimistes, nous nous ctiargeons, lorsque les derriandes et les 
off'res le permettent de prociirer des chimistes aux industriels qui en on1 
besoiii et des places aux chimisles qui sont  à la reclierche d'un emploi, 
Les insertions q u e  nous faisons dans  les Annalps sont  absolument grn- 
tuiles. S'adresser à hl. Crinon, 45 ,  rue Turenne ,  Paris, 30. 

S u r  la demande d e  JI. le secrétaire dc l'hssocintion des anciens élèyes 
de I'Inslitut de chimie appliquée: nous informons Ics industriels qu'ils 
pcuverit aussi demarider des chimisles eri s 'adressant à lui, 3, rue klic1,e- 
let, Paris  ( f i ) .  

L'Association amicale des anciens élèves d e  I'lnstitut national agrono- 
rriiquc est à uiérrie chaque annbe d ' o l h r  à MM. les induslritls, chi- 
mistes, etc.,  le concours de plusieurs iiigi.nieurs agronomes. 

I'riére d'adresser les deniandes au siège social de l'Association, !6, rue 
Claude Zlerriürd, Paris, 56. 

L'Bssciciation des anciens élkves du laboratoire de ctiiniie analytique de 
I'Universitc'. d c  Genève nous  prie de faire savoir qu'elle peut offrir des 
cliiiriistes capablrs et exp8i~iirienl.c'~ dans tous les domairic~s se raltarhant 
ii lii chimie. - Adresser 1r:s deinandes a 1'Ecole de chiniic, it Geubve. 

es sciences, 26 ans ,  désire place dans l'industrie ; pouirait LICENCIC ~ ' ~ ~ s o , i e r  o u  reprendre dans la s u i k .  Adresser les oRrer 
à M .  C. Uouveret, 8 bis, rue Buffon, Dijon. 

31 ans,  ancien d é v e  d e  I'lnstitut de Ctiiniie appl i ipee;  ayant CHIMISTE été cn distillerie et iiriis une aciérie ; i:unnsissmt ia piioto- 
graphie inrinitrielle, cherche situatinri en France ou à. l 'étranger. Cünnait 
anglais el esliagnol. - Adresser les ofïim au bureau des Annules  de chi- 
mie anal!/tique, 45, rue Turenne,  aux  initiales J. L. 

L A V A L .  - r M P R I M E R I E  L .  B A R N E O U D  ET C i # .  
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TRAVAUX ORIGINAUX 

H t a c t l a i i ~  du zluc, d u  nickel c t  du eol~nlt  
utilisnbles en anal~se ,  

par M. E. P I N ~ R L A  Abvhn~z,  

I1i.ofesseui ù la Fticultb des  sciences d e  Madrid. 

Le réactif employé est Ir. c.ohalt,o-cyiiiiurr: do l ~ o t : i s s i ~ ~ n ~  
[(CoCy"Kt] en solution aqueuse s:iturke d'anliydiide sulfiireux; 
on le prépare e n  faisant une solution h 10 p. ,100 de sulfatc 
ou de chlnrure cobalteux dans l'eau distillée boiiillir., réceminent 
saturée de  gaz sulfureux à 0°, B laquelle on ajoutc cnpuite di1 
cyanure potassique pur  jusqu ' i~ dissolution du prhcipite 1'07~ge qui  
se forrrie. 

Ce liquide entre en réaction avec Iii plupart des sels métnlli- 
ques, et il présente de ,grandes anaIosies avec le f~rrciryaniive 
potassique [(FeCyL)Kv. 

Ides rEactions 2 froid avec les sels ferriques et ferrciix e t  il 
chaud avec ceux de  calcium saturés de chlorure aniinonique, 
avec ceux d'étain et  d'autres, sont très intéressantes ; niais celles 
qui méritent d'ètre mentionnées particuli6rerncnt pour leur 
importance au point de  vue de l'analyse, sont C P I I ~ S  di1 zinc, d u  
nickel et clu cobalt. 

Lorsqu'on a,joute h ce réactif une solution de sulfate de zinc 
dans l'eau sulfureuse récemment préparée, il se fornie un  préci- 
pite raye-orangé intensr (1) rie cohalio-cyanwe zincigzi~ [(CoCyqZn?', 
insoluble dnns l'eau sulfureuse, mais  sol~ible  d:ins un  exc& de 
réactif en donnant un  liquide rouge-fonce', qui  contient du  cohnlto- 
cyanure zincique potassique [(CoCy")ZnK". 

Le sel, recueilli s u r  u n  filtre, lavé avec une  solution d 'anhy- 
dride sulfiireux e l  desséctiti à la lrorripe, poss&de une couleur 
orangé; lorsqu'on le chauffe, il se déshydrate et devient violacé, 
et  il suffit de le toucher avec une baguette humide pour qu'en 
ce point de  sa masse il reprenne s a  couleur primitive. 

Si, au lieu d'ajouter au  réactif une solution sulfureuse récente 
de sulfate de  zinc, on ajoute une  solution de sulfate de nickel, il 
se forme u n  précipité j a u w  de cobalto-cyanure de nickel  [(CoCy6)Ni3] 
qui est également insoluble d n n s  l'eau sulfureuse et  qui devient 
vert sous l'action de la chaleur. 

(1) C'est là une des trés rares rciactions colorées du  zinc, 'utilirrahles en 
analyse. 

AVRIL 1910. 
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Avec u n  excès d e  réactif, il se  dissout de  nouveau en foriiinnl 
d u  cobalto-cyanure nickeleux potassique [(CoCy")NiK2j, e t  ln solu- 
tion de couleur jaune se décompose et se  décolore 'facilement si 
l'on en ajoute une  autre  concentrke d'acide iurtrique. 

Si au  réactif [(CoCy6j K'] on ajoute une solution sulfureuse de 
chlorure ou de sulfate de cobalt, il se forme u n  précipilé rouge de 
cobalto-cyrnure cobalteux [(CoCy"Co'], qui s e  dissout de nouveau 
dans un exct\s de cyanure alcalin en donnant  u n  liquide rouge. 
f o n d ,  qui contient d u  cobnlto-cyrtnure cobalteux potassiyzte 
[(Co(:j"j"CoK" t r i s  di f f ic i lrnl tv t  dkolorahle  par  une  solutiori con- 
cmtrée  d'acide tartrique. 

La production de cohalto-cyaniirc zinciyue peut ètre utilishe pour 
I R  rr?chei.che du  cobalt dans  les cas où ce rnétal existe en petit? 
quantité, et en prksence d'autres métaux, l'aluminium par 
exeniplc. 

Ida production des cobalto-cyanures d e  nickel et de cobalt peu! 
aussi servir ?I la recherche quantitative de ces métaux, niais 
son application la plus intéressante est l a  separatirin de ces d e u x  
riiktaun par  électrolyse. 

Pour  la recherche du nickel e t  du cobalt, on peut opérersurlii 
solution de leurs sels dans l'eau sulfureuse ou s u r  celle des sul- 
fures dans l'eau régale ; on évapore celle-ci h siccite au baiti- 
mol-ie; on redissout le  résidu de chlorure dans une très petite 
quantitk d'eau r6cc.innient saturée de  gaz sulfureux, et l'on ajoute 
ensuite goutte 2 :outte à crtte solution u n e  solution de cyanure 
potassique pur .  

Si le r6sidii salin etait peu voluriiineux, i l  suffirait, pour olite- 
nir Ic précipith, d'introduire dans la solution une baguette iiiiprP- 
gn& de la solution de q a n u i e  alcalin. 

S'il y :L seulciiient du  nickel, il se forme u n  prhcipité de cou- 
leur blanc-verdritre, qui  se dissout d a n s  u n  exces de cyanure en 
donnant  un liquide jalriie [(SiCjG)K'],  leyucl se décolore rapide- 
ment si l'on ajoide une petite quauliti de solution concen/ree d'ncirlt 
trzrtriyue. 

S'il y a seulement du  sel de cobalt, il se produit, en ajoutant le 
cyanure alcalin, u n  précipité rouge, qui  se  redissout dans un 
excfs  tic cyanurc alcalin en donnant  u n  liquide Egalement~ouge, 
9u i  nt se dik0101-e pus en ajoutant la solution d'ncide tartrique, nlaic 

pi prend une couleur jaune persistante. 
Si les deux inétaux sont prksents e t q u e  le  nickel soit en exch 

il se. forrne u n  précipité jaune de cobalto-cyanure de nickel 
;(CoCyC)Ki') ou jaune-roug~ûtre de. cobalfa-cyanure de nickel et de 
cobnlf, nu lieu du précipité blanc-verdâtre qui  se fornie avec le 
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nickel seul ; les deux précipités sont solubles dans un  excès de 
ryanure alcalin en donnant  un  liquide jaune qui  se decolore cotn- 
pletentent ou presque complétertmt avec Z'a~ide tartriqne. 

Il suffit de 1 miIli@. de  sel de  cobalt en présence de  l g r .  de 
nickel pour que le  précipité vert prenne une k i ~ t t c  jrir~rze-rou- 
geitre. 

Si c'est le sel .de cobalt qui  est en excks, le precipitb qui  se  
forme, constitué principalement p a r  le cohulio-cyanure coba1teu.c 
.(CoCy"Co";, est rouge; sa solution dans  le cyanure alcalin est 
~ v u g e  également et ne se decolore pas par l'a,cide lnrtrique. 

lie cobalto-cyanure de  nickel \(CoCy6);Sim] sert à séparer les 
deux métaux qui constituent le sel (le cobalt formant  un anion 
complexe et le nickel se trouvant sous forme de cation simple) en 
I'6lectrolysant en solution de  sulfate d'ainnioniaque avec un cou- 
rant de DN = 0,37 à 0,45 a m p .  e t  de 3,5 à &  voltfi. 

Doioge d e  I ' i c M e  phoaphorlqoe total dana les son- 
ries de déphoephoi.at1on et les phosphates nata- 
rela par la méthode oitro.m6criniqne, 

Par M M .  E. GUERHY et  E. Toossnis~r, 

Chimistes au Laboratoire de 1'Etat a Liege. 

Dans un  travail publié en 1906 (1), nous avons mis en relief 
les inconvénients de  la méthode dite citro-rni.,cnnirpc, appliquée 
au dosage de l'acide phosphorique total dans les scories et les 
pho5phates naturels.  Comme conclusion d e  ce travail, nous avons 
recommandé deux moyens propres à éviter les erreurs occasion- 
nées par l'emploi de  cette methode : 

Le premier consiste à ajouter à la solution faite d a n s  l'eau 
rkgale une certaine proportion d'un sel de fer. 

Sous avons montré, d a n s  le travail précité, q u o  le fer eiiipkche 
la précipitation de la silice. Nous avons pratiqué pendant i i i i  

wrtain temps cette méthode, qui n'est que la iiii.tlicide ordinaire 
;i\-ei: addition d'une eolution rl'iin sel r i t ,  f e r ;  rJ l l t :  nous a rloiiiit: 
dl: honsr6sultüts, i i i i i i s ,  au point clr: viic: priitiqiio, ~ l l c  a l l o i i ~ r  I I I I  

JWU Ic travail.  
I'oiir ce motif, iious avoiia tloniiii la 1)i'i.ftreiic:i~ ,111 iiioyrii ,*ui- 

\-iirit : substituer I'iltttiqut! il(! 1;i rnalièw par  1';iride s ~ i l f ~ ~ i ~ i q i i t ~  
~~~~~~~tliiti.k h I'at.tilqiit: orrlin;iii8ti 1)iLI' I ' C ~ L U  i+;.;ilc. f:etti> ;itloiliic 

(!1 Hecherchcs sur les causes d'erreur dans l'application de la methride 
itilrn-mécanique an dosage dc l'acide phosphorique dans les phosphates 
natiirels e t  les scories de dephosphoration (Bu l l e t in  de  la Sorielo rh i i i i i -  
y u ?  de Liei!/iyuc. 1906). 
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>uIf~ i r iq~ie ,  nous l'avons démont14 (1). éliiriiiie In silice en I'iiiso- 
lubilisant par  dkshydratation. Cette facon d'opérer met rnpide- 
ment et sûrement à l'abri des inconvénients analytiques résul- 
tané'dé l'emploi des solutions colloïdales et fournit des résultats 
exacts. Après avoir soumi$ ce procEdE h de  nombreux essais, 
nous avons reconnu qu'il est inutile de faire suivre dès le debut 
le traitement sulfurique par  un  traitement à l'eau régale, et nous 
avons adopté le mode opératoire suivant : 

i lans un  rnatras en verred'iéna de  730cc , o n  introduit, d'ahord, 
30 i 25 cc. de  SOLII%oncentré, sans inouiller le col du matras (21; 
uri introduit 2 gr .  5 de matière (phosphate naturel ou scories 
de rléphosptioration); on agite afin de mettre la matière en suspen- 
sion-,et l'on cha.uffe.en agi tant  pour éviter l'adhérence de la matière 
a u  verre  ; on maintient l'ébullition pendant  101riinutes; on laisse 
refroidir (3),  et  l'on Goute prudemment de I'eau par  petitesquari- 
tités ; aprks refroidissement, on complète 250 cc.; on agite et l'on 
filtre ; on prélèire25cc. d u  filtratuin limpide, qu'on place dans 
un vei.rcl & précipiter; on neutrtilise par  l'ammoniaque ; on laissr 
refroidir ;  or1 ajoute 30 cc. de  citrate d'amruoniaque (contenant 
IO g r .  d'acide citrique), puis I5 cc. d'ammoniaque concentrée; 
on soumet 2 l 'agitateur mécanique; on ajoute goutte & goutte 
35 cc. de  mixture magnésienne; au  bout de 25 minutes, on relire 
de l'agitateur ; on laisse déposer; on filtre ; on lave à l'ainiiio- 
niaque diluée et  l'on calcine. 

Avant  d'appliquer couramment cette méthode, hicn que ,  par 
nos essais, nous en connaissions la valeur  par rapport la 
méthode classique au niolybdatci, nous avons voulu nous assurer 
de la  teneur e n  acide phosphorique de l'insoluble. Cet insoluble 
dans  l'acide sulfurique parait ,  en elfet, très considérable; son 
volume apparent  varie, pour les scories, de 2 b 6cc. 

Afin de nous izndre compte exactement d e  la teneur de c i4  
irisolublc, nous avons fait  des essais comparatifs en prenant 
23 CC. de  solution sulfurique, de  telle façon que ces 25 cc. corn- 
portaient tout l'insoluble du  traitement de 2 gi,.5 de niatièrepai 
SO'H'; nous avons  traité ces %cc.  p a r  I'eau régale B chaud, et,  
dans la solution ainsi obtenue,nous avons précipité l'acide phos- 
phoriqiiti. Les poids du précipit,@ di1 pj-rophosphate de magnésie 
que nous avons obtenu dans cet essai ne diffèrent pas d'une 

( 1  ) Locu cztato. 
( 2 )  Pour introduire l'acide dans  le rnatras, o n  se sert d 'un entonmi: 

muni 2 sapar t i e  inferieure d'un petit capuchon. 
( 3 1  Aprks ebullition sui. la toile mPtalliqun, on place I R  matraï R refroi- 

dir sur u n  carton d'amiante. 
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manière sensible de ceux que fournit le dosage efïectué sur  23 cc, 
de la liqueur sulfiirique filtrée. On peut donc eii concluri: que 
l'insoluble ne renferme pas d'acide phosphorique en quantité 
appréciable. 

lnûncuce di i  piiospliate disocliqtie rrur la tyrosiuctse 
et RUP le dimage d e s  iuéimuinco,  

J'ai dkjà niontré ( l )  q u e  les actions oxytlasiques sont favori- 
s&, dans un grand nonibre de cas, par  la présence [le faihles 
doses de sels alcalins, tels que  diphosphates, citrates tribasi- 
ques, etc. 

La tyrosiniise occupant uni: place assez spéci:ilt: dans Ir. groupe 
des oxydases, il rn'a paru utile de rechercher si cet enzyiiie est 
6galeinent sensible B l'influence activarite d'un milieu faihleinerit 
alcalin, el j'ai pu constater que  de  faibles doses de dipliospliüles 
àlcaliris exaltent considErablcn~ent son activité. 

h cet  effet, je rrie suis servi de la rriéttiode qu'a d k r i t e  
hl. Agulhon dans sa thEse et  qui  repose su r  la précipitation 
des ni6l:iniries solubles par  le chlorure de r:;ilciuin. Au lieu de 
filtres tnrk en papier qu'emploie M.  Agulhon, je m e  sers de 
creusets de Gooch ; je  crois que l'exactitude des résultats ne 
peut q u q a g n e r  à. cette substitution. 

Mes expériences comparatives on t  kt6 faites dans deux mnt.ras 
renfermant chacun 500 cc. d'eau saturée de  tyrosine ; on n ajouté au 
liquide de l'un des récipients ,IO cc. d'une solution de phosphate 
disodique rerifeririarit O g r .  28 de ce sel cristallisk ; I'iiutre iriatras 
a recu 20cr. d'eau, pour que  le volurne du  liquide fîit le rnêirie 
dans les deux récipients; on a ajo~iLéensuitedans les deux inatras 
4 c c .  d'un extrait  aqueux de  Russula delica, obtenu en faisant 
macérer pendant 3 heures 2 gr .  5 de champignons dessécti6s dans 
40 ce. d'eau. Aprks agitation. on a 1:~issé l'oxydation se poursui- 
w e  peiidiint 24 heures, puis on a porté la tciripérature à 100° pen- 
dant un quart d'heure, afin de détruire la diastase; après refroi- 
dissement, on a ajouté 10 CC. de solutiori phosphatée dans le 
matras qui n'avait pas  été additionné de  sel et 20 cc. d'eau dans 
l'autre, puis on a versé dans  chacun des deux inatras 5 cc. d'une 
solution de chlorure de calcium à 10 p. 100 ; on a agite, et les 
mélanines se sont précipitées au  bout de quelrpes ininutes ; le 

(1) Comptes rendus de l'Académie des siences, t. CXLVIII, p .  N C i ,  
(2 )  HENRI Acu~rion. 'l'tièse de doctorat es-sciences, fevrier 1910. 
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prodrtil ohleizu rnns phosphate avait un aspect boueux ; I 'nuhe produit 
&nit d ' lm ~ P J I L  I I O ~ I .  il>ibi'~w; 011 a li~issi: di5pwcr perid.lrit  quelque^ 
Iieurcs, et I'on a dEcanti le plus possible d u  liquide surnageant, 
qu'on a conservé jusqii'au lendeinnin ; on a décant6 de nouveau 
le  liquide liiiipirle, qu'on :L rejeté (ce tour di: rriairi f i id i t e  siri;.~i- 
IiFreinent. les manipuliitions ultéiicures) ; puis on  a filtrC les rtisi- 
&is Sur des creusets de  Gooch reliés h unetrompe h eau, et I'on a 
opéré sous une faitile pression. Les c r e u x l . ~ ,  q u i  sont garnis d ' u n e  
mince couche tl'iiiiiinnte, ont  étP ~Echés  h l I O o .  I ~ ~ r s q u e  tout le 
résidu a étC recueilli, on a lavé soiilriinireii~ent, et l'on a séchr rie 
nouvetiu i 110" ; or1 a titré les c rwse ts  avec leur soucoupe, e l l 'on  
a obtcnii un poids P ;  les crcuscts ont alors 6tC plitcés avec leur 
soucoupe ilans un moufle dont on n élevé propxi ivement  la 
t e i i i p h t i i r e  jiisq~i 'au rouge sombre ;  après refroidissement, on a 
fitit de nouveau la tare ; on a obtenu un  poids Pr.  La difYérence 
P' - P n donné le poids des inClnoines. 

Li1 fiilration est foi? longue, et, si l'on n'a pas soin de dicanter 
eoniiiie je l'ai indiqué plus hau t ,  l'opération devient iiiterminalilc. 

Bien qu'un peu longue, cette riikthode est destinée B rendre d e  
réels services, e t  il y a lieu de filiciter M.  Agulhon de l'avoir 
imaginée. 

Voici les r k u l l a t s  que j'ai obtenus : 

Sans phospliate 
- 

Poids des iritSlariines . 47 mgr fi 
Xprés $i heures . . 27 mgr. 2 
Aprbs 48 heures . . 4:i mgr. 3 

A w c  phospli:ite 
- 

Poids des mélanines . 41 mgr. 1) 

AlirOs 24 heures. . . 46 irigr. 3 
Après $8 heures. , . 71 mgr. » (1) 

Coloriition - 
noir-grisih-e 
noir gricàlre 
noir-grisilre 

Colorahun - 
noir &One 
noir  Sbèrie 
noir ebi.ne 

Ces experiences sont concluantes et rnoritrent que les diplios- 
phates alcalins, eriiployés à failile dose, sont de  puissants auxi- 
liaires de  1ii tyrosinase. 

11 ne serait peut-ètre pas tout ?i fait dénué d'iiit6rSt de pousser 
plus  loin cette étude en mesurant les effets que produiraient d'au- 
tres sels alcaliris et r n h e  des traces de  bases libres. 

Enfin il est ~ i t i l e  de faire i-eiiiarquer q u e  le diphosphate ajouté 
à la solution aqueiise de tyrosine rettirde un pcu la rkaction oxy- 
dante à son d&ut (aux doses indiquées ci-dessus) ( 2 ) ,  mais q u e  

(1) Dans cette expérience j'ai employé seuleiiient O gr.14 de plixpliale 
au lieu de O gr.48. 

(% Lors ipc  la tliise de phosphate est ridiiite au 1/10 de celle que nous 
indiquons, Id reaction n'est plus retardée. 
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l'addition d'une petite quant i té  de  glycérine fait  disparaître cette 
anomalie. 

(Travail  exécute' à l'Institut Pasteur dulis les labol-ntokes 
de M .  Fembach) 

A ppOpOR de la reelierelie des nitrates en présence 
des cblep.ateri, I~romatcs, cto., 

per M. Awamo E s ~ i n o s a  Tuumo. 
Chef du laboratoire de l'hbpilal g4neral d e  Guayaquil. 

JI. Emm. Pozzi-Escot a publié dans ce Recueil ({go!), p. 413) 
u n  article relatif CI la recherche des nitrates, :oit en  présence des 
oxydants comme les chlorates, broinates, etc., soit en prbsence de 
grandes quantitEs de hrornures, iodures ; le procédé qu'il recom, 
mande consiste i traiter le mélanse par  In poudre de zinc et un  
excès de lessive de  soude. J 'ai vérifié plusieurs fois cette réaction, 
et j'ai trouvé qu'elIe bit d'un eiiiploi très coinniode e t  prFcis. 
Dons le c;is de prcsence dans  le niilange de  sels arririioniacaux, 
j'ai cherché le  moyen pratique de les élirniner sans  modifier sen- 
siblenierit la iriéthode. J'opère de la  rriariiérc suivarite : 

Dans le ballon, a p r k  addition de la lessive de soude, je  chauffe 
jusqu'à ce que le réactif de Djessler ne doline plus de coloration ; 
je laisse refroidir ; j 'a jouk la poudi-e de zinc, e t  je chauffe de 
nouveilu. L ü  réaction apparaî t  de nouveau. et cette fois elle est 
duc à la réduction des nitrates. Ati  lieu du réactif de  Sessler,  
j'ai eniplogé aussi comme indicateur le papier bleu de tournesol 
sensible. 

iiiétlie:le dc tlosage de l ' ex t ra i t  sec 
claiis les vins, 

Dans le but  de rhponrlre à un désideratum dn corriinerre des 
vins, j'ai étudié comparativement les quatre  niéthodes suivantes, 
qui sont les plus usitées pour  le dosage de l'extrait s t ~  dans les 
vins : méthode de IIoudart,  méthode de Dujardin, methode à 
kO0"arts et manufactures), méthode officielle (dans le vide sec). 

En ce qui concerne la méthode officielle, je dois fnire observer 
que j'ai cru d e ~ o i r  h i r e  intervenir In modification pmposEe par  
JI. Ulnree, qui consiste, a u  bout de 4 jours de sPjour de la capsule 
dan5 le vide çiilfuriqir~, ?I rhanger  l'acide salf i i r iqi i~ et 5 fnire de 
nonveau le vide pendant 48 heures. 

Entre les résultats de la méthode officielle et ceux de la m&me 
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méthode iiiodifiée par  M .  Blarez, il existe, en moyenne, un écart 
en plus de Ogr.008 h O gr.013 ; or, cornine on  opère sur  une prise 
d'essai d e  5 cc., l 'erreur est de Z g r .  6 à 2 g r ,  6 p a r  litre. 

D'autre part ,  comme ces écarts n'otrrent aucune constance, il 
n'est pas possihle d'en tenir compte, d'oii il ressort qiie je consi- 
dére comme indispensable d'opérer comme le recommande 
31. lllarez si l'on veut avoir un  résultat sérieux. 

.le crois aussi qu'il n'est pas  inutile de faire remarquer qu'en 
employant les méthodes densini6triques de Iloudnrt au de  Dujar- 
din, il faut éviter de  comparer le poids donné par  l'une de ces 
méthodes appliquée successivenient s u r  le  vin sain, puis sur le 
inéme vin devenu malade. J 'ai,  en effet, observe qiie I'augmen- 
tation d'acidité volatile correspond à une indication plus faible de 
l'instrument, ce q u i  tierit, sans doute, h ce que quelques inaladies 
(la tourne, l 'amer, les différentes casses) s'attaquent B des $16- 
nients entrant dans la constitution de  l'extrait ; les unes agissent 
p a r  oxydation et  décomposerit quelques constituants de l'extrait, 
tels que 1;i glycérine, cornme je  l'ni inontré r6cemment, ou hien 
encore provoquent l'insolubilisation d e  matières colorantes ou 
autres ; d'autre part ,  les acides voliitils e t  les aldéhydes formés 
au cours d e  ces diverses altérat,ions modifient. l a  tension superfi- 
cielle du  liquide. d'où nouvelle cause d'erreur. 

Sous le bénéfice de  ces observations, j'ai établi Ics rapports 
existant entre les difT6rentes iiibthodes de dosage de l'extrait s rc :  
ils sont expriinés dans le talileau suivant : 

Soiii 1000  arts 
ilcm Iii iiirtlioile et 

eiii ployée 1)ujartliii iiiaiiuPacturci) Ol'licielle 
- - - - 

Houdarl. . . . 1 .O62 1.14% 1.36% 
Dujardin . . . 2 .OC# 1 .304 
10uO ( A  et nl) . . 1.214 

Les noriibres placés dans les colonnes sont des coefficients 
moyens p a r  lesquels il faut multiplier le poids obtenu par la 
méthode placée sur  la méine ligne dans la première colonne pour 
avoir le poids qu'aiirait doririt! l a  rri8tliode placée au  haut de la 
colonne dans  laquelle figure le  coefficieqt. 

Au cours des expériences faites pour rechercher les coefficients 
ci-dessus, je nie suis demandé s'il ne serait pas possible, a u  
moyen d'un densimètre ordinaire, d'obtenir rapidement des résul- 
tats compar,ables à ceux fournis par la methode ofticielle. 

J'ai été ainsi conduit k la niéthode suivante : on soumet b 
l'évaporation ou a la distillation u n  volume connu de vin, par 
exemple :IO0 cc., qu'on concentre a u  tiers de  son volume, soit à 
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100 cc. ; on laisse refroidir jusque vers 20-300 ; au  moyen tl'uii 
densiinktre ordiliaire, gradué de 1 .O00 1.100, on prend la tlen.;ité 
tle ce liquide, en même temps qu'on en prend la ternp6i.iit~ii.c au 
moyen d'un therrnonii:tre sensible. 

.\les expériences on t  inontré que, pour  une élévnlion de. tein- 
pérature de  5 0 ,  il y :i un  abaissement d'indication densiiiiCtri- 
i p e  de 0,003. 

Cette constatation faite, il n 'y a plus qu'à utiliser les coeffi- 
cicnts fournis par  la table dt: 31. Blarez, puis à diviser lc résultat 
par le coefficient einpirique 2,87. 

Voici la tahle de Blarez (Vins et spi~.itucziz, p .  106). 

Densite voiqine de 1,0140 ciriployer le cocflicient 0,210 
(( (I 1,0160 r 1 0,212 
r (L 1,0180 u r 0,220 
r c c  1,0190 (< 0,215 
R c 1,0200 « (1 0,230 
(< u 1 , 0 5 0  r c 0,235 
(( a 1,0300 u 0,240 
# (< 1.0350 « o,otn  
a << 1,0400 a I 0,250 
c H 1,OXiO « << 0,260 

E.re~plc : Un vin réduit au tiers (le son volunie a donni. comme 
deusité 1 .OS:. 

Température 23". 

On cherche 282 dans le tableau ci-dessus, c'est 300 qui s'en 
rapproche le plus ; or le coefficient de 1,0300 est 0,240 ; nous 
avons donc : 

L'cxtiüit sec fait dans le vide par  In inéthotle officielle (iiiotlifi- 
cation Ijlarez) a donné 23,4, soit une  erreur dc 0 g r . i  en p!us, 
ce qiii est nkgligrnble. 

Cette méthode est très simple, et, coinine tous les principes 
volatils tlii vin ont disparu, la tension superficielle est moins faci- 
lerrieril influeripble ; c'est d u  reste ce qui explique qu'il fii~it  urie 
vari;rtiori de lenipérnture d e  5"ppor amener une variation densi- 
iii6lriqiie de 0,003, d'oii diminution très grande des chances d'er- 
reur. 
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Recherchant un  indicateur acidi et alcalimétrique tres sensible, 
j'ai été amené  k copuler le  d i a m  de I'acirle anthranilique avec la 
p-diinéthylaniline, pensant obtenir le colorant que Ruppe e t  
Loose (1) ont fait  connaître sous le nom de mi.thgl-rougr et qui  
serait  l'acide p-diinéthyl-ainino-azo-11enz8ne-O-carhonitu et dont 
j'avais trouv6 l'indication dans un  travail récent, de IIuybrcchts(2) 
avec la formule : 

C )  - A . = A . -  - Az(CI13r. 

\ 
CO011 

Il parait ,  en effet, que la diazolation de l'acide o-aniino-ben- 
zoïque et la copulation du  diazo en solution chlorhydrique a v c  
le chlorliydrate de la p-dirnéthylaniline devraient reproduire ce 
con1posé. 

J'ai diazoîk l'acide anthranilique en solution chlorhydrique par 
un  ICger excès d'acide nitreux, à la température ordinaire; le 
diazoïque ohtenu a étB copulé avec u n  grand  excès d e  chlorhy- 
d w t e  de p-diméthylanilint,  et le dérivé d i a m a m i d é  obtenu a 
été transformé. en diazoïque par  ébullition de la  solution en pré- 
sence d'un excEs notable d'acide chlorhydrique et de chlorhy- 
drüte d e  p-diméthylaniline. La solution a été filtrée chaud, 
précipitke par saturation d e  la liqueur avec u n  excès de chlorure 
de  sodium ; le précipitk qui adhkrait aux  parois d u  ballon, a Cté 
rapidement lavé à l'eau froide, puis  dissous dans l'alcool absolu. 
d'ai ainsi obtenu une solution rouge-brun, dont  quelques goutles 
coinrnuniquaient une coloration brune B l'eau pure ou acide, 
coloration qui virait  tirztsqmment a u  jaune  p a r  les alcalis. Le 
virage Etait extrCrrierrient lirusque, ce qui est assez rare et fo r t  
précieux pour u n  indicateur; celui-ci est, d u  reste, indicateur des 
acides forts seulement, car  il est seulement acide au premier 
hpdrogkne i3e l'acide phosphorique. 

Yu les propriétés particulières des azoïques carboxylis, il 
paraît  fort probable que ce dérivé azoïqiie n'ait pas encore été 
préparé,  mais je ne saurais l'affirmer; e n  tous cas, il m'a été 
impossible d'en trouver l'indication dans la documentation q u e  
je possède, et il m e  parait à peu p r b  certain qu'il n'a pas Cté 
recommandé encore comnie indicateur ; sa sensibilité est cepen- 
dant  i~icoritestiible. 

( l )  Derichle,  41 ,  1908, p. 3903. 
(2) Bull. Soc. chim. Belg., t. XAII I ,  p. 3 4 9 .  
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0I;VUE DES PIJBLICAT IONS FRAWÇiISLS 

I l e p i - o c l i i c i i n n  s ~ . i i C I i C l l r ~ i : c  du s a p h i r .  - 11. \'ER- 
SiCLTLL ( I h n p t e s  ~ P I ~ U B  de ï i icndiruie des s c i m c ~ ;  du 17 janvier 
6910). - 5181. Sainte-Claire-Dcuilie e t  Caron ont adniis que le 
s n p h r  oricritül doit sa  couleiir bleue k In p r k e n c e  d 'une  petite 
quaiititi: d'oxyde de chrome B u n  degré d'oxydation in firicur B 
celni du sc:squioxyde. .Ayit.rit obtenu siiiiult;inéirieiit, daris quel- 
ques-unes de leurs expériences, des crist:iux de rubis et de corin- 
don coloré en bleu, ils ont  peiisé qiie 1s différence de  couleur exis- 
tant entre le rubis et le saphir  rtisitle dans les proportions d'oxyde 
de cliroine ou daris l 'état d'oxydation du  chroiiie. 

Les essais faits jusqii'ici n'ont pas  r k i m i  ii prodiiire d i s  cris- 
taux de saphi r ;  on est parvequ sirnpleinent à obtenir d u  riiliis 
plus ou inoins liAle, ou dii corindori incolore, suivant qiie la 
réduction 6t:rit plus ou moins complète. 

JI. Verneuil a fait des expérieni:es dans  lesquelles il a rernplaci. 
le sesquioxgdo de chi.oine par  le peroxyde de fer, et i l  a obtenu, 
en iiiilir:~ r6ilucleur, des cristiius colords en bleu sombre, prenant  
une teinte noire a la lurnikre artificielle ; bien que  lii fiainirie d u  
chaluiiieau oxhydrique présente des propriétés réducti-ices, celles- 
ci sont insuffisantes pour  réduire notablement le sesquioxyde de  
fer. 

Les essais faits avec l'oxyde de fer magn6tiqiie sont  h peu prBs 
identiques ; on lie peul donc pas obtenir,  pa r  fusion a u  clialu- 
nieiiu oxhydrique, un saphir  coloré p a r  l'oxyde de fer a u  mini- 
mum . 

I I  en est autrement si l'on fait intervenir u n e  faible propor- 
tion d'acide titanique (2,s p. 100 d'oxydc de fer magnétique c t  
5, IO00 d'acide titüriique) ; la réduction de cet acidc en oxyde d s  
titane peut devenir suffisante et permettre la formation d 'une  
couleur bleue identique & celle du  saphir .  

Dans I'élat actuel des connaissances, il semble vraisemlilahle 
d'adincltrc, h cVt6 du saphir  coloré par  l'oxyde de chrome, un  
saphir coloré par  les oxydes de fer e t  de  titane. 

Carnctér ls~ t lon  de I 'c ieétone.  - M. DENIGÈS (Dulletirt 
de l u  Soctite de plwrnnçie de Bordeaux de noveiiibre i909). - 
Pour caractériser l'acétone, on utilise la réaction de ~ e ~ : ; l  ou 
celle qui consiste à produire de l'iodoforme par un  prockdc con- 
sistsiit ii transformer l'acétone e n  acétylcarbinol; on chau& 
pendnrit % O  minutes, d a n s  un  tube essais, un mélange de  Occ.4 
d'acétorie et  de  10 cc. d'eau broiriée (O cc.6 de brome pour 100 cc. 
d'eau); on fait  bouillir jusqu'à ddcoloration et disparition des  
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vapeurs de  brome;  l'acétone est ainsi transforrntie en broinacé- 
tone; on prend 5 cc. du  liquide obtenu, qu'on additionne de Occ.5 
d'une solution de carbonate de soude iL 10p.100 de sel nrihylrc; 
on fait bouillir ; la bromocétone est ainsi transformée en ac6lyl- 
carbinol ; on prend O cc.4 d u  nouveau liquide obtenu, qu'on addi- 
tionne de O cc. 1 d 'une solution aqueuse de bromure de potassiuni 
11 10 p..ZOO et de 2 cc. de SO41l"(D = 1,84) ; après  agitation, on 
ajoute 0cc. l  d'une solntiori :~lcoolique d'acide salicylique nu 
vingtième, ct l'on afiite de nouveiiu ; il se  développe B froid une 
coloration violette ou rouge-violet ; avec le gaïacol, la coloratiori 
est bleue. .\LI lieu d'acide salicylique ou de  gaïacol, or1 peul 
employer O cc.1 d'une solution alcoolique de codéine au ving- 
tiénie et 2 cc. de S04fI'; dans ce cas, la coloration est encore bleue. 

On p e ~ i t  appliquer cette caractérisation de I'iicétone à des solu- 
tions 6tendiit:s de  ce corps;  on ophre alors s u r  10cr. di: soluticin, 
nusiluels on ajoute 1 ou 2cc. d'eau bromée. 

Les homologues de l'acktone ordinaire ne donnent pas de  rkac- 
tion sern1)lahle. 

Rémotion8 dues n l'état oolloïdal du lait c r u .  - 
JlJI. BOI1DAS et TOUPLAIN (Cornples rendus de 1'Acudhrrie ~ P S  

sciences d u  7 février 2910). - KU. Ilordas et  Touplain out prk- 
ckiemnient établi (1) que, dans  un  lait de vache chauffë ii 21Ou, I J  
caséine d6conipoçe encore l'eau oxygén6e et que ,  sous l'influence 
dcs sels de cheux du  lait, il se produit une coloration hleue en 
présence de la phénolplitaléine. 

BIM. Bordas et Touplain ont cherché les causes qui pouvaient 
favoriser In décoinposition d e  l'eau oxygénée en l'absence des 
enzymes qui ne pouvaient plus exister dans le lait soumis i t  Iii 

teiripCratiire de 0'. 
On sait  que l'eau o x y g h é e  est d6composSe par une foule de 

corps poreux (cellulose, tripoli, pierre-ponce, etc.), par descorp 
insolubles finement pulvi.,ris6s et  secs (talc, sable, c:irhonate d e  
chaux, etc. ). Ces corps, lorsqu'on les ajoute à un  lait préalalile- 
iiient chaufTé, produisent les réactions colorées attribuées jus-  
qu'ici aux enzymes peroxgdüntes. 

On sait  aussi que les solutions métalliques colloïdales decorn- 
posent l'eau oxygénée avec plus ou  moins d'intensité, mais I ~ I  
p lupart  de ces colloïdes sont colortis et ne pouvaient r'tre utilisés 
pour  les expériencesentreprises par BI.11. Bordas ct Touplain ; ils 
se sont alors servis de  I'oxalate de fer et d u  lactate de fer, qui 
décorriposent l'eau oxygéntre et qui,  de  plus, donnent toutes les 
réactions caractéristiques des enzymes d u  lait  cru. Le Ixctate d e  
fer dkornpose l'eau ox@née avec une telle intensité qu'il 

[ l )  Voir Annales d e  chimie a n a l g t i p e ,  1909, p .  265. 
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devra\it, d'après les théories admises, posséder une calalase trés 
active. 

On peut remplacer le lactate ou l'oxalate de  fer par  l'argile col- 
loïdale. 

Ou pourrait donc dire que I'oxalate de fer,  le lactate de  fer. 
l'argile renferment des anaéroxydases, des catalases, etc., et ces 
conclusioris seraient aussi Ikgitirncs que celles qui il6coulent dcs  
travaux faits d i ~ 1 1 ~  ce S ~ I I S  sur  le lait c r u ;  mais si, abandonnant 
la théorie des enzymes peroxgdantes du  lait cru,  on rattache ces 
phénoinênes h une action catalytique provoquée par  l'état col- 
loïdal du lait, on a immédiatement l'explication de toutes les 
réactions. 

Pour que la dtiirioristratiori fiil encore plus fri~pparite,  MM. Ror- 
das et Tou~ia i r i  ont rktabli l'état colloïdal d'un lait a ~ r h  l'avoir 
d6truit par la chaleur;  pour  cela, ils ont pris du lait cru coiiipli~- 
teinent écrkrnF, qu'ils ont porté k la température de 8J0, afin de 
n'avoir aucune coloration nvee les réactifi  généraux utilisks, puis 
ils lui ont füit s u l i r  une sorte de  laminage, d e  maniére k riitliiire 
la caséine 2 u n  état de finesse tel qulel!e reste en suspension dans 
le lactosérum (on obtient ce résultat p a r  le procédé designé soiw 
le nom de fixation; pour plus de précautions, ce lait a été ensuite 
stérilis6 à. 110"I)ans ces conditions, l'expérience démoritre que 
le lait, qui t';lait siris action s u r  les réactifs ilprès avoir Clé chüuff2 
il Go, rlécoinpose l'eau oxygénée et se colore en bleu avec le 
sPactif de Storch lorsqu'il a été pulvérisé et  chauffé l~ ! I O o .  

Ces faits démontrent m ' i l  n'est nulleinent nécessaire ti'nltri- 
Jiiicrli l'intervention d'anaéroxydases, de catalases, etc., la décoin- 
p i t i o n  de l'eau oxyginée daus le lait cru. 

En ce qui concerne tout au  moins les peroxydases, I'état p h y  
i q u e  du lnit est seul modifié p a r  le chnulrage 850 ct il peut étre 
i'fitnbli par  lii /ixntion. 

Cniiipositioii e t  hypoaeidlté cl II lnit den vaclics 
~ l t c in te s  d e  toliereolone mammaire. - Ar. dlOR\-OISIS 
Comptes rendris dr: 1'Académie dessciences des 18 et 26 octohre !!IO!)). 
- JI. Monvoisin a constaté que la composition chimique du lait 
stlcri'té par les vnchcs dont  Ics triamelles sont atteintes tlc tubcr- 
culuse vilrie depuis les premières atteintes jusqu'h la pkiiodr: 
ultirue de I'afTectiori, et que cette composition finit pa r  se rappro- 
cher de celle du sérum sanguin, ce qui prouve que. lorsque la 
innlndic est t.ri:s avnricée, l'4pit.héliiirn mammaire laisse passer, 
siiris le modifier, tout ce que le sang lui  apporte. 

La  matière grasse, le lactose, la caséine (mais non les iriatikres 
:ilburninoïdes caractéristiques du  lait) sont élaborés en plus fai- 
I~lcquantitC qu'h l'état normal. Cette diminution aboutit à leur 
disparition piirtir:lle et 11iSme corriplèle. 
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Les coinposnnts du  lait qiii pi'oviehnent du  sang p u  siinple 
filtration (albumine e t  matières iiiinérales) sont plus :ilioiidaiit, 
qu'k l'état normal. L'augmentation tic la teneur en alhuriiine se 
traduit par  une augiiientation de  l'azote totiil, qiii, clkteriiiintl piir 
le procédé ICjcldalil, atteint parfois le doublerIr: l'azote norrii;il. 

Les cendres du  lait malade s'éIL:vent rapidement cl iitl()igricnt 
prbs de 1 0 g r .  par l i t re ;  c n  rnc\nie temps, leur rciiiiposiliori ~ a r i c . ,  
et leur partie soluble, principalernent le chlorure d e  sodiurii. 
s'üccroit~ nota1)lement. 

Le point de cot i~élnt ion reste assez longteinps invariable 
(- OoD50): griice h la modiflcatioii survenue dans  la conipositioii 
,je', r,l. LI t ' :  I L I L $  - , . .  iiiinéraleç. 

L'indice Je  réfraction du sérum (prépari! par addilion d'iicicl~. 
acétique), qiii est \out naturellement assez consid&nblcrnrii~ 
influencéIpar, lazquantité de lactose, diminue au  fur et à illesiin 
que le sucre~disparaf t  . 

Par suite d e  la plus grande teneur en sels minéraux soliil)le~, 
la conductibilité 6lcctrique du  lait inaladc s'accroît. .II 3lonroisin 
a Iiouvé,,l)out~la valeur de la résistance spécifique, de 2 1 6  à 133 
ohins, :ilors]que;la résistance normale est d'environ 240 ohnis. 

Ilnfin, I'aciditii décroît. 
On ti-ourêra dans le  tableau ci&ssous, en regard de la cornpo- 

sition du  lait norinal, ccllc du  lait de vaches atteintes de t u l m  
culosc irianiniaire ct relle di1 skriim sanguin ; les chiffres in di qui'^. 
se rapportent k 1.000gr. d e  lait. 

Acidité (en acide ,laclique). 
Matières albuminoïdes. . 
Azoletutal . . . . . 
Mabière grasse . . . . 
Sucre . . , . . . . 
Cendres.  . . . . . 
Chlore (en chlorure de 

sodium) . . . . . 
Indice dc  r@fraclion;à i30 .  
Point de  congel.ation . . 
Résistance . . . . . 

Lait normal Lait tliliPrculeur SCruni szn;uii 
- - - 

1 , 3  de 0,12 ii O,% - 
38,s 72,i 75,O 

3,87 de 8,29 a 10,80 - 

46,s  0.7 de i h 3  
4-33  (lactose) de O à '2,O 2 (glurose) 

7,3 9,G 8 7  

Les causes de l'abaisseimnt de l'acidité sont niultiples : c'est. 
d'aliord, la disparition graduelle de CO' dissous ; c'est ensuiti'd 
diiiiinution progressive e l  rapide d e  la caséine. II Monvoisin a 
coristaté cette diminution de la caséine en dosant  par le  prucédé 
Kjeldatil l'azote total;  il a dos6 l'azote d e  la caséine après préci- 
pitiltion par  l'acitle acetique, celui des autres  rnatii\res nlliuini- 
rioïdes prbcipitées par l'acide phosphotungstique, et enlin I'azali 
a n . i j é .  Il a obtenu les résultats suivants par  litre de lai t  : 
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Lait mrrnal Lail lul>erculeur - -"- 

Lste total. . . . de 4,s ii 5,k de 5,38 a 5,93 
- de la caséine . 3,7 4,3 2,94 3,18 
- des albumines . 0,82 1,08 1:93 2,45 
- amidé . . . 0,13 0,24 0,30 0,52 

CM autre cause influe s u r  l'acidit6 d u  lait;  on constate, e n  
eçfet, ulte diminution d& sels acides lorsqu'os d m  l'acide p h m -  
& w i q w  et la d i a u x  sur le  ré j idu  de l'incinkration de  l'extrait 
sec. Voici des chiffres trouvcis p a r  M. Monvoisin : 

Lait normal Lait tuli~rculeux - - 
Acide phosphorique. . 27 10 
Gliaux. . . . . . 21 &7 

L'hypoaciidté des laits tubwculeux nie tient pas ?i une satura- 
tion partielle des fonctions acides de  leurs  constituants par  I'am- 
moniaque provenant de  l'action des bacilles tuberculeux s u r  les 
matières ülbuminoïdes. 11. Monvoisin n'a j.arnais réussi à mettre  
e n  Cvidence l'ammoniaque dans ees laits.  

Lorsque la mammite est provoquke par  certains microorga- 
nismes, le s;treptocoque p a r  exemple, l'acidité du lait n e  diminue 
pas parce que ces mic~oorganisrnes transforment le lactose e n  
acide lactique, maislebacille tuberculeux ne produit jamais cette 
transformation. 

RI. Alonvoisin considére dome I'hypoacidité des laits de  vache 
corritrie corrélative de  l'envahissement des mamelles par  le hacille 
de Koch. En k'absenee de  l'épreuve A la tuberculine, le dosage d e  
l'acidité du  lait récenimcnt rccueilli permet de fixer la nature 
d'une mammite douteuse, et l'on peut conclure à une  tuberculose 
mammaire si le lait est hypoücidë, et celaquand ni8ine l'exaiiien 
iuicroscopique du  culot de  centrifugationdu lait ne dicélerait  pas  
la présence du bacille de  Koch. 

Tout lait qui, au  sortir de la mamelle, pr6sente une acidité 
inf6rieut-e au ehifrre minimum normnt doit tltre iinpitoyahlemcnt 
exclu de l'alimentation des enfants. 

Déieriniiiation indirecte de  la ricliesse Imcté- 
rlennc dn lait dc vache ; catalastn16trie. - 11. .J. S,in- 
111OU (Journal de pharmacie et de chimie, 1910, p. 11 3). - l a  
valeur alimentaire d'un lait est déterrnink par  l'analyse chiini- 
que  ; la valeur diététique, qui  est subordonnée k sa  purettr bac- 
térienne, ne peut guère etre déterminée que p a r  l'analyse bacté- 
riologique, qui  n'a, le plus souvent, qu'un intérét rétrospectif. 
Le doqage de l'acidité permet cependant de se rendre compte d e  
I'alt6rrition du  lait, mais alors seulement que les ferments lacti- 
ques ont d0jh opkr6 la t~ansforniat ion d'une certaine quantite de  
lactose. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le procédé que l'auteur propose permet de se rendre coiiipte 
(lu dkveloppement progressif des germes, qu'on peut  suivre pour 
ainsi dire pas à pas, alors que l'acidité ne donne encore aucune 
indication. 

Le lait de vache contient, l'état normal, une  catalase, prin- 
cipe cat:~lyt.iqiie provoquant la dkcomposition de  l'eau oxyghbe 
en donnant u n  oxygène inactif sur  la parapkiénylénetlia~i~ii~e, Ic 
gaïacol, etc. Cette catalase se trouve en quantitt! trPs faible dans 
les laits rkcemment traits.  10 cc. d'eau oxygénée ( h  10 nu 12 \oh-  
mes). asités avec 10 cc. de lait, donnent, aprés un  contact dc 
10 minutes, u n  dégagement d'oxyghne variant de O cc. à Icc.2 el 
atteignant exceptionnelleinent lcc.8. 

Outre cette catnlase, que l'auteur a appelée physiologiyii~, il en  
a sianalé une deusiCme, qui se développe dans tout lait laisse prn- 
dnnt pelyue temps au coutnct de l'nit. Cette deuxiEme catalase, 
appel& microtiient~e, est un  produit comtant de l'ensenienceiiient 
de tout lait par  les germes de  l'air ; elle est fonction de ces geriiies. 

La puissance catalytique est d'autant plus considérable que le 
lait est plus containinir. I I  est évident que,  dans un  lait conserrC 
par  le froid, les geriries rie se développant pas, le liqiiide garilc 
toutc sa  fraîcheur et peut se conserver fort longtemps saris altk- 
ration. Dans un  pareil lait, le principe catalytique iiiicroliien ne 
se  dhveloppe pas. Mais si la température est 6levée (180, ?Oo, X"), 
les gerriies pullulent avec rapidité, faisant augmenter dans les 
nGnies proportions le pouvoir catalytique du lait. 

On peut donc inclireclenient, pa r  le volume d'oxygène c l C p $ .  
ilkterrriiner le degré de  pureté bactCriologique d'un lait et, pilr 

suite, sa valeur diététique. 
Cn lait qui,  deux heures après  la traite,  dégageait Occ.4 d'oxy- 

gène, iiinintenu à 10° environ (température d'hiver),  en a dépagk 
lcc.8 oprés 24 heures, 6cc.3 aprés 48 heures et 40 cc. aprés 7 2  
heures. 

Un autre  lait, qui ,  une  heure aprEs la  traite, dégageait Occ.7  
d'oxygkne, iiiaintenu & 23" environ (teinpkratiire d'été), en n 
t l i :pg6 l c c .  3 apriis 3 heures, 2cc. 8 aprés  5 heures, Ccc. 1 ;iprés 
8 lieiires, 6cc.6 ;il)rEs 10 heures, 10cc.4 après  14 heures e t  iScc.7 
: 1 p é s i 8  heures.  

On peut aririiettre coiiime limite maxima,  pour un lait f r i ~ i ~  
destins à la pukriculture, un d6gageiiient de 2G.8 d'oxygènr. 

\'oici coiiirnent on opère : 
Ikins le flacon parfaitement propre d'un uréoriiètre à peu p r h  

seml~lahle  à. celui  le Dénigcs, que chacun peut niodiiier 11 son 
~ r k .  ori inet 10 cc. du  lait ù examiner, bien mdlauyd nu prédnble, el 
l i l cc .  d'eau oxygknée A 20 ou 22 volurnes; on m6lange vigour~u- 
sement ; on laisse 10 iiiinutes en contact, en agitant de teriips ii 

:iutre : on fait la lecture après avoir r6tabli les niveaux ; (:ln 
i.niiii~nii, pour plus de prkcisiori, il l5O et 760 rriillirri. 
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Séparation du nciecharose d'avec le l~ctose pmr le 
ferment bnlgnre. - RI. MAI1(;AILLAN (Comptes 1-endus de 
Idcademie rlrs sciences du 3 janvier 1910). - M M .  Bertrand et 
Uuchacek ont montré (1) q u e  le ferment bulgare, cultivé dans des 
milieux contenant du lactose et d u  saccliarose, détruit le lac- 
tose, qu'il transforme en acide lactique, et ne touche pas a u  sac- 
charose. AI. Jlargaillan s'est l ivre à des recherches qui  confir- 
ment les faits avancés p a r  MM. Bertrand e t  1)urhacek. 

[)'autre part ,  I I .  IJourquelot a montré qn'on peut ohteriir la 
fermentation alcoolique du  galactose p a r  une sorte d'entraînement 
à l'aide du dextrose, du  mannose ou du maltose, et M. Margaillan 
avait d'abord pensé pouvoir obtenir l 'attaque (lu saccharose par  le 
feriiierit bulgare grnce à u n  entraînement du  r n h e  genre B l'aide 
du lactose ou d u  glucose, mais l'expérience n'a pas confirmé 
cette p r h i s i o n ,  et le saccharose est resté inattaqiié ; il y a donc 
18 un rriogen de rechercher qiialitativeinent et quürititativernent 
le saccharose en présence du  lactose ou du glucose dans les 
iiiilieux naturels. Le ferment bulgare dktruit le lactose, et le 
saccharose est ensuite dosé après avoir été interverti. Cette 
rni:t,hode est applicable aux laits crmderisés additioririés de 
saccliarose et aux laits maternisés suivant les formules de Ijudin 
et Michel. 

Appareil pour do~rr  d ~ n n  le lait l'acide oiirhonl- 
que MOUS scm divers ktats ; cnrl~ouodoseur. - il[. RA: 
R I L L ~ ~  (Jowzal de plrarmricie et de chimie du  16 noveirihrc 1909). 
- RI. Uarillk ü irioutré précédernirierit (2) que le lai1 reriferrrie 
(les carbonopliosphates et que, dans les laits pasteurisés, ces car- 
l~onophosphates sont dissociés, d'où résulte une dkcalcific d 1' ion 
partielle du lait, en inSrne temps qu'une dérninlralisation phos- 
phatbe. Ces modifications chimiques ayant  une importance 
inconteslable lorsque le la i t  est destir16 B l'aliriieriliilioci des 
enfants, il y a intérêt à doser dans le lait  l'acide carhonique qu'il 
renferme sous ses diveri: états ; c'est dans le but  de pratiquer ce 
dosageque  JI. IJarillé a imasiné l'appareil auquel il a donne le 
nom de cal-bonodoseur (3). 

Cet appareil se compose d'un ballon B2 de 2 litres, plongé dans 
iin hain-marie RI e t  fermé par  un bouchon IC à deux trous. Dans 
un  d e  ces trous passe u n  entonnoir à rohinet dont la douille, 
rcirl6c int6rieiirement pour  reccroir un  bouchon en caoutchouc m,  
corniriunique ?i l 'aide d'un tube C avec deux barhoteurs H et Br 
contenant de  Iü potasse; dans le  deuxième trou du bouchon K 
[lasse un  réfrigérant ascendant de Liébig H, cornmuniquant 

il) dnnnles d e  l'Institut Pusteut'. 1. XXIII .  p. 4 0 2 .  
12) .innules de chimie analytique, 1910,  p. 25.  
(3) Cet iippareil sp trouve cliez M .  Raoul Neveu, 35, rue de la hlontagne- 

Sainte-Genevikvc, a Paris. 
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avec un flacon de seeuurs S, 2 deux tubulures ; entre ce fiacm S 
et l 'aspirateur A ,  sont j n t q o s k s  : l n  deux +ronvettes T et T', 
contenant de l'eau de baryte ammoniacaie et dans  lesquelles plon- 
gent deux tubes ii renflerneut aalripouliuire, permis de trous fili- 
formes ; 2" un flacon J contenant de  l'eau de  c h a u x  ccrrnrne indi- 
cateur. 

L'extr6rnitk d e  tous les tubes dégagement est effilée, de 
mnniére ralentir e t  régiilüriser I'absorption d e  l'acide carbo- 
nique. 

l'oiir doser l'acide c;irhoniqiie libre ou combiné faiblement, on 
introduit dans le Iinllon il', par  l'entonnoir ù robinet, 800 cc., dc 
lait, e t  l'on chaufîe à : O 0 :  lorsqu'a cessé le dégagement gaziiux 
qui se produit et  qui se fait  dans l a  direction Ii S T T', on ouvre 
le robinet de I'aspiiciteur h et la pince d e  Mohr qui empêchait 
taule entrée d'air dans le l - iar l )ot~ur  B. L'air traverse les barbo- 
teurs B e t  B', dilm lesquels il se ddxirrasse de l'acide carbonique 
qu'il renferme, et il chasse les dernières traces de gaz que 
renferme l'apparei.1 ; le précipitb, de ciirbonate de baryte formé 
est transforrnP, par  addition d'HCI, en chlorure de haryum, 
qu'on dose voluinétriquement B l'aide d'une wliition de nitrate 
d'nrgc:rit, en préserice d'an excEs de  chromate de  potasse conme 
indicateur. 

Cette opération fait connaître la quant i té  d'acide carbonique 
esistant nornialernent ensoltition dans le lait et celle résultant de 
la dissoriûtion de la combinaison carbonophosphntée. 

011 ajoute alors au l;\it contenu dans le ballon B' une solution 
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d'acide tartrique au cinrpièriie, e t  l'on obtient, dans  cette deuxikme 
opbration, un nouveaa dégagement gazeux reprisenlant  l'acide 
carbonique contenu dans le lait sous forme de carbonates nor- 
maux r i d e  carbonates de dissociation 

Pendant ces ophiiitions. l'eau de chaux  conteiiue tliiris le r e n -  
iieirierit r doit rester l impide.  

D'iiprés M. Barilli., le lait analys6 peu de temps n p r k  la traite 
contient en mnyenne 67 cc. d'acide ca~tioriiqiie, et cette q u a n t i t C  
tombe à 86 et m h n e  à 36 cc. plilsieurs heiires aprhs. Dar i  le lait 
pasteurisé, un n'en tronvc plus qrie dc 22 à 30 cc. 

V~rlatfvns olisrrl-kes ~ R I I S  l n  c o ~ ~ ~ p ~ s i t i v ~ n  des ~ n i u -  
clc~ax. - JI. IlCIIIEL1 (Ailnales dos f i l lsi f ixl ions rie riuveiiil~i~e 
i9n9).  - Autrefois on ne dori.riait le ri .~in de snir~doua qu'il 1'1 
graisse olitcriiie p a r  fiision d e  la pnnrie d e  porc: ; :iiijciuid'h~ii, ce 
noin s'applique h la graisse provenant de luutes les p r t i e s  adi- 
peuses du porc fondues ensemble ou s6p;iréirierit,, ct cette dkriiii- 
tion a été consacrée par u n  décret en date  du 11 i n i m  1908. 
N. Durier n constiité q J e  les constiintes des graisses prorenaiit  

des diverses pai-ties adipeuses du porc dif'f'kreiit riotablenient les 
unes des autres ; d'autre  part ,  or1 observe des variations nori 
nioiris iiripuitantes suivarit les races des porcs et. suivant  I'ali- 
inentation à. laquelle ils ont 6té souriiis. C'est aiiisi que le porc 
nourri avec des glands donne un silindoux jaun l l re .  tandis que 
le laitage, les pomnies de terre, I'orse, etc. donnent un  saindoux 
blanc. 
Le pint de fusion varie suivant ln saison, le riiode d'aliineiita- 

tion et la rCgion du  corps d'où provient la graisse. 
L'indice ~CfrnctoniClr-kyue varie suivnnt l a  partie de l 'animal de 

laquelle le graisse est extraite. 
L'indice d'iode varie arec les n i h e s  causes et d a m  le  iiaème 

sens que l'indice réfractometrique. 
Les exp6rienccs qu'a faites M.  Durier lui pcrrwttc.nt d c  dire que 

lieaucoiip d e  fabricarits hsnuètes encotzrraient une curidarnuation 
si l'on appliquait k Leurs produits les chiffres donnés par  les 
auteurs spéeül~m. 

On d i s t i n p e ,  au point de vue  technique, les gi.aiss;çc?s des 
diverses r6gions d u  corps d u  porc d'après les déiiominations sui- 
vantes : 

L'ent~e-cœw ou sraisse de la cavité thoraclque. 
La cripine ou grand kpiploon, fuiniée par  deux replis d u  p h i -  

toine entourant l'estomac et souvent fondue avec la panne. 
La p a l m e  ou graisse p(:rilonéde, tapissant la cavité aliilonii- 

nale; lorsqu'elle est foritliie à parl, elle cunstiliie l'nzan!)~. 
Le gras du nzcnu et le ciuiudin ou graisses de l'intestin griile et 

du gros intestin. 
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Le rûtis ou graisse d u  rnésentère. Cette graisse a u n  point de 
fusion très klevé, ce qui  la fait apprécier p a r  les fondeurs. 

Le fuseau ou graisse englobant la partie terminale de l'intes- 
tin. 
. Le l m a d .  

JI. Durier a examiné des graisses prélevkes s u r  les dilrérentes 
parties de  porcs de race limousine, qu i  sont nourris de al:inds, 
de ch8taigries et  de laitage, et de porcs de race vendkenne, dont 
l ' a l i m e n t a t h  se cornpose de laitage, de pommes de terre et 
d'orge ; ces graisses ont  été recueillies 10 heures après la mort 
et fondues séparément par JI. Duriez lui-meme & feu nu, puis 
filtrées. 

Voici les rksultats qu'il a obtenus pour  la race limousine : 

1)kintion Acid': grus 
Diviation tiiilvro- Iridice libre, p.  l(10 

oleoiefrue- rél'ractuiiié- de  11idic.e en  :II ide 
tométriquc triquc réfraction rl'iotlc olciqiie 

- - - - - 
Hitio . . . - 13,5 45 ,2  1,4360 4 9 , K  O gr. 5itl 
Crépine . . - 13 43,4 l , 4561  49,56 O gr. 31.; 
Panne . . - 13  45,4 1,4561 30,34 O :r. 217 
.Jambon . . - 12 45.7 1 , ~ 5 6 4  53,59 O gr. 352 
Entre-cceur . - 4 \  46,I  l,45liG 55 ,37  O g r .  271 
Poitrine . . - 9 4 6 , -  1,4571 %,fi7 O fir. 917 
L a r d .  . . - 4 4  46;l i .4566 56 64 O f i t , .  14!1 
TSte . . . - à 4 1,4574 61,4(i  O gr. - 17  

Rtsul tats pour la race vendéenne : 

IMis . . . - 15,5 44.4 1 ,6555  46,lCI O ci.. 462 
Crépine . . - 1<5 44.6 f i  46.67 O gr. Ni 
Pannc. . . - 14 45 l,ltb:i<J 47.60 O gr. 5 7  
Jainhon . . - 14 45 ,6  1,4553 52.53 O ~ r .  5117 
Puitiirie . . - 8.5 47 1,4573 J8,li4 O gr. 282 
Laid . . . - 5 46,6 1,4570 57.:{7 O g~ 231 
TGte . . . - 5 48,2 1,4381 67 ,53  O fir. -57 

Ces chiffres montrent que, pour ln race limousine, I'intlicr. 
d'iode varie de  49,65 h 61,/r6, et que la déviation oléorcifrnctoiiié- 
trique varie rlc - 8 It - 13,s. 

I>our la ixce veridéenne, l'écart concernant l'indice d'iode es1 
compris entre lL6,19 e t  67.53, et celui concernant la dévi:ition ii 

I~'oléorkf'ractomètre varie de - :i h - i5,D. 
On est loin des chiffres admis par les auteurs, q u i  ne ilescen- 

dent pas  au-dessous de  50 pour l'indice d'iode et i u i  varient di: 
- 9 h - 12,s pour la déviation oléor6fractomi.:tripe. 

On ol~tierit encore une graisse dont  les constantes varient çui- 

vant  qu'elle est, fori1111~ fe11 nu ou :LU h:~ir~-rrliirie :L 50 d(~;rh; 
JI. ~ l i i r i ez  a ,  avecune  méirie p i s s e  (du ratis),  ohtenu les chiH1.p. 
>uivarits : 

~ c i o  Erti?rliriri 
il11 1 

Iiiiin-mari<* i cu  ni1 - - 

Diiviation oléoil~tri~cLori161ri1~iie a 4 5 " .  - 7 - 15,i 
lntliced'iode. . . . . , . .  62,23 47,:s 
Acides g m ç  libres p. 100  en  acide 

oléiguc . . . . . . . . . 0.850 O,G10 
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Ces différences s'expliquent par u n  pourcentage plus élevk 
d'ol6irie et de linoléine (glycérides d'acides g ras  non saturés) d a n s  
le  produit obtenu à basse tempbrature. Elles ne se  rencontrent 
pas normalerrient dans le produit d'une fusion et d'une extraction 
complZte en un  seul t emps .  

Le raffinage, qui a pour but  de désodoriser le saindoiix et de  
le décolorer, nc modifie pas les constantes; cette opération con- 
siste gériéralerrieril & lrailer la graisse fondue par  la Leiw à foulon 
en injectant de l'air dans la iriahse, e t  il la passer ensuite au  filtre- 
presse. 

En résumé, tout saindoux dorit l'indice d'iode est en dehors 
de 45 68 et  dont la déviation olEoréfractoili~ti.ique n'est pas coiri- 
prise entre - 5 e t  - 13 doit 6tre corisidéré coiiirrie suspt:ct ; niais 
il ne s'ensuit pas que l'inverse soit r r a i ,  attendu qu'on peut faire 
avec d'autres graisses des iridanges dont  l'indice d'iodc et 1ii 

.déviation tornbcraient dans les limites ci-dessus indiquées. 
II en rlsulte que des indices normaux ne sauraient B e u s  seuls 

constitiic?r d t s  garm;mties de piireté ; Irs caractkres orgaiiolepti- 
.(lues, l'exaiiien rriicroscopique, le point de  solidification des aci- 
des p s ,  les essais Helliei, Villi~vecchia-IJabris, Ilalphen, J%ecclii- 
Jlilliau, Itenard, In dktermination (les acides volatils solublcs c t  
insolubles, de l'indice de  saponification, etc., sont irutant tl'opé- 
.rations qui s'imposent si l'on veut etre eaacternent renseignk sur  
J a  purcté de  la graisse examinée. 

REVUE DES PUBLICATIONS 

b t i i ~ i y s c  du lit l iopotie .  - 3131. J .  S .  R.EJ114GTO'r' et 
C. SiiIïïfI (Caout. et Gut t .  I'er., 2'309, p. 3 2 3 ,  d'après J o z ~ m .  O/' 
.Suc. of chem. Irzd . ,  1909, p. 1040). - L'échantillon est d'abord 
eçsaykpour y tl6celi:r In prisence d e  sels soliibles dans l'eau. 

Cne i ~ i s e  d'essai spéehle est utilisée pour le  dosage d u  carbo- 
nate de haiyutn.  

Ui;k~-n~innt iou  du u l [ u l e  de bm..yuvn e t  du sulfi~re de z inc .  - 011 

iiii:l:ingc O gr .  3 clc l'échantillon avec 23 cc. d'eau h 40° ; on ajoute 
O 3'. J de L~roine. puis or1 couvre avei: un  verre tle moriti.e, et 011 

laisse en contact pendant une heure en agitant de teiiips L autre ; 
on iijoutt 20 cc. d1 l ICl ,  et l'on cliiisse le broirie h ch,iiid ; on ajoute 
?J cc. d'eau : on fait houillir et I'on filtre : le sulfate de barvurii 
résiduel est çéctié, calciné et  p s i :  ; le filtratum ol~tenu est Pkx- 
pilé par  le  clilorure d e  baryuin ; or1 filtre et I'on pi.sc le suIfilte II(: 
baryum obtenu. D'apiCs ce poids, on calcule le pourcentage (le 
sulfure de zinc. 
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Dt;trrml;iintio,l du  zinc to la l .  - On traite O gr.  5 de  I'échanlillon 
par  fIC1, et I'on prkcipite le zinc sous furine de  carbonate; on 
filtre; on  calcine et l'on phse I'oxyde de zinc. 

Le poids d'oxyde de zinc, correspondant au  sulfure de  znc 
trciiiv~!, est déduit de  cc poids t h l ,  ce qui donne I 'ox~ilc  d e  zini3 
existant dans l'échantillon. 

Si I'on a décelé du  carbonate de baryum, le poids correspon- 
dan t  de sulfiite de baryum est déduit du poids tutal trouvt pri- 
cécleiiiinent. 

S'il existe des sels de fer, d e  calciuiri ou de h r j u i i i ,  le zinc 
doit htre séparé p a r  hzII"t le sulfure d'üininonium. 

Voici la coiriposition (le douze 9cliiirililions de litliopone de 
niarques saniaises, analysés par  la iiiéttioile dicrite ci dessus : - 

Kuriidros 

i . . . .  
2 . . . .  
3 . . . .  
4 . . . .  
S . . . .  
6 . . . .  
7 . . . .  
S . . . .  
il , . . .  

I O  . . . .  
I l  . . . .  
12 . . . .  

Sulfate 
de baryum 

Bulfure 
de zinc 

Oxyde 
de i n ;  

0 . i 3  1 
0 . 2 1  , 
O 31 1 
O . "  l 
0 . 5  1 
- 

P. T. 

(Russrgnn rn i~war i r r ,  1'309, p. 30). - Les bronzes d'orne~iient ou 
Iroiizes au nickel contiennerit cn iiioyenrie 88 p. 400 de cu iv re ,  
21). 100 d'étain, 0,s p. 100 de plomb, 3 p. 100 de nickel, 6,s p. 100 
de zinc,  avec des traces de fer. 

Polir analyser l'argentan, on dissout dans AzOYI ; on éliriiine 
1'exci.ç d'acide ; on transforme en sulfates, et l'on o p i ~ e  In scpa- 
riition Electroljtique sui. les sulfates. Pour  les bronzes nickeli- 
fi.ri>s, oii fait l'électrolyse sur  les nitrates, cn vue du dosage esricl 
d u  plomb. 

1)'urie fdçon g é n h l e ,  on at taque 2 g r .  de  I~ronze t1;ins uii 

txxlicrglass p a r  20 cc. d'AzO'II (1) = 1,2), eu chauffant doui:e- 
iiicnt; l 'attaque terriiinée, on njoule JO cc. d'eau, et I'on fait 1,ouil- 
lir puur rasxirililer l'acide mCta-tannique ; on laisse reposer; on 
fil l ie; on lave L l 'eau nitrique ; on calcine et  l'on pèse l'oxyle 
d'étain. 

Le liquide fillré, Etendu h 2'jOcc., est EleclrolysC avec les élec- 
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é m k  de. W k k k  (dmnrasité &e courant de 0 , l  .i 0,2 nimpr're p a r  
d6cim6tre carré et voltage de 2,8) ; mne lneuiv upraes la r n i v  en 
route, cen rsjanbe 1 0 ~ .  de  SO'H" a 20 p.  406) : l 5  d 16  heure3 suf- 
fisent pour b dt;pdt de Zout le ciaivice et de .bout be plorbib. Le d$bt 
terminé, w emltve les E-Lectrodes, et on lave ,  l a  cathode, lavée 
B i 'alr~il e t  K I'sther., est s tkhée j. JO-Gü'; Y'dnode &t ?tusptwdae 
dans une étuve qu'on porte peu i peu j. 20W ; on inultiplie le 
p i d a  du  bioxyde de plomb trouvé pnr 0,853 pour  avoir le 
&?l'oui b . 

La soluiiow orestilnt contient le nickel e t  le zinc. On évapore 
josqiz'A f~airikjes I i l ~ n c h e s  ; o i  ajoute  100 cc. d'eau ; on chauffe 
pour diisoudre les eul£i~tes, et 1 on rcnd ünimomi;ic:tl ; le fer p r &  
cipité est Gi'lré, 1~7.6,  calciné et pesé. Le filtrciturti, étendu d 
250cc., est aicldrhoané de O gr. 4 de sulfate d'hydroxylarnine, de 
Qgr.4 de sulfite de so ide  et de % C C .  c1'AzII"iD = 0,890); on 
Clertrolyse i !Me avec une densité de  courant  de  0,1 arnpPre e t  
une teniion de 3 ~ o J t s ,  

La Bri  du dkpirt 6?et:tri)l~?icpe se mnnife~tr .  par la disparition 
de la  leinle imFe que donne le nickel avec la diiiiét,trylglyoxin~e, 

Ln solution contenant le zinc est portée k 1'Cbullition pour  
chasser une partie de AzW ; puis on ajoute une  sollition d'acide 
formique A %p. 200 jusqu'à li.g&i.e acidi,té, e t  l'on électrolyse avec 
un courant de 0,8 à 4 ainpere trt 4 k 5 volts, avec des llectrodes 
rotatives. Si ka solution reste $ou,joairs filihlement acide, il n 'y a 
pas B eraiudi.e l'oxydation d u  rrietul. 

Uans cette operation, o n  emploie comme cathode I'élect~rode de 
WinkLer en laiton, et comme anode une spirale  de pliibine enrou- 
lée a u t c w  d'un tube de  verre, dont la partie inférieure est renflix 
et dont la partie supérieure porte u n e  petite ariiialiii.e iiiétallique 
srr~rxni d~ criaiti~i-t i la spirale d e  p h t i n ~ .  L'Plectrodr peut tour- 
ner B l 'aide d'une turbine ou d 'un moteur à, 600 tours à la 

d n d ~ / s ~ L i e s  ~ T O U Z P S  od inu i re s .  - On enlploie le nîèrne prockié 
rnodifit.. Le liquide dont on sPpnre le cuivre et le p1orii.b est éva- 
pore pour chasser Az0313; on reprend par  l'eari; on nei1t.i-iilise p a r  
Sa011 ou .$rH\ on filtre Le précipité d'hydrate ferrique, et  l'on 
a jou te  ail liquide filtré 2 à 3 gr .  d e  tartritle d e  soude ou de l'acide 
forinique j u v ~ u ' ù  IQére acidité. 

P .  T .  

nosage reiumétriqae ilel'acmniiimet da vmafldiaiii. 
--MM. E--1). CLVPIIELL et C.-E. CRIFFIN (Jour. I n d .  mit Eng. 
Cllem., 190'3, p .  GB1, d 'apr t s  Jourm. of Soc. of ckrmical l ~ t l u s ~ ,  
1909, p .  1.042). - La mkthode p r o p o d e  est bas" s u r  le fait que 
I'acidesulfureua n'exerceaucune action réductricesur les solutioris 
d'uranium et quele titrage des solutions vanadiques aprL\s réduc- 
tion l'état de T V ,  par-le zinc on I'alurninium et SO'Ila, exige 
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trois fois la quantité de pernlanganate de potasse nécessaire pour 
le titrage après réduction par  SV.  

TLa solution vanadique, après réduction par  l'aluminiuin, est 
introduite dans une  solution de sel ferrique pour h i t e r  la réoxy- 
dation par  l'air; O gr .  3 à O gr. 5 du minerai (carnolite) sont dis- 
sous dans  40 cc. de SO'H" au  115 ou dans u n  mi lange  de SO'II'et 
de Az0VI ; aprés bivaporation pour chasser AzOW, on refroidit; o n  
dilue, e t  l'on traite par  u n  excès de carbonate de sodiiini, puis on 
fait bouillir, e t  l'on ajoute goutte k goutte de  l'eau oxygCnée jus- 
qu'a ce que le  fer soit entiErement peroxydé; on filt,re ; on lare II 
l'eau chaurle, puis on dissout dans la plus petite quantité possible 
dc  SO'H' Ctendu de son volurne d'eau ; l a  solution est ensuite 
traitée par  un  excés de carbonate de  soude, portée 5 l'ébullition. 
p ~ i i s  filtrée; le précipité est lavé, e t  l 'ensembledu filtratuni est aci- 

dulé par  SOiII" de manière à avoir 2 5 c c .  de SO'II' concentrti 
l i l m  ; on réduit alors le vanadium par  un courant de Sn?; on fait 
liouillir, puis on fait passer un  courant rapide de CO' pour expul- 
ser  SU2 ; la solution clinutle est d o r s  titrée à l 'aide d'une solution 
d e  periiiariganate de  potassium 3/20. 

La solution (75 cc.) est introduite dans u n  tube à essai, 
avec une forte spirale d'aluminium ; on chauffe ii l'ébullition. e t  
le tube co~iver t  est placé dans  un bain-niarie; lorsque la réduc- 
tion est  compléle (coloration j r isktre  ou bleu-lavande de la solu- 
tion), le tiilie est refroidi ; la spirale est enlevee, e t  le tuhe est rincé 
avec 50 cc. d'une solution contenant Ztigr. d'alun de fer parlitr~ 
et légèrement acidulee par  S04H" on  titre à l 'aide d u  perrnany- 
nate  n' / -O,  après  avoir chauffé ii 80@ et  ajouté un  peu deSU'llo 
vers la fin, si  cela est nécessaire. Le nombre d e  cc. de  permiin;a- 
nnte, moins trois fois le nombre obtenu, d a n s  le  premier titrage. 
tlonne le nombre de cc. employés pour  oxyder l'&aniurn de \O! 
a u  trioxyde V 0 3 .  

P. T. 

i i u ~ l y a e s  arbitrmles clc i i i i n e i . m i m  dc Fcr. - (Co?rlili> 

Rpprouui par lu Verpin Du~t.sche~.-Eiaenl~iitLe~~Ic~iilrllle. ( C h m .  Z e i f . ,  iI1:i- 
près J o w n .  of. Soc. of.  chemicnl IndustwJ, 2 909, p . iO6O .) - Dlia 

analyses corriparatives, arbitrales, d'écliantillons de minerais de 
fer e t  de i i lünpnèse  tres so ipeuse inen t  prkpar6s ont étk effectuée, 
dans les laboratoires d e  9 usines et  de 6 chimistes consuitant. 
Elles orit l~ rèsen té  de  grandes difïkrences. s'8levant à plusieiii. 
unités pour 200, particulièrement pour  la chaux  et le m a n p i s e .  
E n  géni:ral, les résultats des laboratoires d'usines étaient he:iii- 

coup plus concordants que ceux des chimistes comnlcreisux. Co 
i :ornil.é siiggCre que,  dans beaucoup de  cas ,  il serait ineilleiir priiii. 

l 'acheteur et pour le vendeur de  faire leurs propres arialy. 
a r l~ i t ra les  après discussion contradictoires s u r  les méthodes 
tl 'aniilp: 11 emplojer .  Les résultats qui  s'écarteraient l'un d ?  
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- 153 - 
l'autre de plus de  0,: p. 100 pour le fer, le rriangariése, la silice, 
et de plus de 0,OJ p. 100 pour le phosphore seraient entit'rement 
rejetés. . P. T. 

bnaigaes électrolytiques. - (Report of' the British Asso- 
cicition Cornmittee). E'lectricia~a, 1909, p .  919, d'après J o u w  . o f .  
Soc. of. chemical Industry, 2909, p .  1067. - Des expériences sur  
le dépôt électrolytique du inercure s u r  dcs cathodes rl'nr, d'argent, 
de platine e t  de mercure ont montré  que le mercure fournit une 
mbthode triis satisfaisante. 

On ut.iliçe un petit vase cylindrique en quartz, pouvant contenir 
80 cc. de solution, inuni d'un siphon e n  quartz  fondu à envii-on 
Ocentim. 5 du fond, le contact ayant  lieu h l'aide d'un fil d'iridiuiri 
pris de la partie inférieure du  vase. La solution à 6lectrolyser est 
iiiisesur le mercure, e t  l a  spirale (anode) est mise en rriouveinent 
(500 à 730 tours par  minute). 

Le mercure se  dipose en 20 à 30 minutes ; on verse de l'eau, 
qui s'écoule par  le siphon jusqu'g ce que 1';irripéremiitre tombe i 
zéro ; on lave ensuite h l'alcool 5 900, puis  l'alcool :ibsolu, fina- 
lement deux fois à l 'éther; on sèche la  surface en soufflant del 'ait  
sec pendant 10 minutes. 

P. T.  

Uosage volniuétrlque de l'acide snlfocyaniqne. - 
.\I.li. SCIIROEDER ( Z c i t .  off~nt .  Chm., 1909, p. 321, d'après Joi~lx.  
o f .  Soc. of chetnicul Int lustry, 1909, p.  2066). - L'acide sulfo- 
cyn ique  peut être exactementdosé dans les conditions que l'auteiir 
indique ; il ne peut pas être estimé directement, car  les résultats 
sont trop faibles. 

La riàctioii est approxiiriativement quantitativesuivant 1 ' 6 q u ~ -  
tioii 

ITSC.Iz + O" SSO" fIIC.2z; 

lorsque des solutions décinormales sont employées et que le mari- 
p è s e  est précipité par  le carbonate de sodiurii, redissous dans 
IlCl: piiis titré. Avec des solutions plus diluées, on doit éliminer 
la ciiuse d'erreur de I'oxygCrie atmosphérique. On peut obleriii. des 
résultats exacts en ajoutant u n  volurne connu de  solutio~i d'acide 
sulfocyanique & u n  excès connu de solution de permanganate de  
pot;issiuin chaud,  acidulé par  S04f1' et p a r  l'acide phosphorique, 
puis eri di.,coinposant l'excès de permanganate par  addition d'un 
c s 4 s  de solution titrée d'acide oxalique ou d'eau oxygénée, qu'on 
i I l w  linaleinent par  le permanganate de potassium. 

P. T. 

S6paration do cérium d'avec les oxydes du aronpc 
dc cc métal. - 3IM. O. HAIJSER et  P. WlRTH (Zeit. asol!lt. 
Chenz.. 1'309, p. 679, d'aprés Journ. of Soc. of chemical lndllsfl.y, 
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1900, p. 11367). - Les suleurs  ont  constaté que  le  chlore est sans 
action sur le cFrinm, lorsque le peroxyde f o r m ~ ,  en suspension 
d a n s  r e m ,  est oxydé p a r  l'eau oxygciriée cri prGsence d'un driili; 
lie lanthane, le néodyme, le praskodyine, au  contraire, sont 
dissous. 

On ajoute un léger excés d'Az1IQ la solution coutenant 50 à 
200 gr.  d'oxydes, puis, pa r  petites p t i o n s ,  une solution i 3 p 100 
i1'~au oxygPnEe pure et d'acide phosphorique, jus11~1'B re q w  la 
couleur jaune du nltrste n'augmente plus e i  e n  évitant un trop 
grand  excès de rkactif ; on fait passer un courant violent de chlore. 
e n  agitant vigoureusement ; le  lanthane es t  d'abord rapideinen1 
dissous, puis les oxydes de  didyrne, sans aucune trace de céririm 
{si u n  e a è s  d'eau oxygkm5e a 6 t é  kvité). 

,ifin d'éliminer ui peu de didynie encore présent, le pi'écipitE 
es t  redissous dans  llï,O"ll dilué chaud ,  puis on additiorine 
d 'eau oxygénke, et l'on rtiplte le t ra i t en iwt  prbcédent. 

P. T, 

leehcmhe e t  appréeiiition qoanlltutlve de pctites 
-quantités d'arsenic. - Il. BEXSFXISN (Zcits. f i l i a   ange^. 
( i h e v z i ~ ,  1309, n o  37, p .  180'c). - L'auteur utilise I'appnreil de 
J. et I l .  Otto, qu'il a perfectionné. I h n s  le flacon h 3 tubulures .\ 
dc 500 cc.,  on mct FO h 70 gr. de  zinc e n  lingots h ûttaquc leiite, 
puis ,  par l'entorirwir. Il, 2'50 cc. de SOLIIa h 25 y.  100 ; on siirrr 
ensui te  le tube de caoutchouc G ; l'acide monte par le siphon C 
dans  le héclirr D ; si lt: passage est trop lent,  on ajoute en A 
2 goutte de chlorure de platine. Presque tout l'acide doit passer 
e n  D,  mais le tube C doit rester plein d'acide; on ouvre alors G ,  
e t  l'on place en méme temps un  tube h réactions K sur  la pointe 
1, jusqu'h ce que tout l'acide soit revenu vers A .  Ce inouveiiient 
d e  I'acitle (le A vers il et vice versa est rkpétk aussi loiigteiiips 
qu'il  est nécessaire pour  que le gaz recueilli en 1( ne donne pllis 

d e  détonalion quand on I'nlliiine, niais brûle tranquilleinent; 
1';~ppnrciI est alors privé d'air et il n'y a plus de  danger d'explo- 
sion. 

-1 partir de ce tnoinent,on laisse G ouvert ,  et l'on chauffe avec 
des  l m s  Bunsen les ampoules II, qui sont en verre  peu fusible, 
Le gaz dtigngé en A passe par iin tube E, giir'ni d ' m i t e  hylrii- 
phile sèche, et par  u n  autre  tube k' contenant deux bltuns de 
soude caustique. Les ampoules étant  portées a u  rouge, si le gaz 
contient de l'arsenic, celui-ci se condense dans  les parties rélré- 
cies II en formant miroir. 

Il est évident qu'on ne peut commencer un  essai positif que si 
l'essai ü blanc indique que l'appareil est absolument privé d'nr- 
3eriic ; on renvoie alors en 1) 200 cc. de liquide, qu'on reiiiplacc 
par  200 cc. d'acide Trais, et,  les ampoules II étant maintenues au 
ronge, on commence à introduire p a r  petites portions le liquide 
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exaniiner ; on a r d t e  cette introduction dés qu'un clBpUt miroi- 
tant commence 2 apparal t re  dans la première ampoule;  on laisse 
le dégagement continuer jusqu'8 ce que l'acide de  A soit con- 
sorniii6. ce qui exige environ 30 minutes. 

Lehkkier D reste h sa. place pendant ce teinps. Si te d 6 g : i p  
nmit est trop intense, on ferriic le caoutchouc G pour y renvoyer 
une partie de l'acide; si, 11: passage ktiiiit libre, le dég;~gciiierit 
est tel que l'acide est refoulé vers il, l'opéralion est rrianquéc au  
point de vue quantitatif. 

L'appréciation quantitative se fait en comparant les t ic l ies  
obleriues avec d'autres qu i  ont été prépardes avec des quantités 
connues d'acide arsénienx;  on ne peut pas  dépasçer Oinilligr.2 
d'acide a r s h i e u x  pour faire des compürciisons sh icuses .  C'est 
pourquoi le liquide à essayer iie doit etre ajout6 que pal. peliles 
portions. Lorsque ce liquide contient du cuivre, le dégagement 
d'b~tlrogène est très violent. 

Cet ;ippueil ne donne jamais d'explosions, et l'on n'a pas h. 
craindre que la soude employée coinme desséctiarit absoi,be de  
1'liytlrngi:rie arskriié. 

La maison Jlax Sliulil, Friedrichstrnsse, 130, Berlin, ilo 24, 
prépare les tubes k réduction. Les trois ampoules de ces tubes 
constituent une sécurité contre les pertes d'arsenic. Pour  des  
quantités permettant une apprEcintion quantitative, c'est-a-ilirc 
au plus Omilligr.2 d'acide n r s h i e u x ,  on n'a qu 'un triis faible 
dtjpbt dans la deuxième ampoule. La régularité du dCgagiiiiierit 
gazeux est très irnporlarile. 

Pour la prép:iration des matières organiques, en particulier 
des couleurs, l 'auteur recornmaride le procédé suivant : on 
mtlange 2 gr. du produit à esrnyer avec 5 à 6 gr .  d 'un inéliciise 
de 1 partie de nitrate de  potasaiuni et 2 parties de  carbonate de 
sodium anhydre de pureté éprouvde ; on verse cc inélanse par  
petites portions dans une capsule en platine maintenue au rouge 
sur un gros brhleur ; le culot fondu est dissous dans très peu 
d'eau cbaude ; la solution est traitée daris une grande capsule de 
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porcelaine p a r  50 à 60 cc. de SO'B3 à 25 p. 100, e t  l'on 6vaporc 
jusqu'ii apparition de vapeurs  blanches, pour ètrc bieiz çertnin de 
chasser la totalité de A z 0 3 1 1 ;  on reprend par  l'eau chaude et  l'on 
,]ause à 100 cc. 

D'aprés la quantité de solution ajoutée. dans I ' i i~~pareil de 
dégagelnent jusqu ' i  l'apparition d u  miroir dans  ln preiiliCrc 
ampoule, et par  coiiipni-iiison avec les taches types, on petit calcu- 
ler approximativement la teneur en arsenic du  produit exnininé. 

Les types doivent coinprendre 1'8chelle ci-dessous : 

Si, par  exemple, on a einployi: BO cc. de solution et que, par 
c.orripar.;tisori, or1 trouve que les taches ohtenues corre<porident 
i3inilligr.i d'.\.;Y)', la richcsse du prodiiit en :Lr.;enic sm-1 : 

Causes d'erreurs dams le dosage de l'arsenic pmr 
tlistüilation. - hi. E. l>>ILZXI)T (C'hem. Zeit., 190!), p .  11116, 
i1'apri:s Jo~im. of SOC. of c h m .  I n d . ,  2!109, p. 1169). - Ilans Ic, 
d o s a ~ e  de l'arsenic parn une liqueur d'iode, apri,s distillation 
pr6nlable avec IlCl, on neutralise ordinairement par  la soude 
~ ~ i i i ~ s t i r ~ u ~ u u  liar .\zH" a p r h  iidrlition de hicarhoriate de sritiiurii. 

Ces ( l eus  systiimes de rieutra1is;rtion donnent  lieu il des culses 
t l ' e ixurs .  La soude caustique (iriéine pure ii  l'alcool) peut con- 
lcnir u n  agent oxydant. qui convertit le chloriire arGnieux en 
;icitle orséniqiic, ce qui conduit ù des r isul ta ts  trop faibles. 

.\zll" d'autre part ,  w i t i e n t  souve~i t  du  pyrrol cornnie impu 
retk, ct celui-ci se conihine avec l'iode. 

Ile pyrrol peut ètre déçelt? en faisant bouillir Azl13 presque 
neutr;disi:e et en ess:tyant la vapeur  avec unc esquille de pin 
Jiiiiriect6e d'HCI. 

011 pt:nt 1(: détruire par atldition AzllY d'iin léser excisr; d c  
p ~ ~ ~ a r l ~ i l n f i t e  de potassi~iin'et en répktarit cette optirntiori p l i i -  

sieurs Sois. jusqu'à ce que la color;itiori dispar;risse ; on 1;iissc 
r:nsiiite reposer pendant 24 lieures en agitarit frtlquen~iiierit, t3t 
l'on filtre 1'hydri~t.e de inangitnèsc précipite. 

1'. T. 

 CLC CE-riiiiaalion du  i i ~ o l ~ I ~ i I ~ n c  claiis IR iiiolyl~rli.iiitr. 
- .ll!d. K .  COLI,ETrr et JI.  ECKAItlYï((:llei~l. % c i l . ,  l ! In9 ,  p. !lM, 
il'après Jown. o f  Suc. o f  chemicnl I I L ~ Z L S ~ ~ ,  1!)00, p. 1 ,042).  - 
O gr .  3 de l 'khant i l lon est oxyrl6 par  digestion pendant 2 A 
3 heures a r e c  2:i cc. d'AzO3lI fumant ;  le liquide est alors traitc 
par  1 h 2 cc. de SO11I" puis évaporé jusqii'à fuinées blanches, 
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repris par 30 cc. d'eau et filtré & chaud ; le résidu insoluble est 
lavé avec un peu d'eau, puis avec AzII\lilu(: e t  enfin avec del'eaii; 
on traite le filtratuin p a r  un exces d't\zH\ on filtre lmhytlr ;~te  de 
fer et l 'alumine; on évapore le filtratum B la0 ou  201) cc., et l'on 
fait passer 11%; on sépare p a r  filtration le sulfure de  cuivre;  on 
ajoute IICl dilué au filtratum, et l'or1 l'ait bouillir;  le sulfure d e  
rnolybdèrie obtenu est filtr6 ; le filtrntum est évaporé 2 siccilé ; les 
sels animoniacaux sont détruits, et la petite quantité de inolyb- 
d h e  restant est reprécipitée comme préckieinmerit ; les deux pré- 
cipités sont réunis, puis  calcinés avec du soufre dans uri courant 
d'hydrogène ; enfin on pése le sulfure de  molybdène .\losa. 

L'échantillon doit btre trEs finement pulvi.,ris6. 
1'. T. 

Pi-écipitatioii du siilfalc de I ~ ~ i * y i i i i i  eii pi%%ience 
d e  cliioi~oiws. - hlM. J-17. SICHER (C'Imt .  Zeil., 1'309, p.  942. 
d'après Jown. of. Soc.of. c /mzirn l  r n d u s t ~ y ,  ISO!) ,  p. 1.066). - 
ltuppin (Chem. Zeit., 190Y, p. 398) conclut de  sesrecherches que 
SOtlI9 n'est pas qumtitativenient précipit.6 sous forme de sulfate 
de baryum dans des solutions contenant des chlorui-es alcalins ou 
alcalino-terreux. D'après l'auteur, les difrérences observ6es par  
Ruppin  seraient dues à la solubilité du  siilfate de biiryunl dans le 
chlorure de potassiuni. 11 a trouvé que le sulfate de-baryum est 
soluble ;lussi dans les solut.ions nqiienses de chloriire d'ammo- 
nium, de chlorure de  sodium ou de calcium, de chlorate de potas- 
sium et de sodiuiii, de bromure de potassium et de nitrate de 
sodium. La solul~ilité augmente avec 1 : ~  température et avec le 
degré de concentration des liqueurs. Elle est encore augmentée 
par la présence d'1lCl libre. La condition la plus convenable 
pour la précipitation serait l'addition d 'un excès reli~tiverncnt 
considRrahle de solution de chlorure de baryurri Ü. 3 p. 100, b une 
solution de sulfate rendue très faibleirient acide par  HCI, les deux 
liquides étant bouillants. puis  laissés en repos riprés précipitation 
pendant au moins l k  heures avan t  filtration. 

Le changement du  sulfate d: b i~ryurn  amorphe en sulfate de 
baryum cristallin, dans  les liquides fortement acides. sr, produit. 
en quelques moments. L a  vitesse de formation du  précipité cristal- 
lin est accklérée par  I'augrnenlation d e  laquant i té  du  précipiliint. 
Si la précipitation est faiteifroici,  dansurie solution neutre ou fai- 
blement alcaline, le sulftite de baryum reste plus longtemps Ii I'ktat 
aniorplie. La présence de colloïdes, tels que la gllatine ou l'altiu- 
mine, retarde aussi la forrnatioii du précipité cristiillin. 

P. T. 

Calnge tics I~alnoccs de i&al~oraloire. - M .  D0S:ILI)- 
11. LIDDELL (Eng. und. mm. Joi~rn., i!)lO, p .  305). - Les vibra- 
tions que subissent les balitnces peuvent étrc évitécs en grandi: 
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partie eu p l içan t  les pieds de la balance sur  des pyrû~iiiiles 
kr i inqi~éf~~coiipi ies  (liins des  morceaux de r.aoiiti:houc ct nyiint 
2 pouces carrés b la partie inftkieure, 1 pouce carré h Iü piiitii, 
supérieure et une épaisseur d'environ 1 pouce. Cri petit rnoireau 
d e  verre dPpoli est fixé à la partie supérieure de chaque riioiwau 
de caoutchouc. 

C r s  pyi.arnitlr:s tronqiit':es ofrrerit u n  rneillcui. support qii'iine 
Cgale qii:iritité de caoutchouc, ayant  la i'oriiie d'un piisine rvictan- 
g ~ l i l i r e .  

Kii aiitrc dispositif consisle à percer quatre trou.; d'environ 
un  tleiiii-poucede profondeur diiiis la table sur  layiidle la 1)iil;iiir:e 
rcj)ose, A y iris(;rcr des l ) i ~ ~ i ( : t i ~ ) n ~  de c a o u t c l i o ~ ~ ~ :  c l  h p1au:r siir 
leur soininet une petite pl ; t tpe rile ploiiili su r  I;ir~iiellc la Iiiiliiiice 

.est posée. Cette pliiqiic dc plomb, de dinicnsions coiivcri,ililiis, 
amortit  compIi.teinent tout nwuverneiit tlù ù un choc nccillcntel 
s u r  la baluncc, t:indis que I(: ciioutchouc lui-rnc!ine dtitiiiit et 
a1)sorl)e le.; vibi.;itioris exi.iirieiii~cs. 

011 obtient les meilleurs r4sultnts en eiriploynnl iine pl :~l i ic  d e  
ploiiili, 111111iie d e  petits trous, de manieie qiic les pieds de la 
balance reposenl à. enviroii 3/lG [le pouce au-dessous de la sur- 
face. Ccla empèche coinpl~ternenl In biilaiicc (le glisser et per- 
inel ceyit:ritlarit 1;i iiiise de n i v ~ a i i  filcile h l'aide des pieds (le la 
balance. 

P .  T. 

Eiiiploi de 111 dlpliéuglonrl~azitic poiir lari-clici-che 
et  I r  dosagn den sels iuctwiircox.- JI.  II. O1)I)O ((;111x. 
c h .  Itid., 1909, p. 666). - L'auteur emploie coinme inilic;iteur, 
pour la déleriiiiriiitioii du  point firial du  titrage des sels iiiercu- 
Feux, la diphénylcarbazitle symétrique (C61P Az1i..kzfl)~CO, qui 
a w i t  été driji proposée par JI. Cnzeneuvecoiiiiilc réiictifanalytique. 

I,:i ciiloratiori Iileiie intense protliiite prir les sels rnercureux 
avec  ce r6actif'n'est pns alfectke p l r  d e  petiles quûrititk d'.l~O'lI. 

.Morh oopii~ahoii.e. - Lx solution du  sel rnercuixiix est reiiilue 
presque neutre par  aildilion de ciirbon.ite de soude, puis esl 
kit& avec une wlut ion ilikime de clilorure de sodium, la Lin de 
la réaction &tant  atteinte lorqi i 'une goiil.te de  la fiolutinn linipitlc 
ne donne pllis d c  colornlion sur  un papier r6actif préparé à l ' d e  
d 'une solution a c t i t i p e  de  diphénylcürbazitle. 

Pour  le  dusage des sels rnerzureux en présence des sels mer- 
curi;lues, 1ü sùl~i t ion est d'ai~oril  tr:iitGe par  u11 excZs connu d e  
solution SjlO d e  clilurure de sodium; le chlorure iilercureux est 
filtré e t  h v 6 ,  puis le sel iiicrcuriqiie est précipit6 dans In solution 
p a r  1'hyilrogi:rie sulfuré ; aprCs filtration, on fait bouillir, afin de  
chasser  l'hydrogène sulfur4, et l'excès de chlorure de sodiuni est 
kitré par une solution de nitrate iiiercureux. 

P. T. 
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R'oiivcl oréoiinélre d u  pi-OP. C .  Siimeyzowshi. - 
M. le D r  O .  vox ÇPINDLER (Schmeir. U'och. für Chernie u. Phflr- 
lanaia, 1910, p .  91). - II y a ,  comme on le sait ,  u n  grand nom- 
bre de inod&les d'iar6ométres dans  lesquels on mesure l'azote q u i  
se dégage par  la réaction de I'hypobrorilitc de soude s u r  l'urine, 
et l'exactitude des résultats dépend, en dehor j  du plus ou n io ins  
d'exactitude de la graduation, d u  fait  que  l'opérateur tient coiripte 
d e  la correction de  tenlpérature et d e  pression buornéir iqi ie .  E 5  
rkalité, ce dcrnicr travail,  qui  n'est. pas difficile, mais qui prend 
du lerrips, est souvent nt'!gligé. Le professeur Strzyzowhki a indi- 
qu6un moyen simple qui permet d'éviter la récluction du volume 
et par suite les erreors de cnlcul. 

Si l'on fait la réaction de  l'hypohroinite de soude sur  une  solu- 
tion d'urie pure de 
titre connu, en mérne 
t e m p s  que sur l'ui,ine 
a essayer, c'est-à-dire 
d m  les m h e s  cori- 
ditions d e  pression, de 
ternpktture, de r é ~ c -  
 tif^, etc., la correc- 
tion de la pression 
et d e  la tempéraliire 
devient inutile. Le 
calcul est encore sim- 
plifié si  l'on emploie 
dcs volunies égaux de 
soi~ilion d'urce et 
d'uriiie. 

L'appareil d u  pro- 
fesse~ir Strzyzowski 
est constitué de  1s 
innnii.re suivante : 
tlüris un large cylin- 
dre V ,  plongent deux 
tubes gradués, cour- 
116s à leur partie su- 
pirieure, s'éliiraissant 
el1 forme d'ariipoules 
(en 1)) et se terininarit 
par un robinet h cu- 
vette ( G ) ;  sur  la coiir- 
hure, se trouve une tubulure fermée par  un houchon (C). Les 
tlerix tubes sorit sernbiables; au moyen du support fixé au 
cj-lindre en verre, ils peuvent Gtre placSs A la Iiauteur conve- 
riable. 

Le dosage se fait de la iiiariiErc su ivnnk  : on  prbpare d 'ahorà 
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une solution d'urée pure et  dcsséch6e h I p. 100 : on reinplit le 
cylindre avec rle l'eau distillée, de  facon B pouvoir placer filcile- 
ment le point O & la hauteur  de la surface de I'eau; on remplit la 
cavité d'un des robinets à cuvette avec 2 h O cc. de la solutioii 
[l'urée et  l 'autre cavité avec l'urine ?i essayer;  on ferme soigneu- 
sement le robinet, e t  on le tourne de façon isoler la cavité d e  
l'ampoule ; on verse par  la tuljulure C environ 20 cc. d'hypobro- 
mite de soude, et I'on replace le bouchon de  müniére que le petit 
[:anal latkr~il dont il est muni mette le tube en cornniunication 
avec l'air extérieur; après  avoir  plac6 exactement le point O 
au niveau de la surface  LI liquide, on tourne le bouchon de 
rnaniére ù fermer le petit canal ; on attend pendant quelques 
instants, e t  I'on regarde s'il n'est survenu aucun changement: 
si tel est le cas. on fait la correction a p r k  avoir ouvert. le petil 
canal ; on éIi:veensuite les tubes de  telle sorte que leur ouverture 
inférieure soit h 10centirn. environ au-dessous de  la surface dc  
l'eau : or1 tourne le robinet 5 cuvette de façon k mélanger son 
contenu avec la  solution d'hypobromite de soude;  lorsque lcdéga- 
gemerit gazeux a cessé, on laisse encore en repos pendant 
20 minutes, puis on place les niveaux des liquides h la rilSine 
Iiauteur, e t  I'oii fait la lecture de  la quantité d e  gaz dégagé. 

Y. U. 

IAC perliydrol eoimiiic ra5actIP d'nlcaloïrles. - $1. ED.  
S4;(:11AKlt (Journal suissed~phnrmncie,  1!)09, p. 623). - Une solution 
di: perhydrol dans l'acide sulfurique concentre': donne, avec cer- 
thiris :~lcaloïries, des coloriitions intenses. La quinine donne une 
couleur jaune (on obtient d'ailleurs la mEme coloration trEs sen- 
sible avec l'eau oxygénée). La sensibilitt! des  réactions peut t t r e  
iiugmentée par  l'addition de la  solution platiriique de Bredig. 
P a r  ce moyen, on obtient, avec la  strychnine, une couleur rouge- 
pourpre, stable. Les alcaloïdes de  l'opium donnent de 11elles 
color;~tions. Le nouvcau r h c t i f  est apte aussi à produire des 
r h c t i o n s  colorées d6jh cori~iues depuis lon;.teirips. A .  B. 

Dosage d e  1'~ldéliydc $ormimique eu yréscncd. dea 
~Idiiliyclca neétiqoc ct benzoïque et de  I'aoétonc. - 
M. H . IIRIN(~SHETM   il and bu cl^ der biochemiscl~en A~beit.s»zell~oden 
Ziaeiter Band, 190'3). - Ce dosage est hiisé s u r  l a  propric\té q u e  
possède I'aldBhyde formique de fixer instantanément le cyanure 
potnssiqiie, alors que les aldkhydes acétique et  benzoïque et 
I':icétone ne  le fixent qu'après un  long contact. 

En solution acidulée par  AzO", un équivalent d'aldéhyde for- 
mique fixe un éqiiivalr.rit de  cyanure pol.assique. 1,'exi:ks [le cya- 
nure est précipité par  le nitrate argentique, dont on dose l'excès 
par  le sulfocyanure airlinonique d'aprhs In méthode de Charpen- 
tier-\.olhard. 
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Pour la pratique du  dosage, on  emploie des solutions S!10 rie 
)nitrate argentique et de sulfocyanure amriionique. 

D'autre part,  on  p r é p r e  u n e  solution presque équivalente de  
qailure potassique en di luant  3 9 . 1  d'une soliition i~ 96 p .  100 
rle cyanure potassique dans 300 cc. d'eau distillée. 

Uri détermine le titre exact de cette solution de ia iiianiEre sui- 
vante : on introduit 11 cc. de  solution de  nitrate argeiitique 
dans un ballon jaugé dc 50 cc. ; on ajonte 2 gouttes d'une çolii- 
tion d'Az03R à 50 p .  100, puis  1Occ. de  la solution de cyanure, 
.et l'on amène au trait de jauge avec l'eau distillée ; aprés asi-  
tation, on filtre h travers un  filtre sec, e t  I'on pr6léve Siicc. d u  
filtratuin pour doser I'excks de  nitrate ;irgc:rit,iqiit: par l i ~  d u t i o ~ i  
X,/10 de sulf'oçyanure d'aminonium. 

Si I'on utilise, pa r  exemple, Occ.19:i de solution rie sulfocya- 
nure, pour le liquide total on  devra prendre Occ.39. 

Par conséquent, on doit décompter Occ.39 de  solution E/20 de 
solfocganure par 10cc.  de  solution de  nitrate argentique 3 / 4 0  
utilisé avant de calculer le pourcentnne cn aldéhyde formique. 

Pour doser l'aldéhyde formique, on r r i d i ~ n ~ e  un  voliirrie i1t'd.r.r- 
~iiiné de la  solution à t i trer avec un  P X C ~  de la solution de  
çjanure potassique, puis  on  ajoute ce mélange k un volume 
diterminé de la solution N/10 de nitrate argentique, et 1'011 
iI6terrnine 1'exci:s de nitrate argentique par  la solution K/10 de 
eiilfocyaniire. Si I'on emploie, p a r  exemple, 20 cc. de la solution 
de nitrate a rpn t ique ,  2Occ. d e l a  solution de  cyanure e t  12cc.3 de 
la solution de sulfoc.yanure, la quantité d'aldéliyde formique ren-  
ferruie daris la solution correspond i~ la quantité déterminée par  
licc. 72 de la solution N/10 de sulfocj-anure 12,: - (0,39 X 2:. 

2 cc. de la solution NI10 de  sulfocganure arn~nonique corres- 
porid à 3 rnilligr. d'aldéhyde formique. 

Déterminotion d e  la ,ncrphtaliuc dans l e  gaz 
d'éclulrcigc. - 11. J .  R1:TTE-Y (./oum. Gnsbrleucht, 190!), 
p. 6 9 k ,  d'aprés Jouvn. o f  Soc. o f  chenz. lnd . ,  1909, p. 875). - La 
naphtaline dans le gaz d'éclairage peut  étre déterminée par  une  
inodification d e  In niéthode de (:oliiian et  Smith, dans laquelle 
on emploie une solution d'acide picrique coriteniint des cristaux 
d e  cet acide. 

Lorsque le gaz passe & t ravers  une telle solution, la formation 
.de picrate de naphtaline insoluble est quüntitiitive, sans  traite- 
ment ultéiieur, et, après  dilution et redissolution de l'acide 
picrique, le titrage peut étre etrectuk. P. T .  

Donmga: dc la pyridiue damis I'iiiiiiiioniuque. - 11. .\. C. 
IIOUGH'~0Ti (Pha~rnaceiltical Journrrl, 1909, I I ,  p .  731). - Ori 
dilue 100cc.d'ainmonioque avec 150çc. d'eau ; on neiitralise avec 
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SO'R' a 1;3 (iadicateur : méthylorange), et l'on ajoute 5 cc. de 
soude normale ; le mélanze est distillh ; les vapeurs sont reçues 
d'abord dans une  solution d'hypobrornite de  soride (brome 23 cc., 
soude caustique UMgr., eau 1 000-.), qiii dPcompnse I'aiiimo- 
n i q u e  et laisse p a ~ & r  la pyridine;  celle-ci est r q u e  dans l'acide 
t h é .  Lorsque la i h c t i o n  est terminée, on dose 1'eacl.s d'acide. 

A .  1). 

Ikr*agc éc I'iieéîwniIltle. - 1131. A .  SElDELI, et WlZ- 
BERT ' A  rNeixan Jmrmznl of yrha~macy, 1910. p. 67) - D w m d r s  
O qr.5 de produit dans 30cc. d'un ratlangp d'une partie d'&Cl amc 
2 à  3 parties d'eau ; faire bouillir la solution pendant cinq minu- 
tes et ;ijouler jusqu'k colorntion jaune pâk l a  wlulion décinor- 
male d~ brome (Knppeschaar S. P.). 2 cc. de  cette solution 
équivaut B Ogr. 00450k  d'ac6tandlde. 

A. Il* 

Besnge de la rÇwlne ~IADR Irs pPlers de Imin  siilla- 

4 6 ~ ~ .  - M. .4. STEI'YSCIl3'EII)ER ( Z d .  f .  nn.qeic7. C h r m i ~ ,  1909, 
p. 1410, d'apriis J o w n .  o fSoc .n f  chem I nd . .  1 9 0 9 ,  p .  904).  -L',lu- 
tcur confirme le fairt rapport6 p u  M. Opfcrmann que la qii;intitC 
d e  résine extraite de la pulpe d e  bois par I'ülcool est t,oiijours 
plns F l e ~ é e  (pie celle extraite par  l 'é ther  dans les mérnes condi- 
tions. 

A p r k  3 heures d'extraction, pour  u n e  pulpe fortement rki- 
neuse, il a t r o u ~ é  Z , l5p .  100 p a r  l'éther et 1 ,54p .  100 par  I'al- 
cool. 

Apr?s 20 lieures d'extraction, on a oblcnu 1,S'l p. ZM) par 
l'alcool, et les extraits obtenus par les deux dissolvants sont ideri- 
t i ques .  

L'extraction prolongée par  t'alcool est donc plus siire, mais 
moins rapide que le trniteuient p a r  l'éther, lequel, dans certains 
cas, peutrendre des services 

La diirkrence entre les dcux proc6di.s proviendrait de l n  tem- 
pbraturc plus élcvée wbtcnuc pendant  l'extraction aicooliqiie. 

P. T 

ï h s r n c r  de r ~ i i i n i i i i i l r  eniiiniiinr. - 11. A.  J:\31;i (Phar- 
rnacrziticol Jownnl ,  1000,  II, p .  342).  - L'essence des fleurs de 
191at~-tcnria C I L R ~ ) I ~ M I ~ I ~ I L  sbpart:es de  leur rkc~ptac le  est bleu foncé. 
Sa densité = 0.934 à 15" lï, 2.3637344 a 21" ; indice de 
saponification = 74.7 ; elle est inactive. Le rendement est de 
0.36 p.  100. L'essence des capitules d6hiirrassCs des fleurs est 
d'abord vert pFilc, puis brun-jnilnfttre ; rlle es1 inactive ; sa den- 
s i té= O.ni9 A 2 3 ;  NI, = 1 .Xi35166 à. 210 ; indice de sa.ponifica- 
tion = 33.7.  llcndement0.51 p. 1 0 0 .  A .  D. 
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Résluc de iscni1inion6c. - F.-O.  S.iYLOR (AmericanJoul-- 
~ n l o f p l ~ w ~ n n c y ,  1909, p. 103). - L'auteur a aniilgsé 9 échnntil- 
Ions de r k i n e  de scarnmonée pri.parée avec diverses sortes de 
riicirie tlii commerce. Voici les qiiaritit,és il[: rPairie nlit.eni~cç dans 
les c:isoÙ l'on savait quelle était  lit résine eii-iplojrie pour leur 
.préparation : 

S.. 
des Ctiiaiitilloiis 

- 
1 Convolvul~as scamrno,iia probable- 

m e n t .  . . . . . . .  
Mélange de  C .  scummonin et d'lpo- 

m m  oritabensis . . . . . 
Id.  

C. scannnonia . . . . . , 
I d .  . . . m . .  

I d .  . . m . . .  

I d .  . . . . . .  
C. scarnmonia prob~bleincnt . . 
Ipomceao~irabcnsis. . . . . 

Tciiciir i l ?  lii rucine 
cn rrsiiii: - 

12,4 - 
1 6 , Z  - 
7,93 - 
8 , O G  - 
7.71 - 
8 , S t  - 

n o n  inriiqiic! 
l G , B B  p.100 

On voit que le renderncnt de  In r,wine de 1'Iponm.l ori7 ,rr (I e ~ ~ a i s  
en résine appelée Scnminonée du  Jlijsique est double J e  celui de 
la drogue vraie. 

Le t;ililenii suivant indique les cnrncti:res des 9 échantillons: 

Ei iu  Cendres Snliil~:lite I n d i c e  Iiidice 
S.. p.100 p l 0 0  daiis l'eltier Açiiiite de snporiification Iiidice d'illiei it'iurle - - - - - A - - 

1 5,4& 0,12 99 21,t 232,4 218,3 43,3 
2 1,94 0,O8 99,s 15.6 198,4 183,8 %7 
3 1.77 0,09 99,6 IT>,5 18G,6 171,i 8,7 
4 1,71 O,03 99,7 4 3 , G  238,1 244.3 i0,8 
5 1,74 0,09 99,3 48,2 238,O 219,B 13,O 
G 1,86 0,09 99.3 18,8 240,s 0?21,7 1i ,3 
7 1,63 0,20 99 21,3 239,4 9 8 , i  I'c,fi 
.8 2,09 0,I:i 98,8 14,s 238,8 418,3 ,10,5 
9 2,03 0,td 96,s 21,s 487,l 163,G 11,s 

Les chitbes qui  pr2ci:dent inontrent que les 9 échantillons de 
résine etaient presque corripléteinent solubles dans l'éther. 

Le cliif'fre le plus tlli:vi': pour les cendres n ' a  été que de 0,22 
p.100, tandis qne les auteurs  indiquent 2,35 7,0p.!OU. 

On kprouve quelque diIliculté A doser l'acidité, parce qu'en 
ajoutant 13 solution alcaline dans une solutionalcoolique dc résine 
du coinrnerce, celle-ci prend une colorc~tiiin foncée qui  crnpèclie 
de saisir 1i1 firi de la réaction. 1,'iiuteur s'est servi d'une solution 
demi-normale de potasse. 

La détermination de l'indice d e  saponification prEsente aiissi 
des difficultés, parce que le snvon formé, qui  est insoliil~le rians 
l'alcool, adhère a u x  parois d u  vase;  on tourne la dillicultil: en 
ajoutnrit, a p i k  la siiponitication opérée, 4 volunies d'eau distillke, 
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qui dissolvent le savon, e t  I'on effectue ensuite u n  dosi~ge alcali- 
iiiétriquc. Cet indice est très important parce que c'est le seul qui 
donne des intlici~tions permettant de reconnaître la falsifjcation 
par  la résine de  I'Ipomœn orizabcnsis; l'indice d e  la scammonée 
vraie est de 238 environ, tandis quc celui de  Iü scamnionée du 
Mexiqiiri lie d61~asse pas 190. 

PBi'tcrniinim(ioni clniaiiiquc du1 n n n g  tlaiiu les ma- 
tlércs r i -c~lcn.  - JI. A .  OllLY (L)eittsche médicin. Woclte~asci~rift ,  
1909, p. 2523).  - 1,a dkterniination chimique du  sang daris Irs 
ii1atii:res ftkales se fait de la f n p n  suivante : on délaie daris un 
peu d'eau un  f r a ~ i i i e n t  dr  I i i  matière il exnniiner de la grosseur 
d'une noisctte ; on ?joute u n  tiers de son volume d'acide acetique 
c:rist:illisahlc, e t  I'on agite ; on verse le tout dnns une éprouvettt: 
de graiideur telle qiie le iriklange n'occupe qiie le qiiart de 
sa  capacité; on :Uoute de l'kther, de manii!re 5 remplir l'éprou- 
\-ette à rnoitik et iiiéme un peu plus ; on bouche avec un tampon 
de coton ; on agite en maintenant ce tampon avec le pouce, et on 
laisse ensuite le  niélange en repos pendant  quelqu?s minutes: 
on d k m t e  deux portioris de 3 2 5 cc. de l ' e x h i t  acétique Ptliéri 
de la rrintiiire f h l e  ; on amjoute b chaque portion 25 gouttes 
(l'essence de téréherithine vieille e t  fortement ozonisée; dans 
l'une des deus portions, on ajoute 10 à. 12 gouttes d'une teinture 
fraîclirnient pi+parémle g ï a c !  et dans  l'autre portion autant 
d'une solution récente cl'nlo'ine. 1,a quantité de  teinture d e  giii;it 
A ajouter doit étre d'autant plus forte que  la quantite de sang 
1)ari~îl plus iu~porLmLe. 

],a présence du s:mg se manifeste imniédi:iterrierit dnns la 
portion additionnée de y ï a c .  après agitation, par  une coloration 
:illant d u  w r t  a u  bleu foncé, qui  disp:lrait nu bout de D à 113 
iriiniites pour passer a u  brun-rouse. Une coloration brunc  indi- 
q w  un rksiiltat ni:gat.if. 

Qii:int il la portion additionnée de solution d'alo'ïne, elle se 
colore. au bout d e  1 il 2 miriutes, a p r k  une forte agitation, en 
rouge-cerise. I I  s e  forme des gouttelettes rouges qui se précipi- 
tent au fond di1 vase. Si Ic rksiiltat est négatif, il se forme une 
c,ouche jaurie clair. q u i  passe au rouge aprEs qiielqiies heures. 
inais cette coloration nt: prouve rien. A .  B. 

Sur I'ai.oiiie du t i ih iisir. - T .  KATAY.ZM.1 ( C l ~ c m l s c h ~  
Zelitrdblutt ,  1!108, 1, p. 867). - D'après l 'auteur, le développe- 
iiierit d e  I'arome du thé est rlii % certaines enzyiiies coritenueq 
dans les feuilles. Pourtant il semble que  les oxydases ct les 
peroxjdases n'y coiit.riliuent. pas. Y. Kami iitlrnet. qii'wir: erizpe 
spéciale dkcoiiipose iiri glucositle préexistant d a n s  les feuilles et 
que I'iirome du  the est di1 ü. l'absorptiori de l'oxygéne par un 
des produits de  décomposition de ce çlucoside. A.  B.  
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UIntic t lc  I ~ r i l e l i i c .  - JI. 11. C .  13ILlSI)EllHORST ( l ' i i t r i~~nn-  
ceutical Journal, 1909, 11, p. 563). - Le blanc d e  hale ine  forid 
44 degrt's et  se solidifie en t r e  / L ~ J  et $305. 

Densité = 0.946 à 150. 
Indice d'acide, d e  1 à 2 .  
Indice de  saponification,  128. 
Indice d'iode (Wijs),  6.7. 
Insaponifiahie, 49 p. 100. 
II est soluhle d ims 50 parties d ' ;~lcool i 900 boiiilla.nt. 
Pour deceler l 'addit ion d e  paraffine, on  fait bouil l ir  pendan t  

une ininute 3:i ceritigr. d e  ma t i è r e  avec 5 c c .  d e  soliition alcooli- 
q u c  de putasse ; l'ndditioii de  3 à 3 cc. d'eü1.1 ne  doi t  p a s  p rodu i r e  
de trouhle. A .  1). 

BIBLIOGRAPHIE 

M ~ u i i c l  tl'iriinlyse v u l u i i i k t r l y i i e ,  par L. DUPARC, profes- 
seur de mineralogie et  d'analyse chimique a l'université de Genéve, et  
11. BASADOXNA, premier assistant ail laboratoire de chimie analytique 
de 11Ciiiversit6 de Genève. 1 vol. de 170 pages, (Alcati, éditeiir, 
108, boiiievard Saint-Germain, Paris). - Cet ouvrage a été écrit prin- 
cipaleinent pour enseigner aux élbves la  pratique de l'analyse volumé- 
Irique dans les laboratoires. II a ete n6anmoins conçu d'une maniére 
assez cornpli4e pour fournir aux chimistes professionnels toutes les 
riurinées duril ils peuvent avcir besuiri ; les auteurs y dkcriverlt, en 
efîet, d'une nianiere aussi cornpléte que possible les differents dosages 
qui peuvent étre effectues par volumétrie, e t  ils ont ajouté aux exem- 
ples purement tliéoriques des series de procédés de dosage usitds daus 
diffrrentes branches de l'industrie. 

Les auteurs s'excusent dans leur préface d e  ne pas avoir adopté 
d'une maniélue uniforme les solutions norriiales, mais ils s'en justi- 
lient aisement, car ils ont ainsi voulu familiariser les eleves avec les 
differenls procédés de titrage utilises dans la pratique. 

En resumé, excellent volume de chimie pratique, qui rendra des 
serviccs siin Clèves et aux chimistes. 

T e c l i n t ~ l o g i e  et aueljse o h i i i i l q u e  des I iu l les ,=ra le i -  
s e s  et c l r e u ,  par le D r  J .  LEWKOWITSCH, chiniiste-conseil et  ana-  
lyste, ingénieur chimiste: traduit  de l'anglais par 13. H O N T ~ ~ J X ,  ingé- 
nieur-chimiste, licencie 6s-sciences. Tome III. 1 vol. de 530 pages, avec 
Y8 figures et nombreux tableaiix.(ti. Diinod et  E Pinat, éditeurs, 47 et 
49, quai des Grands-Aiigustins, Paris, VIe). Prix : 17 fr .  50 ; carlonné, 
19 fr. L'ouvrage complet : 3 vol brochés, 63 fr. ; curtonnés, 69 Ir. - 
Ce tome III termine 1a tradiiction française, faite par M .  Dontoux, de 
l 'emllerit ouvrage de M .  Lemiiu\\-itscli .  
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D'une rédaclion entièrenient nouvelle, il correspond A la quatrieme 
édition anglaise parue tout récemment, et  il constitue un expos? 
méthodique des diverses industries des corps gras (huiles, graisses et 
cires), avec l'étude des pr'oduits qui en dérivent. Ces monographies 
sont completees par des statistiques puisées aux meilleures sources, 
qui permettent de comparer les industries des matiéres grasses dans  
les principaux pays industriels du monde. 

L'appendice final incorpore a l'ouvrage tous les travaux et docu- 
ments récemment publies sur les matières grasses et  met ainsi com- 
plktement & j o u r  les deux premiers tomes. 

Ce nouveau volume s'adresse aussi bien b l'industriel qu'au lechni- 
cien et  tî l'analysle, et, avec les deux prèeédents, il constitue l'ou- 
vrage le plus complet publie jusqu'ici sur les corps gras et Ics indus- 
tries qui les produisent ou les utilisent. 

Biuoblmie normale e t  pathologique, par S T R ~ Y ~ ~ W S K I .  
2 vol. d e  158 pages, avec 62 figures dans le teste, dont  2 en couleurs. 
(J. B. Baillière et  fils, éditeurs, 19 rue Hautefeuille, Paris). Prix : O fr. 
- Ce manuel est u n  résumé succint du cours de chimie physiologi- 
que e l  pathologique que l 'auteur professe tl la Facultd de Lausanne. I I  
renfernie les connaissances élémentaires qui sont indispensables ailx 
Clèves pour aborder l'étude de  la physiologie e t  de l a  clinique. 

Ce travail est rédige avec beaucoup de soin et parait de natule a 
rendra de grands services pratiques aux eleves. En effet, l'auteur s'est 
applique zl mettre fréquemment des exercices pratiques que I'6lèvc 
pourra exécuter facilement e t  qui fixeront dans  son esprit les connais- 
sances théoriques en même Lemps qu'elles l'habitueront aux manipu- 
lations chimiques. Ces expériences sont bien choisies, simples, fon- 
damenlales el peuvent être exécutées e n  un temps assez restreint. 

L'auteur insiste avec raison dans  la préface sur  l'utilité de la bio- 
chimie dans  l'enseignement de la medecine. Cette partie de la science 
chimique, si utile au  médecin, parce qu'elle peut jouer un r d e  irnpoi. 
tant ,  aussi bien dans la cliniqiie que dans la pratique journalière d e  
l'art de guérir, a été trop négligee jusqu'ici. Espbrons que ce volume 
conlribuera à la faire apprecier. La forme elegnnte et claire que l u i  
ont  donne les éditeurs ne manquera pas d'aider h son succès. 

Teahnologle der Holzverkolilung (Tealinologle iIr 
la carbonlmatlon do bois), par RI. KLAR, 2. édition revue el  
augmentée. 1 vol. de  430 pages avec 49 figures dans le texle. (Juliua 
Springer, édileur, Berlin) Pr is  : hrocht,  10 marks ;  relié, I l  marks.- 
Depuis la publication de la premikre édition d e  cet ouvrage (1903). 
l 'industrie de la carbonisation du bois a fait de  grands progrks; le 
present ouvrage est au courant des derniers perfectionnements de 
l'industrie en question. C'est un lrailé très complet, renfermant les 
données qui intéressent le chimisle ou l'ingénieur appelé s'occupes 
d e  la distillation du bois. L'ouvrage est divisé en %O chapitres ; le pre- 
mier est un court exposé historique; le deuxième traite des niatiéres pve- 
mikres; le troisi6me des transformations cLimiques du bois pendant l a  
distillation ; les cinq cliapikes suivants concernent les produits de la 
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distillation du bois. L'auteur trüile ~ I I S L I I L C  de la prbparnlinn di1 hiiis 
destiné h la carbonisation, des appareils et des différents traitements 
ii faire subir aux produits bruts oblenus : fabrication de  l'acide acdti- 
que, de l'acétone, de la formaldkhyde, etc. L'ouvrage se  termine par 
un erposk des méthodes analytiques A employer dans le contrdle de I:i 
fabrication et l'évaluation des produits. 

Manuel d e  leborntoiime pour I'indulitrie des  par- 
Pomcr, par le Ur Osr<~n  SIMON, traduit de l'allemand par An. Jorrvs. 
1 vol. de 73 pages. (Béranger, Cditeurs. 15 rue des Saints-Peres).- C(! 
volume fait partie d'une série de manucls dont nous avons dejh cil 
l'occasion de parler. Ces nlanuels sont destinés aux laboratoires de clJi- 
mie industrielle. Ils n e  contiennent que ce qui est nécessaire soit pour 
permettre h un débutant de s'orienter rapidement au milieu des prin- 
cipales méthodes de recherches employées dans  les laboratoires de 
l'industrie des parfums, soit pour guider les chimistes appelés exa- 
miner une huile essentielle ou un parfum.  

La première partie traite des nikthodes gknérales d e  recherches. 
Ilans la deuxième partie, l'auteur indique, pour les principaux pro- 

duits da la parfumerie, les caracteres chimiques et  les méthodes spdcia- 
les d'analyse s'appliquant A chacun d'eux. 

Nous croyons que ce  volume peiit rendre  de réels s e i ~ i c e s  aux prati- 
riens, 

I~roduciion éleetrlqae d e  l'ozone et applleatioiis n 
I'lndumtrle, 1'liygii:ne e t  la  tliérapeutlqoe, par E. Dou. 
m. 1 vol. de 115 pages (Mranger ,  Cditeur, 15, rue des Saints-Péres). 
Prix : 45 fi.. - Depuis quelques années,  l'ozone est  devenu lin agent 
iitilisé dans l'industrie, I'hygiéne et  la médecine ; aussi est-il intéreq- 
sant de lire le volume d'un spkcialiste qui n résume la question dans 
le présent volume. 

t a  premiére partie de  cet ouvrage est  consacrbe ii l'exposition des 
connaissances théoriques sur  l'ozone. Le chapitre II donne la descrip- 
tion des methodes industrielles de production de ce corps. Dans le 
chapitre III, sont decrites les applications de I'ozone dans I'industrie. 
Les applications sont dkjh assez nombreuses dans I'industrie chimi- 
que où le pouvoir oxydant remarquable de l'ozone peut Etre frdquem- 
ment utilisé. En faisant passer un courant d'ozone dans un meiange 
d'alcool méthylique A 30 p. 100 d'eau e t  d'iodure de  pola~siu in  main- 
tenu B 30°, l'iode libére se fixe sur le radical alcoolique pour donner de 
l'iodoforme; cette rnethode permet d e  traiter  directement les eaux- 
mères des varechs. 

La tkrebenthine, sous l'action de l'ozone, donne du camphre,  e k .  
L'Btude de  l'action de  l'ozone sur  le caoutchouc a donné d'iotéres- 

santes indications au  sujet de la constitulion d e  la gomme para.  
L'ozone a trouvé des applications dans  les industries d e  I'alirnenta- 

tion. M. Douzal est l 'auteur de procédés pour le vieillissement et la 
purification des alcools, ainsi que pour le vieillissement des vins. On  
lrouvera dans ce volume les figures reprbsentant les appareils qu'il 
prkconive dans ce but. 

Çne autre serie d'applications de l'ozone est le blenchiment de  
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diverses matii~res (cire, gomme-laqiic, ivoire, pliimrs. fnui.riirc~. 
fibres de textiles divers). 

L'ozone peut aussi &tre utilise B la preparation des hiiiles siccatives 
qui résultent d'une oxydation. 

Dans l'industrie des maliéres colorantes et dans  celle des parfums 
se placent d'autres applications t.rPs importantes dont hl. Doiizal 
donne l a  description. 

Le chapitre IV a trait  aux applications de l'ozone B l'hygiène. La 
stérilisation de  l 'eau est l a  principale de ces applications. h l .  Douzal 
est l'auteur d'un systéiiie d'application de l'ozone A la stérilisation de 
l'eau, et il en donne la description. 

Enfin, dans le chapitre Y, l 'auteur passe en revue les essais d'appli- 
cation de l'ozone dans le traitement de la phtisie. de la cnqueluclie c l  
(Ir l'anémie. 

4 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

I)istine&loimi houoriûquen. - Nous signalons plusieurs 
rneiuhres du Syndicat des chimistes compris dans  I R  deri1ii:i.e proino- 
tion de palmes academiques : MM. Cicile, Cantagrel, Chaboseau, de 
Paris, et  d'Hector de Kochefontaine, de Lyon ; nous leiir adressons nos 
sincéres félicitations en notre nom et ail nom de leurs collEgiies d u  
Syndicat. 

DEMANDES ET O F F R E S  D'EMPLOIS. 
Nous informons nos lccteurs qu'cn qualit6 de secrétaire général d u  S p -  

iiicat des chimistes, nous nous cliargeons, lorsque les demandes el les 
ofl'res le peirncltent rie procurer des chirnistes aux induslriels qui en ont 
brsoin et des places ailx chimisles qui sont B la recherche d'nn eniploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument grn- 
tuiles. S'adresser h M .  Crinon, 15, rue Turenne, Paris, 3.. 

Sur la demande de JI. le secrétaire de l'Association des anciens Blèies 
de lïnslitut de chimie appliquée, nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant à lui, 3, riie Miche- 
let, Paris (6). 

L'Association amicale des anciens élèves de l'Institut national agrono- 
mique est a rii&rrie chaque année d'offrir à MM. les industriels, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieurs ingénieurs agronomes. 

Prikre d'adresser les demandes au sibge social de l'Association, !fi, rur 
Claude Bernard, Paris, 6.. 

L'Association des anciens 6léves du laboratoire de chimie analytique de 
I'Universitl: de Gf?nkve nnus prie de faire savoir qu'elle peut offrir des 
chimistes capables et experimentbs dans tous les domaines se rattachant 
R la chimie. - Adre-ser les demandes a 1'Ecole de chimie, & Genbve. 

Bs sciences, 26 ans, dksire place dans l'industrie ; pourrait LICENCIE s'associer uu mpreudre dans la suite. hdreosai les oUrrs 
3. h l .  C. Bouveret, 8 his, ru8 Buffon. Dijon. 

Le Gi-rant : C. CRINOY. 
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TRAVAUX ORIGIMAUX 

sépnratioii électrulytique d a  nlekcl 
et du cobalt, 

par  M .  E.  Pi~1:iir:a h ~ v a n r z ,  

professeur à la Faciilte des  wicnces  di? Aladriil. 

Lcs ~1';1nrIc!s difficullts que lïréserite la sciparülioii électrolytique 
du nickrl et du cobalt ont einptkhé jusqu'à p i k n t  de trouver 
un mode o p h t o i r e  donnant des r é ~ u i t i i t ~  satisf;iisants. C'est 
pour cela q u e n o u s  nousddécidoris i puhlicr lcs cxp6riciic:es ~ I I C  

iious avons faites dans ce b u t .  
Si l'on ajoute du  cyanure d e  potassium p u r  un iii6l;ingc con- 

venable (le sels de nickel et de cobalt dissous dans l'eau bouillie 
froide, récenirrient saturée à Oqle  gaz sulfui~eiis, il se forme un 
cobalto-cyanure de nickel /(CoCyB)Ni2] de couleur j c c ~ m e ,  qui ,  après  
hvage et deçsiccation, devicnt vert. 

1)iin~ ce coniposé, le cahült se trouve sous forrrie d'anion com- 
plcxc trCs stable, difficilement décoiiipos;ihle et carnctérisnl~le, 
tandis quele nickel se trouve ir l 'état decatior] simple, facilernt:nt 
r:;iractCiisalile et précipitalile piir 1r:s r6:ic:tifs ordiriiiires dr: r:e 

corps. 
En tlissolmrit O gr.3 dudit  coinposé (cobalto-cyaniii-r: de nickel) 

kins i i r i  liquide formé par  100 cc. (l'eau et. 40c:c. tl'iiiririioriiiiqiie 
(Il= 0,!127)et en ajoutant 5 g r .  de sulfiile d'airiinoriiarpc, or1 peut 
obtenir, iia boul de deux  heures (en électi-olys:~nt letlit liquide h 
froid avec uri courant DS,,, =0,40 ainp. et de 3,7 h 4 volts), un  
dépbt brillant de nickel exempt de cobalt. 

Eri dissolvant avec .4zOTI-I le inétal recueilli su r  Ic cylindre de  
platine pcrforb. qui a servi de catodc (i), on oliserve que le nickel 
es t  irnprCgné de carbone en p:irtie en coriihin:iison o r p n i q u e ,  
qui résiste aux :igents de destruction et  qui dorme p a r  [ICI u n e  
couleur vert foncé t rès  intense. 

Si l'on dissout 1 Sr. d u  sel ci-dessus dans 200cc. d'eau avec 
90cc. d'ainnioriiaque (1) = 0,927) et s i  l'on ajoi i t ,~  20 g r .  J e  sul- 
fate d'ammoniaque, en électrolysant à chnuil (50 h 60°) avec un 
courant LIN,,, = 2 a m p .  a u  début et  1,s à la fin et  avec une 
F. E. = 3,8 volts, les deux métaux se prkcipitenl au  bout d 'une 
heure. 

Par conséquent, Ia séparation d u  nickel et du cobalt peut se 

(i) L'anode empIoy6 a e t& une spirale de platine. 
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faire au moyen de.l'éiectrolÿse de leurs sels en opérant coinme 
nous l'avons indiqué ci-dessus, mais  il y a encore à étudier plu. 
sieurs questions q u i  feront l'objet de t ravaux  et de notes ulti- 
r ieurs. 

niisoihilité ; application aux esseneen de téimi.lwn 
Iliinc, 

Par M. E. L O U ~ S E .  

La méthode d'analyse par les courbes de  miscibilité que j'ni 
fait  connaître précédernnient (2 )  permet de caractériser avec la 

( 2 )  Voir Annnks d e  rhimie analytique. 19 1 O, p. 93. 
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éthers de pbtrolc connus sous le nom de  white spirit  et les huiles 
de rksine. Pour cette nouvelle application, le principe d e  la 
méthode reste le  merrie, ainsi que  les definitions de pinls  et  de  
courbes de miscibiliU; toutefois, a u  lieu de prendre l'acétone, comme 
nous l'avions fait pour les huiles, nous avons dû  rechercher u n  
autre liquide capatile de tlonner un mélange duubb avec I'esserice 
de térébenthine, mélange qui lui-méme permettrait  d'obtenir 
des points et des courbes de  miscibilité dans des lirriiteç de tem- 
pérature où les d6termiriations sont  pratiquenient faciles B réa- 
liser. Nous avons constaté que l'acétone spécialement préparée, 
l'alcool absolu, l'aniline, donnent avec l'essence de  térébenthine, 
des melanges doubles ; mais l'aniline doit être préfér& aux  
autres, en raison de  la netteté parfaite des  phénoménes permet- 
tant la détermination des diffkrents points de miseibilit6. 

Les courhes représentées sont obtenues avec 10 cc. d'aniline et 
des volumes variables d'essence, de  white  ,spirit ou d'huile de 
résine, bien mesurés avec une pipette graduée. 

L'aniline employée avait pour point d'ébullition 182O et avai t  
été identifiée au moyen de notre pétrole kgpe, avec lequel elle 
donne un mélange double. Les traces d'eau, qii'il faut éviter dans 
toute determination de ce genre, afin d'obtenir des courbes iden- 
tiques avec les mêmes produits, avaient été recherchées avec 
I'alcoolate de baryum dans les différents corps étudiés. 

Nous avons opéré exclusivement sur  les essences des Landes, 
de beaucoup les plus importantes au  point de vue de  la produc- 
tion française. Douze échantillons authentiques, provenant d e  
crus différents, ont été soumis à l'expérience. Nous avons pu 
constater que, si les courbes de miscibilité qu'ils donnent respec- 
tivement ne sont pas identiques, elles sont trEs rapprochées Ics 
unes des autres, paralleles entre elles et viennent se grouper 
au-dessus et au-dessous de l'essence d e  Mont-de-Marsan en s'en 
Icartant de un  degré au plus. 

Quant au  white spirit ,  sa courbe est de  forme difrércnte et  se 
trouve si éloignée de celle des essences qu'elle ne peut étre reprk- 
sentPe daris les limites de la figure sans faire dans le plan du  
dessin iine conpiire permettarit de  diminuer les longueurs des  
ordorinies qui  correspondent aux degrCs de température. 

Enfin, les huiles de résine ont 6g;ileirierit une  courbe de  rnisci- 
l~ililé toute spkiüle ,  sit,uée :in-dessoiis de celle des essences et 
s'eu écartant beaucoup. 

La falsific;~tioii au  iiioj-eu de 20 p. 100 de white spirit  donne 
une courbe très éloignée de  la courbe de  l'essence pure, e t  le 
mélange avec 5 p. 100 se reconnaît encore fort aisément. La falsi- 
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fication par l'huile de résinci rlonrie é ~ i i l c ~ i ~ e n t  des courbes inter- 
médiaires entre celles cles deux produits iriélangc3. 

Nous avons appliqué k g a h n e n t  celte méthode aux pétroles, 
alcools purs  ou dénaturés, essences à piirfurii, corps gras butj- 
reux ou solides,produits de graissage, huiles et  baumes employés 
en pharmacie, etc.,  et aussi à la détermination des poids inolé- 
culaires dont nous avons commencé l'étude. 

Par hl. le D r  ALPREDO ESI'IKOSA TALIAYO, 
Chcf d u  lsboratoire de 1'hUpital g6nkral du Guüyarjiiil. 

Uicln que,  rt:lativenierit aux besoins d e  1 i ~  clinique, I'nnalyst: di1 

suc p s t , i i ~ ~ i ( :  ait  pcrdu de son i i i ip r tance ,  les iiiédecine rrcuu- 
rent  encore à cette aniilyse pour  6cl;~irer leur diadnostic. 

Or, Iir pliipi~rt des irit!thodt:s tl';iri;ilyst! c:ciririui:s tloririi:riI. (les 
rEiultats dorit I'esiictitutle laisse parfois il désirer ;  d'un autre 
cUtk, ces méthodes sont long~ies  et Iiil~orieuses. E n  faisant un 
choix dans les divei~s ~ii~oc:édtls c:oririiis, je suis parvenu à iitiiblii. 

un  rnotle opératoire pi,ütiqiie e t  rapide, qui est appliqué ii 1'IiUpi- 
ta1 génkral de Guayaquil. Cette mVtliode permet de faire des 
dosages eri s k i e .  Ori rectiert:he lliit:idc ciilortigdricliie libre par le 
rkactif de Cunzbourg;  l'acide lactique par  le  réactif de  Ilrr;; 
I ' x i d e  aciitique par  le réactif au perchloriire de fer ; le liib-f'er- 
UlellL p l '  I i l  ~ 0 : l ~ l l ~ i ~ t i O ~ l  dl1 1; l i t .  

l ~ o s n ~ e  de ln pepine .  - Pour doser la pepsine, on fait dissoudre 
dans 100 cc. d'eau distillée ; 2 gr .  tl'albuiriine pure, dessÇchée, o n  
ajoute h . 8 0  d'[ICI pur  ; on prend rlaris i i r i  tiilic 20 cc. d u  siic 

g n s t r i q u c à  exiiiiiirier, qu'or] iidditioiine d c  10 cc. de la solution 
d'nll~uiiiirie ci-dessus iritliqiiée ; or1 pixncl di~ris un autre t i i l ~ e  

sc:rrihlalilp. 10 cc. de soliition rl'alliiirnirie, qu 'on addit,ionne dr, 
20 cc. d'eau distillée ; on place les deux t u l m  à l'étuve à 3 i 0  
pendant une heure ; au Iiciut de  ce temps, on verse le coritenu de 
ces tuhes dans  deux tuhes d'Kslic~ch jusqii';iu t ra i t  l j ;  on  coiiiplète 
jusqu'aii trait  Il. avec l'acide nitrique au ciriquièine; on laisse 
diiposer I'alburriine coaeulée, qui est inoins abondante dans le 
tube contenant Ic siic gastr ique;  en comparant la hauteur d u  
précipité d'albumine tl;~iis les tlrux tiibes, on peut calculer la 
quantité tl'all~iiiiiine digérée par  un  litre de suc gastrique. 

Dosage de l'crcictith totale et d u  c h i o i ~ ~  o i y n m y u a .  - On p r d  
dans un  verre à expérience 10 cc. d e  suc gastrique filtré, qu'on 
additionne de trois ii quatre gouttes de  solution alcoolique coii- 

centrée d e  phériolplitaléine ; ou verse dans le verre, goutte à 
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goutte, à l'aide d'une burette graduée, une solution décinorrnale 
de soude jusqu'A coloration rose persistante; on note le nombre 
de cc. employés ; on verse le con tmu d u  verre dans une capsule 
de porcelaine à bord plat,  de 8 centiriiètres de diamètre ; on 
évapore i siccité au büiri-irinrie ; on  calcine a u  moufle a u  rouge 
sombre ; après refroitlisseriient, on ajoute quelques cc. d'eau dis- 
tillée et un  volume de  solution décinormale de S O 4 H 2 g a l  a u  
volume K de soude employé précédernrrient; une partie de cet 
acide va servir pour neutraliser les carbonates forrnés ; on fait 
bouillir pour chasser l'acide carbonique, puis  on titre 1'exc;:s 
d'acide par la soude dkcinormalc : le nombre 1.1 de  cc. erriployés 
reprisente la quantité d'IICI libre ou faiblement combiné ; S - n 

représente l'acidité organique. Er1 déduisant de ,IL le chifrre 
trouvé pour IICI libre, on a le chiffre du chlore coinhiné ou chlore 
orsanique. 

Dostrge d u  chlore totul ( I l n y e m  et  Wistàr). - O n  inélange 20 cc. 
d e  suc gastrique avec un excès de carbonate de soude ; or1 éva- 
pore h siccité et l'on calcirie ; on  lave la capsule B l'eau distillée, 
et 1 on titre par  le procédé de J lohr  ou par  celui de Charpenticr- 
Yolhard. 

Dosage de l'aciie chloi~hgdriqiie libre. - Ori ajoute B 10 cc. d e  suc 
gastrique, au moyen d'une hurette graduée, de  la soude décinor- 
inale, jusqu'nu rrioiiient oii le liquide ne donne plus la réxt ior i  de  
Cunzbourg. O n  coristnte la fin de la saturation p a r  ln rnéthode ?I 

la touche sur  une plaque de  porcelaine placée au-dessus d'un 
bain-marie chouffë i 60"nviron. 

Chlors min+nl. - I r i  didiiisant (111 chlore total la sorrirne di1 
chlore organique et dii chlore libre, on a le chlore minéral.  

- 

La présente note n'a pas la prétention d'ètre u n  travail com- 
plet;  la méthode qne j'ai intliqiiPie prkserite l'avantage d'ktrct 
rapide et pratique et  n'est pas entachée des erreurs  qu'on 
reproche aux procedés ordinairement en usage. 

Heulicrclie des sabutamces fluorescentes 
dans les eaux, 

Par M. F. L ~ R E H T .  

Suli.stunc~s flzioresc~nl~s. - 1,es suk-~stnnces fluorescentes d'ori- 
gine organique sont très répandues dans la nature. L'organisme 
humain en élimine chaque jour une certaine quantiik par  les uri- 
nes et les fèces. Les végétaux en sécrètent des quantités assez 
importantes. 

Certaines substances fluorescentes d'origine végétale n'ont, 
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dans les eaux, qu'une existence Bphérnkre (i), tandis que d'iiu- 
tres persistent pendant trits longtemps. Les fuin6es des cheminées 
des usines donnent naissance i des substances plus ou moins 
goudronneuses qui se condensent dans les eaux dc pliiics ou d e  
hrouill:~rd. 

Aussi comprend-on filcilenient qu'on puisse trouver, darisles 
eaux ruisselant k la surface d u  sol, des subst:inces fliiorescenlcs 
d'origine et de nature v:irikes. Leur ditVrenciation sera une 
&tude de longue haleine et hérissée de no inbr~uses  difficultés à 
cause de la minime quantité de chacune de  ces substances dis- 
soutes dans l'eau. Sous  espéroris que les essais entrepris par nous 
permettront d'arriver des résultats pratiqiies intéressants. 

Les eaux de rivière, les purins, les eaux soutwraines rece- 
vant  d':rsspz grandes quantilbs d'eaux engouf'f'rées dans des 
hktoires, sont celles qui renferment le plus de substances fluores- 
centes dissoutes. Celles-ci, évaluées par  comparaison en I ~ c n t z i ~ e  
b lez i -m/ .qe  a r e c  des solutions t,itrCes de fluoresc6irie, imferrnent 

p a r  litre 100 B 500 x 10- miIligr., de fluorescéine. Au con 
traire, les eaux snutcrraines q u i  sont l)if1n filtrées et  6pi1ri;es par 

- 4  : 
le sol en renferment desqunntitks plus faibles: 2 à 5 0 X  10 inil- 
ligr. Siir la proportion de ces substances, la nature du sol exerce 
une tres grande influence. Ilans les sols calcaires, les eaux souter- 
raines perdent heaucoup plus de siibstnnces fluorescenles qiiednnr 
les sols salilonneiix. LPS sources dont I'aliinen1;ition se fait par 
engoufTremcnt des eaux sur  ditrérents terrains calcaires et sablon- 
neux voient leur fluorescence augmenter  ou diminuer suivant 
qne les eaux calcaires oii IPS snhlns dnrriinent. C'est ce qiic nous 
avons constaté pour les sources du  Loing et du Lunain et pour 
celles d'Houiievilliers (issues des sal)les d e  Fontainebleau). Les 
eaux f i l h n l .  5 tmvers  les sables peuvent également étre pliis mi 

moins riches en substiinces fluorescentes ; nous avons toujours 
trouvé les r6sult,nts suivantk : 

Urie eau dunt Iir fluorescerice varie cst une eau t.oiijnurs bactj- 
riologiquement pure si, lors de l'augmentation des substances 
fluorescentes! elle ne renferme pas le bacillus coli conmunis dans 
100 cc. d'eau. A u  contraire, iirie eilü qui renferme ce dernier 
germe, en mème temps que la fluorescence augmente, est une 
eau contarninable. 

[!rie eau co~itiiiriiriahle kprouve des variations hriisr~ues et d e  

(1) Si, daris Urie eau, on dose ces substance.; fluorescentes immédiate- 
ment e t  48 heures ap re s ,  e t  si l'on trouve une dilférerice appréciable, c'est 
qu'elle reçoit d e s  infiltrbtions rapides et des  plus daiigereuses ; le cas est 
très rare. 
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faible durke d e  sutistiinces fluorescerites ; uiie eau ilon conti~iiii-. 
nable peut égalemerit Cprouver des iiligmeritations cli~ris sa tc i ie~tr  
en substances Iluorescerites, mais ces augiiieritatioris sont de plus 
lorigue durfe .  

Daris les rigions cülcaircs, les eaux souterriiines dont la tcncur 
en substances fluorescentes est peu varialile et peu Glevte, sont, 
des eaux tribs pures. Les eaux des ;illuvioris sont toujours riches 
cn  substaiices fluorescentes. Ceci s'explique trés bien piir l'ori- 
gine iiiéirie de  ces terr:iiris, formis de d6pi~ts  de limons de la 
rivi6r.e. lesquels sont riches r:n matières organiques. 

Ikins les eaux rniri6r;iles bien cüpties, on trouve très piw de 
suhstirrices fluorescentes, sauf sans les eaux goudronneuses. 0 1 1  

peut dire qu'en dehors (le ces dernikres eaux,  un captage 
ratiorinel doit cherclier il obtenir le miniinuni possible de subs- 
tances fluorescentes. I:n puits dorit les enux sont rrial épurkes 
contient de grandes quarititks de sul&inces fluorescentes. Si 
celles-ci sont acconlpügriées de faibles quitntités de chlore, on 
petit, ;iffii.rrier que les irifiltrations reçiits par  ce puits çniit pro- 
duites par des ~ u b ~ t i i r i c e s  d'origine vPg4tale. 

En dehors des substancr:~ fluorescenles, les eaux renferiiient 
des S I ~ ~ S ~ ~ ~ I I ( : P . S  o r g i i ~ ~ i ( j ~ i t : ~ ,  11011 Iliiores(:(:r~l.e~, ~ i l i ~ i ~  qui le devien- 
nent lorsqu'on les porte 5 une ternp6r:~ture sul'fisante. flous avons 
constaté qu'on obtient un résultat certain en chauffant les eaux i 
l'autoclave à ln LerripricaLure de  130n peridarit une derrii-heure., 
L'action est encore plus riette lorsqu'on :ijoutci h ces eaux uric 
forte proportion d'ainriioniaque pure (3  p. 100). Les eaux miné- 
rales ayant suhi clans le sol une température souvent hupérieure 
à 1300 n'augmenter11 p i s  de fluorescence aprbs chauffage h I'au- 
toclave si elles sont bien captcles. On a donc 16 un  rnoyeri de  
s'sssurei du rnélnnse possible, au  griffon d'une source, d 'une  
eau minCrale profonde avec des enux superficielles. 

Recherche e t  l t o s ~ ~ g ~  des substc~nces fluorescentes. - Le principe de 
la méthode est le suivant : lorsqu'on fait traverser un  fort pin-  
ceau luniineux k t ravers  une eau renfermant des substances fluo- 
rescentes et qu'on observe celui-ci perpendiculairernerit à sa 
direction, on constate, s u r  son passage, une trilînée colorée. En 
1urnii:r.e bleii-couse, le faisceau est coloré en bleu un  peu vercl$- 
tre; en lurnièi.1: hleue, i l  est vert.  Si l'eau u'est pas  trhs limpide, 
on met mieux en évidence ce pinceau lurnineuu coloré en obser- 
vaut soli irriitge extr,aor,diriaire à tr,itvers uri prisme biréfririgerit. 

L'appareil que nous employons (1) est ainsi coiiiposé : 
Une lampe à arc point fixe h forme le foyer de la lentille 

convergente B ; les rilyons traversant cette derniére sont paral- 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ièles e t  passent à travers un verre bleu C et  un  verre rouge- 
bleu D ; ils sont reçus s u r  deux glaces E iriclinées B angle droit. 

¢ H 

Ces deux ~ l a e e s  divisent le rayon luinineux en deux autres, 
d'égale interisitk, qui  vieririent frapper dei i r  glaces F et F'iricli- 
nées i 450. Ces glaces reçoivent ces faisceaux luniineux dans u n e  
direction paralléle B celle des rayons sortant de la lentille R. 

Les rayons luinirieux rkfléchis p a r  les glaces F et F' peuverit, 
s i  c'est nécessaire, comme nous l'indiquerons p a r  la suite, traver- 
ser deux glaces G et G' d'épaisseur variable et rencontrer deux 
lentilles corivergenles II et II', ayaril environ 20 centirribtres de 
foyer. Grâce a u x  glaces 1 et 1'. inclinées à 450, les rayons lurni- 
neux convergents viennent en L et  L'. Un kcran noir K separe 
ces deux hisceaux ; un  autre  écriiri M empSche l'observateur 
d'apercevoir la lurnière difTusCe p a r  l'arc A. 

En L et L' on place les fl:lcons ou cuves contenant les eaux 
fluorescentes B comparer. L 'a i l  de  l'observateur, placé en O i In. 
distance de la vision normale, observe la fluorescence dcs deus 
flacons L et  L' k t ravers  deux œilletons O et u', devant  lesquels o n  
place u n  verre vert N.Ce dernier n pour but de rendreuniformes 
les teintes observées. Les diRérentes sulistances fluorescentes 
sont plus ou moins bleues ou vertes. Lorsqu'il s'agit de faire des 
comparaisons et d'arriver h l'égalité d'intensité de  fluorescence, 
ces teintes diverses sont trbs $Enantes; I'intcrposition du verre 
vert permet d'uniformiser ces teintes et supprime l'indécision. 

iVodc opératoire. - On commence p a r  faire une gamme de 

(1) Construit  par l a  ma i son  Pellin. 
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témoins nu moyen d'une substance fluorescente connue. La meil- 
leure et la moins fragile est la fluorescéine pure. L a  meilleure 
gamme est formée de dix flacons contenant respectivement 

1 2 3 !.... 10 

200 000.000 YOO.OOO.OOO ~00.000.000 200.0~l0.000 
(le fluorescéine. Pour  doser la fluorescéine d'une eau de source, 
on est souvent obligé d'kvaporer a u  bairi-rnarie 200 cc. de cette 
eau et de réduire le volume à 20 cc. ; il faut  avoir soin de pr& 
server les capsules dans lesquelles s e  fait  l 'évaporation des 
poussières de l'air, ainsi que de In lumiere solaire, qui fait dis- 
paraître ces substances fluorescent,es. Aprks évaporation, I'eau 
est filtrée à travers un  filtre de collodion ou,  si  I'on veut  aller 
plus vite, travers un  filtre Berablius exempt de  substances 
fluorescentes (1). Pour obtenir des eaux très claires, il est assez 
souvent nécessaire d'employer d u  talc, qu'on melange ti l'eau, et 
le tout est verN! sur  le filtre Uerzblius. 

Le flacon contenant I'eaii fliiorescmte k analyser est placi! 
en L, et l'on place successivement en L' des flacons de la gamme 
thnoin, en cornmencant par  les moins fluorescents ; on s 'arrtte 
lorsque le fliico~i de lii garrirne d(:vierit plus brillant que  celui de 
I'eau à analyser. Précédemment, ce dernier semblait étrc plus 
brillant et celui de la gamme apparaissait  terne. Avec u n  peu 
d'habitude, on apprkcie très facilement une Iégere di1Erence de 
fluorescence entre les deux flacons. On note la valeur  fluores- 
cente a du flacon de la  gamme correspond;mL A celle du  flacon 
examiné, puis on fait passer ce dernier en L' e t  c'est en L qu'on 
plscc les flacons tkrnoins. On prockde & une opération identique 
avec In prkcédente. On trouve que la valeur fluorescente du flacon 
de la gamme est u' d a n s  cette deuxième opération. La valeur 

fluorescente de l'eau est :i: = \las( (i) ,  comme il est facile de le 
démontrer. Dans un  appareil bien établi, K et  a' sont très rappro- 
chés. 

Si I'eau examinée est plus fluorescente ou moins fluorescente 
quc les concentrations de la gamme, on interpose en G ou Gr un 

(1) Pour obtenir un filtre Berzelius ou du talc exempts de substances 
fluorescerites, on les traite de la  façon suivante par  I'eau d e  Javel : on fait 
ilne solution d'hypochlorite d e  soude B 10 p. 100,  et I'on fait tremper les 
filtres ou le talc pendant  deux heures dans cette solution ; o n  décante l'eau 
de Javel, qu'on rernplace par  de l'eau distillée pure exempte dc substances 
fluoresçentes. c'est-B-dire recueillie dans u n  vase de verre : on  laisse l'eau 
mackrer pendant une heure, puis o n  decante ; on renouvcllc celte opé- 
ration trois Sois ; puis on soutire l'eau ou bien on  porte le tout a l'étuve 
à350 pendant douze heuros ; lorsque ces opérations sont terrninées,les filtres 
ou Io talc peuvent dire utilises. 
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verre ou plusieurs verres d'épaisseur connue destinés à absorber 
de la lumiére et 2 réduire l'intensité rumineuse du faisceau ren- 
dan t  fl~iorescent le flacon trop riche en fluorescence. 

11 s'agit de déterminer expérimentalement la niodification 
apportée p a r  l'interposition du verre d'épaisseur déterminée. 
Cette opération se fait de la façon suivante : on ernploie la 
garnrne de tluorescence connue ; on place en L l'échantillon le 
plus fluorescent et la glace en G ; en 1,' on change les flacons dc 
la garrime jusqu'k obtention de l'égalité de fluorescence entre L 

1 0  
et L' ; on trouve dans ce cas X ,u - li$ (a), p Ltant 

~00 .000 .000  
le coefficient du verre et K le coefficient de l'appareil ; on fait 
:ilors passer la glace de  G en (2 ,  le flacon de L en L', et l'on opère 
comme précriidmirrient en inkrcalant  siiccessiverne~it en L les 
flacons de la gamme jusqu'à égalité de fluorescence ; on a alors 

10 
x X K = F' (3);  en multipliant (2) par (3) on a 

200.000 000 

2 - 
lité ( 2 )  devient alors x = - ",,I si l 'on intercale le verre G sur 

u 

le parcours du  faisceau rendant  lumineux le flacon à analyser, et 

IL. - j \jcior' si le verre CI est placé s u r  le parcours du  faisceau 
rendant lurnincux le flacon de la garrirne. 

Cet appareil permet de  mesurer la fliiorescencc d'une eau à 
i O  p. 100 près. 

Priccnulions h prendre. - II ne faut pas çe dissimuler que ces 
recherches sont assez délicates et dernarident une cerk~ine habi- 
tude pour être menées ü bie,n. Il est indispensable : 

2 V u e  l'mil de l'observateur soit placé d a n s  l'obscurité. II faut 
rnéine une  minute pour que  l'œil s 'habitue ces teintes avant 
une série d'opérations ; 

2" Que le  niilieu soit trks limpide. sinon les particules en sus- 
pension peuvent rnodifier l'intensitc de la fluorescence ; 

3 V u e  le  milieu ne soit pas ou soit très peu coloré, sinon In 
couleur d u  liquide, servant d'écran, niodifie l'inlensiti: de l a  
fluorescence di1 faisce;iu lumineux. P a r  exemple les verres jau- 
nes suppriment  toute fluorescence ; 

4 V e  n'oliserver qu'après avoir laissé les eaux en repos pen- 
dant  deux trois heures, si le liquide n'est pas  absolument lim- 
pide les particules en suspension pouvant masquer complètement 
la fluorescence de  l'eau ; 
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5 V o u r  doser la fluorescéine, OLI pour  l'observer avec cet appa-  
reil, il est encore indispensable de supprimer le verre rouge-bleu, 
qui diminue considérablement la fluorescence de celle substance 
et la fait passer inaperçue lorsqu'elle existe dans I'eau à I'Etat de  
trace. Il est B noter que l'évaporation de I'eau fait disparaître la 
fluorescéine 5 l'état dilué. C'est un moyen de  s'assurer de la pré-  
sence de cette substance dans des eaux naturellernent fluores- 
centes. On divise alors I'eau en deux parties, dont  l'une reste sans 
traitement, tandis que I1aut,re est évaporée et reprise par  l'eau 
distillée pure; on compare ces deux eaux en lurniére bleue; s'il y 
a une différence de fluorescence en faveur de I'eau restke sans 
traitement, c'est qu'elle renferme de  la fluorescéine On s'en 
assure encore en acidifiant le flacon le plus fluorescent. On obtient 
alors l'égalité d e  fluorescence entre les deux échantillons d'eau, la 
fluorescéine cessant d'étre fluorescente en milieu acide. 

Uonage d a  plomb dans les étamages, 

Le fascicule de janvier des Annales de chimie nnalgtiqz~e (p. 33) 
contient un travail de M. Knapfle, dans  lequel l'auteur faitressortir 
les causes d'erreur qu'entraîne le fer dans le dosage de 1'ét;iin et  
dans celui du  plomb lorsqu'il en existe dans le mélange, et il 
décrit ensuite u n  procédé pour 6viter ces causes d'erreur. Ce pro- 
cédé nous parai t  cornpliqiif: et peu sîir. 

En 1883 (Jou1.n. de pharm. et çhinz., p .  2 8 7 ) ,  nous avonsdétcr- 
miné à l'aide de  mélanges synthétiques l'importance de  l'erreur 
rlu'mî,r;iîrie le fer en piirrilli: c:irr:orisl.;~~ic:i:, P L  rioiis avons iridiqii6 
deux moyens pour h i t e r  cette influence néfaste. Nous avons 
donne la préférence au  procédé cl:tssique, qu i  consiste a séparer 
d'abord I ' i tain et  le ploiiib par  I ' l iyi i roghe sulfuré, puis les deux 
sulfures par  le sulfhydratc d'amrrioniaque et enfin ii convertir 
l'un en acide starinique et l 'autre en sulfate de plomb. 

Le professeur Riche a ni&me rappel6 fort à propos que le pro- 
cédé de dosage du plomb par  la pile donne des résultats excel- 
lents. C'est, en g h é r a l ,  le seul intéressant pour l'examen de  
l'étamage des boîtes de conserves. 

Pr&sencc do bore dans l e m  vins tonlsiens, 
Par M M .  BERTAIRCIIA'III e l  GAUVRY. 

En janvier dernier,  a u  cours d'analyses de vins tunisiens des- 
tines à l 'exportation en Allemaçne, nous .eûnies l'occasion de 
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faire s u r  ces produits les recherches spéciales qu'exige la loi 
allemande pour les dispenser, llentrCe, de l'analyse en douane. 

Dans tous ces vins  nous avons reconnu, l'état de  traces, la  
présence du bore. Nous avons donc été amenés, avant  de délivrer 
les certificats d'origine, à contrôler sur  des vins authentiques cer 
résultats, que nous étions disposés à considérer coinine nnor- 
maux.  

'Jotre examen a porte sur  des vins blancs et rouges des dorriai- 
nes de Rir-liassa e t  de  Potinville, près Tunis, dont la vinification 
avait été rigoureusement suivie p a r  nous. Chaque essai a été 
positif. 

Des viris rouges du  Bordelais nous ont donné dcs réactious 
aussi nettes que les vins tunisiens. 

Eus analyses on t  toujours été effectukes en double par deux 
rnéthodes difîérentes : l a  rnhthodc officielle à la flamme et uiie 
deux18nie rnetbode au  curcuma, aussi sensible, rriais plus rapide 
et qui  a é16 publiéc dans ce Recueil (janvier 1910) pour les laits 
et  les beurres. Cette niéthode peut s 'appliquer aux  vins en op?- 
m i t  s u r  les cendres ; la seule modification a apporter consiste i 
substituer à l'eau de baryte une solution de  chlurure de baryum 
à 10 p. 100. 

Dans tous les cas, ces deux rriéthodes nous ont  conduits aux 
rnêriles rBsultats, constaminent positifs. 

, Ces constatations sont donc en p i l h i t e  concordance avec les 
résultats qu'au nom de JI. Dugast, M. Muntz a signalés dans une 
reccnte coirimunication à I'hcadérnie des sciences pour les vins  

algériens. 

L'acide rrullllreur d a n s  les vina. Influence de lu 
rlcbevse suceharine mur lu teneur en acide salfo- 
reur combiné, 

Par M. X .  R o c ~ u ~ s  (1). 

L'acide sulfureux est le seul antiseptique dont  l'usage dans les 
vins soit licite. II est utilisé soit a u  cours m&me de la vinifira- 
tion, soit pour  assainir l a  vaisselle vinaire, soit enfin pour assu- 
re r  la bonne conservation du vin. E n  génkral, il suffit de faibles 
quantités d'acide sulfureux pour obtenir le  résulta1 désiré; i l  est  
cependant u n  cas où  la  dose d e  cet antiseptique doit ètre assez 
irnportarite : c'est lorsqu'il s'agit d'assurer l a  conservation des 
vins blancs liquoreux, dont  le vin de la rkgion de  Saulernes ed 

(1) Rapport présent4 a la Commission technique permanente de Id 

répression des fraudes. 
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le plus apprécié. L'acide sulfilreux doit alors s'opposer au  déve- 
loppement des levures alcooliques qui feraierit disparaître le 
sucre que le viticulteur s'est efforcé de  conserver e t  qui donne a u  
vin les qualités que recherche le consornrnateur. On conçoit qu'il 
faille, dans ce cas particulier,  une proportion relativeriient nota - 
ble d'acide sulfureiix. lia preniiére question qui  se pose est donc 
celle-ci : quelle est la proportion d'acide sulfureux nécessaire et 
sufiisante pour obtenir cette action antiseptique ? A cette question 
s'en rattache imm6diatmient une d e i i x i h e ,  relative h la forme 
sous laquelle l'acide sulfureux se trouve dans le vin. 

On sait que, lorsqii'on ajoute u n  vin de l'acide sulfureux 
(quece soit, d'ailleurs, sous la formc d'acide libre ou de sulfite 
alcalin), cet acide se  combine partiellement a u x  substances aide- 
hydiques conteriues dans le vin,  notamment à l'aldkhyde éthyli- 
que et au sucre. 

L'acide sulfureux libre et  I'acide sulfureiix combiné jouissent 
de propriétés très différentes. Au point de  vue chimique, le pre- 
mier agit sur la liqueur d'iode ; le deuxibme est sans action sui. 
elle. Au point de vue or~nnolept iqut? ,  le premier s e  perçoit f'aci- 
lement k l'odorat, tandis que le deuxihrie est dissimiilk. Enfiri. 
au point de vue hygiénique, on a constaté que I'acide sulfureux 
libre produit des troubles dans l'organisme, tandis  que l'acide 
sulfureux corribirié n'exerce, dose égale, qu'une action irisigrii- 
fiante. 

On conçoit donc que les hygiénistes aient été naturellement 
amenés & proposer des réglemcntntions tendant à limiter les 
doses d'acide sulfureux total, libre et combiné. 

Un assez grand noriihre de pays ont adopté une  rBglementii- 
tion concernant A la fois la liriiitation de l'acide sulfureux lilire et 
de l'acide sulfureux t o t d  ; d'autres p:igs, la France, par exeniple, 
orit lirnit6 seulerrierit la teiieur eri acide sulfureux t o t d  ; eiifiri, au 
deuxième Con@ pour la rhpression des fraudes, tenu A F'ctiis 
en 1909, on a adopté une proposition consistant à réglementer 
seulement la proportion d'acide sulfureux libre. 

Quelle est celle de ces rk$eiiientations qu'il convient de préco- 
niser ? Quelle est la plus sirriple, la plus ralioririelle et la plus 
efficace ? 

C'est pour faciliter la solution de ces questions que nous avons 
fait les recherches suivantes, dans le but d'exaniiner l'influence 
de la richesse saccharine s u r  la teneur en acide sulfureux libre 
et comhin6. 

Partie cxpérinlentale. - Kous avons choisi, pour faire nos 
essais : 
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1 Un vin complètement fermenté et aussi peu soufrb que nous 
avons pu nous le prccurer. Nous avons pris u n  vin blanc de  
Chablis de 1908, q u i  donnait l'analyse : 

Alcool. . . . . . . .  10°2 
. . . . . . . .  Sucre 2 gr .  par  litre 

Acidité (en S04111") . . . .  5 20 - 
Acide su l furwx libre . 11o1i dosiible 

- conibin6. . O gr.041 par  litre 

2" Vri vin aussi liquoreux et aussi peu soufré que possible. 
Xous avons pris, pour cela, un vin de Muscat renfermant : 

. . . . . . .  Alcool. i4O7 
. . . . . . . .  Sucre 201 gr .  pa r  litre 

Acidité (en ÇO71') . . . .  3 20 - 

. . .  Acide sulfureux lihre non dosable 
- cornbiné. . Ogr.040 par litre 

30 Nous avons pris cornrrie troisikme type de  vin un viri nrtifi- 
ciel, de rrianiére il éliminer l'influence des substarices autres q u e  
le sucre qui  peuvent rivoir dans les vins une  action su r  l'acide 
sulfureux. Ce vin artificiel renfermait : 

Alcool. . . . . . . .  {/c"S 
. . . .  Sucre intervert,i. 37 gr.18 pirr litre 

Saccharose . . . . . .  2 20 - 

Acide tartrique . . .  7 50 - 

Sous a v i m  iidditionrii: les trois vins ci-r1t:ssus de doses variées 
d'acide sulfureux, et,  au  bout de  temps varial~les, noua avons 
opBr6 le dosage de l'acide sulfiireux totid et de l'acide sulfureux 
libre. Les kchiintilloris étaient conservés la teinpkrature d u  
laboraloire (14- 2 70) en fioles plcines, hien I>ouc:hécs et couchées ; 
les dosages ont été ex6cutiis par  la rr16thode de  Ripper. 

Les résultats ot~tenus son1 représentés p u  les grr~pliiqiiesci- 
contre : 

Dans les essais ci-dessus, rious avons fait varier la dose 
d'acide sulfureux, la qiiimtité de sucre restant corist;trite ; dncs 
une mire expérience, noiis avons fait, au contraire, w r i ~ ~ r  la 
richesse saccharine, en l;iiçs;irit constante la teneur en  ucirle su:- 
fureux. 

On i l  employé, pour cel i~,  le viri de JIuscat k 200 g r .  de  suerci 
par  litre, et on l'a rriélnn$ avecune solution aqueuse renfermant 
14 p.  100 d'alcool et 7 gr.: par litre d'acide tartrique, de riiriniGre 
ù obtenir un vin renf'errn:~rit 300 g r . ,  100 g r . ,  50 s r . ,  7:j gr., 
12 gr."at G 9 . 2  de sucre par  l i t re .  
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Les rt;isultats obtenus dans ce dernier essai sont exprimés d a n s  
le graphique no 4. 

Les expériences ci-dessous montrent bien qu'il v a unc rela- 
tion entre la richesse saccharine et la proportion d'acide sulfu- 
reux combiné. 

Fig. 1. - Vin de Chablis.  Fig. 2. - Vin de Muscat. 

Fig. 3. - Vin artificiel. Fin. 4. - Influence de  la rii,lies<e 
sacchar ine  s u r  la proportion d'ùciili: 
sulfureux combine. 

En o p h n t  sur  un  vin exeiiipt de sucre (vin de (',linblis), on 
voi t  que la proportion d'acide sulfureux siisceptible d'entrer en 
coinhin;iison est liiiiitke; aussi lorsqu'ari fail croître au  delh 
d'une certaine limite 13 proportion d'acide sulfureux total, l'ac- 
croisseiiierit ne porte pour üirisi dire que  sur  l'acide sulfureux 
libre. 

Au contraire, lorsqii'ori opcre s u r  u n  vin riche en sucre (vin  
de Jluscat), l'acrroisserilent de l'acide sulfureux total se t radui t  
par un accroissei~icnt d e  l'acide siilfureux coinbine et de l'acide 
sulfureux libre. 
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Les renseignements donnes par  les graphiques sont d'une 
grande netteté. Les courbes représentant l'acide sulfureux libre 
et I'acide sulfureux combiné se développent en sens inverse et se 
rencontrent en un point d'autant plus éloigné que la teneur en 
sucre est plus considérable. 

L'influence de la richesse saccharine est donc évidente. Est- 
elle la seule qui intervienne ? A pl-iori, on peut rkpondre par la 
négative, car le  vin est, comme on le sait, u n  liquide très com- 
plexe. 

Nous nous en sommes rendu compte en examinant  las ré~111- 
tats obtenus dans l'analyse d'un grand nombre d e  vins de Sau- 
ternes. Nous avons dressé un  graphique dans  lequel nous avons 
porté en abcisses les leneurs en sucre, et en ordoiinkes la pro- 
portion d'acide sulfureux combiné pour 100 d'acide sulfureiix 
total ; comme il y avait lieu de faire figurer dans ce graphique 
une troisiéme donriée : la teneiir eri acide sulfureux total, nous 
avons inscrit celle-ci a u  point d'intersect,ion des lignes des abcis- 
ses et  des ordonnées. 

L'examen dc ce graphique montre que, pour  une rrihrie teneur 
en sucre, il n'y a pas de relation prkcise entre la proportion cen- 
tksimale d'acide sulfureux cornhiné et la quant i té  d'acide sulfu- 
reux totiil. 

II faut donc admettre que,  si  le sucre joue u n  rôle très impor- 
tant  dans la formation d e  l'acide sulfureux combiné, il y a d'au- 
tres substimces qui agissent également C'est ainsi que nous 
avons rencontré des vins  blancs qui  ne renfermaient pas de sucre 
et qui contenaient cependant des doses importantes d'acide sul- 
fureux combiné. I I  s'agissait de vins ric.hes e n  produits aldéhy- 
diqiies. 

C'onchsions. - Que peut-on conclure de  ce que  nous venons 
d'exposer, en ce qui concerne lit réglementation d e  l'acide sulfu- 
reirx dans les vins ? 

II est,  d'abord, évident qu'il serait  illogique d e  lirniler l'acide 
sulfureux total a une  dose uniforme pour tous les vins ; pour les 
viris liquoreux de  Sauternes, une teneur  relativement &levie en 
acide sulfureux est utile ; pour les vins secs de  Chablis, la mirrie 
dose serait nuisible. Si, afin de  concilier tous les intéréts, on fixe 
une dose moyenne, on ne donne satisfaction à personne. 

Si donc on veut  limiter raisonnablement l a  dose d'acide sulfli- 
reux total, il faut Stablir des classifications. 

Faut-il. comme l'avaient fait les Etats-Unis, prendre comnie 
hase la richesse saccharine et fixer pour  chaque catégorie une 
teneur rnaxiina e n  acide sulfureux ? 
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Cettc manitre  de faire est peu prat ique ; elle risque, en outre, 
de ne pas &tre exacte, puisque nous avons vu que l'action de  
I'acide sulfureux sur  le viri n'est pas uriiquerrierit fonclion de la 
richesse saccharine. 

Est-il préférable d'Ctahlir deux classes de vin : les vins de  
consornination courante, pour  lesquels on fixerait une teneur  
limite en acide sulfureux, aussi faible que  possible, et les vins  
de luxe, pour lesquels la limite serait beaucoup plus élevée ? 
Mais alors la difficultk pratique est d'étahlir le classement. P o u r  
diffirencier les vins  de consommation courante d'avec les vins  
de luxe, on ne peut admettre qu'on puisse se  contenter du pr ix 
auquel le vin est niis en vente ou de l'avis d'un digustateur  ; il 
est indispensalile de fixer des bases plus  prkcises ; par  exemple 
la teneur eu alcool total (alcool + alcool corres~ioridarit a u  sucre); 
de telles bases ne seriiient-elles pas  trop arbitraires ? 

On arrive ainsi à envisager une autre  solutiori de  la question, 
qui consisterai1 à fixer pour tous les viris une liiriite :L la teneur 
en acide sulfureux libre qu'ils pourraient contenir. 

Cette solution nous semble acceptable pour  plusieurs raisons : 
1" Si l'on s 'en rapporte a u x  expériences physiologiques (i) ,  

I'acide sulfureux libre est plus nocif que l'acide sulfureux corn- 
biné. 

L'acide sulfureux libre est le seul qui ,  a u  point de vue œno- 
logique, agisse avec eficacité. 

3O f,a limitation de I'acide siilfiireiix libre aurai t  pour  corist!- 
quence la limitation de l'acide sulfureux total dans les vins  secs 
A une dose plus faible que celle qui est admise actuellement et  
qui, pour ces vins, est rrianifesternent t rop considérable. 

Mais une difficulté se  présente, c'est de fixer la limite de  
I'acide sulfureux libre. Nous possédons bien, en effet. des docu- 
ments sur les vins blancs d u  Bordelais, e t  notamment sur  ceux 
de la région de  Sauternes, mais nous n'avons pas une docurrien- 
tation aussi prCcise sur  les vins hlancs des autres rkgions, e t  il 
serait utile que le service de la répression des fraudes fit u n e  
enquéte sur  ce point. 

(1) Ces expériences auraient b e ~ o i n  d'htrc reprises e t  dcveloppees. 
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REVUE DES PIJBLICATIONS 

EssnI de I 'e6sencc c l ?  t&ri5liedthine par les eoniml~es 
de n~iaciLilité. - R I .  VEZES (Compt~s w n d ~ r s  de 1'AcnrlPnlie des 
scieizces du  14  mars  2910) - M. Louïee a indiquk ( l )  une niéthode 
d'essai des essences de térkbenthine basce s u r  la soluliilité r k -  
prrique de  ces essences et de  l'aniline. $1. Vèzcs a reconnu depuis 
longtenips que l'aniline constitue un  réactif de  choix pour l'essai 
d e  l'essence de téréhenthine, niais il a constaté kgalement que 
son emploi comporte certaines causes d'erreur qu'il importe de 
signaler. 

L a  courbe de soluhilité réciproque, ou courhe de  rniscibilité de 
I'essc~nce de tPrél~enthine, a 6th d6terminCe en 1908 par un 
éléve de AI .  Vkzes, M. Queysanne, qui a opCr6 sur  une essence 
landaise rtcernment rectifiée, non acide, de densilé 0,8636 i i?], 
d'indice 1,4676 à 2 3  pour la raie D et par  rapport au vide, donnant 
nu polarirnEtre une dkviation de - 3t020 à S0"ans un tube de 
20 cent,imFtres et pnnr la raie D. L'aniline ernployi:e bouillait i 
183", sous une pression de 759mm.3 et fondait à- G98; sa den- 
sité était 1,0396 h I Jo:etson indice, dans les conditions ci-dessus 
-indiquées, kt:iit 1 !5826. Itapporlée, comme il est d'usage, à la 
concentration déFinie par  le rapport d e  la i m s e  de l'un des corn- 
posants 5 la  masse totale, la codrhe olitenue par  JI. Queysanne 
es! sensiblement coiiiparable ; son point critique correspond i la 
t e r n p h r n t r e  de 18OOJ et  2 45.4 p. 100 d'esserice.Rapport,ée, comme 
le fait M. Louïse, h la concentration définie par  le rapport des 
volumes des deux coriiposnnts, cette courbe diffère très peu de 
celie que donne cet auteur  pour l'essence qn'il nornnie Jfi inl-de- 
hlwsnn pure. 

M .  Vézes ii déterrriirié la ~coiirbe de soluhilité réciproque de 
l'aniline et  d'un white spirit  commercial, non acide. de  densiti 
0,7615 L 30"et  d'indice 1,4305 et  25" pour la raie Il et par r a p  
port au vide, ainsi que celle que fournit l 'aniline avec des mélan- 
g e s  cn proportions vnrialilcs d'essence de  téréberithine et de 
: w i t l ~ e  spirit.. 

TA premiEre de ces courbr:~, rapportée a u x  coordonnées hahi- 
t.uelles, est non seulement déplacée, mais très déformée par rap- 
port h In pnrnhole prtcédente; son maxirnum de température 
correspond plus de 50° et ?i 25 p 100 d'essence; cette déforma- 
tion concorde mal aveccelle que signale M. 1,ouïse pour In courhe 
fOurnie par le white spirit et construite avec ses solutions. Le 
maximum de teinpkrature de cette derniEre correspond un 
mélange de 7cc. d'essence avec 10cc. d'aniline, soit 37 p. 100 

(1) Voir plus haul ,  p. 170. 
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d'essence en poids et une température de 470 erivirori. L'écarl 
de ces résultats semble dû 2 la variété des produits désignés 
sous le nom de white  spirit .  

Quant aux courbes que Il. Vkzes a obtenues avec des m d a n g e s  
d'essence et dc white  spirit, elles dériotent In déforiiiiition s r a L  
diielle de la parabole primitive k mesure que la dose de white 
spirit auginente. La courbe correspondant un mélarige 
20p.200de white spirit a son maximum de température v e r s 2 5 ~ ;  I;i 

courbe correspondante de M. Louïse a son niaxiriiuin au-dessous 
de 23O; on voit que Ic dosiige d u  white spirit  par  cette iiiéthode 
dkpend de I'khantillori de w h i i t  spirit ernployt:. 

81. Vèzes a ,  d'autre part,  6tutliS l'influence exercke sur  la courbe 
de niiscibilité par  les produits de la distillation siclie de la colo- 
phane (huile de résirie et essence vive de résine). Lrie huile de  
résine raffinée, sensiblement neutre, ;Uoutée h l'esserice [le t i ré-  
henttiine tli~ns la proportion de 5 p. 100, nlinissr 1;i coiii~lie de  
miscibilité dc l u  environ. Ide déplaceincnt est de 20 erivirori 
avec une essence vive de résine légèrenient acide ajoutke à 
l'essence de terkberithine daris In proportion de  5 p. !OU. 11 est 
difficile d e  comparer ces r6sultals & ceux que donne JI. Louïse, 
car les indir:iilions que foiir'riit sori k x t e  se riipportent !i l'huile de  
rbsine, t:iiidis que Iti figure qui l'accompagne ne donne que 1;i 
courbe relative L l'essence vive ; de plus, il ne donne aucun ren- 
seignement sur  l'acidité des échantillons dont  il a fait usage. 

II est ù p r h o i r ,  en eKet, que,  & cause de  l'olci~liniti: de  l'ani- 
line, l'acidité des esserices avec Iesqiiels on la iiicYange dnit exer- 
cer une irifluence sur  leur solubilit6 réciproque. Or c'est par leur 
terieur en iniitii:i-es acides (colopliarie provenant de la genirrie ini- 
tiale, acides voli~tils forriiés par  osyrlntiori dans les essences 
vieillie*), en i n h e  teinps que par  leur teneur eri cürburcs irioins 
volatils que le pinfine; que Ics esscnc:es des I,;iriiles se di1i'c;rcn- 
cient les unes des autres. 
M. Ykes  a été airisi conduit h ktutlicr l'infliicnce des irdultC- 

rarits rioririaux de l'essence de téribenthirie, la colopliarie iiot;irri- 
nient, qui liii dorine 1a.innjciire partie de son acidité. Si l'on .joute 
i urie esseiice de térélierilhirie 5 p. 100 de colopliiiric nyarit 
une acitlilé (le 163 iiiilligr. de  kO!I par  graiiiirie, la cour l~e  de  
iiiiscibibilité est oljaisaée d'une dizaine de  dégrCs; i l  se produit 
alors lin tl~$lnr:r.iiierit coriiprirnble, bieii que d e  sens inverse, h 
celui qui résulterail de l'addition tlr 40 p. 1011 (le white  spirit  
eiiiployé par AI. IJouïse. 

La tcrieiir eri c:olopliiine des esserices des L.arideç variant  de  
O il 0,6 p. 200 [Ii~iis 11:s essences coiiiniercialeiiierit pures et pou- 
vant atteiritlre 3 p. 100 daris les esserices dequal i té  infkrieure, or1 
w i t  que la colop1i;lne peut riiasqucr jusqu'ù pr6s de 2:; p. 100 de 
white spirit. 

11 est donc iriclispensahle, :iiix yeux de M. Vèzcs, pour  les 
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essais bases sur  les courbes de miscibilité, d'opérer, non sur  
l'essence e l l e - n i h e .  mais sui. l'une des fractions oblcnues au 
cours de sa distillation fractionnée et dont on a u r a  préalablement 
vérifié lit ncutritlité. Le fractionnemeril coristitue d'ailleurs une 
opération à peu près indispensable pour  le chimiste, car elle 
fournit toujours de précieuses indications. 

1Sccliei.clie de traces tl'nldéiiyde fnrmlqoe en pré- 
sence de I'aldéligtie éthylique par l e  hinulfite de 
rosanilinc. - M. DEKIGES (Coir~plcs rrndus de / 'ilcadimie dcs 
sciences du  28 fëvrier l ' J !O i .  - Loisqu'on niélange un volume 
déterminé d'une solution d'éthanal suffisaminerit diluée avec un 
m ê m e  volume de hisulfite de rosaniline, on obtient une colorn- 
tion qui s'atténue assez vite et qui lend B disparaître nu Iioiit d e  
plusieurs heures, tandis que celle fournie dans  les n1Piiies condi- 
tions avec une solution de méthanal croit a'iritensilé avec le 
temps et r e s k  trés stable. 

C'est surtout en milieu forteinenl acidifié par  SOiI-15 que les 
ditrércnces s'accentuent e t  peuvent être utilisées pour recherchpr 
des traces de formol en présence de  quantites rclativement con- 
sitiérablcs d'aldéhyde kthyliqiie. 

Si I'ori irict, cri i:Ket., dans iiri t,iil)t: B essais, 5 (x:. d'iiritr soliilion 
aqueuse d'aldéhyde ilhylique rie renfermant pas plus de 2 p.  !O(! 
de  ce produit par litre; si I'on ajoute l cc .2  de SWI12 ( I l =  1 ,GF) et 
5cc de hisulfite d e  rosaniline, on constate, après  un  contact 
prolongi:, que le liquide n'a pas pris de  coloration sensible ; si I'on 
remplace I'altlCliyde éthylique par  le nikthannl ou formol, il se 
produil une coloration violette tl'aularit plus intense et d'autant 
plus rapidenierit ol~teriue que la quantité de foriiiol est plus alrion- 
dante. Après un  contacl de  3 à. 10 minutes, on peut déceler l e  
formol a la dose de I j l00  de iriilligr e t  m&me moins dans la prise 
d'essai ; on observe clans ces conditions ilne teinte violette et une 
bande d';ibsorption dans I'orimgé ; ces deux phénomhes  soiit 
t,ri:s visi1ili:s eri faisant les ohsrrvations suivant l'axe du tiihe. II 
e n  est de mèine en présence de l'aldéhyde Bthylique, dans 
laquelle on peut, en se conformant au mode opératoire ci-dessus 
indiqué, retrouver 1/20000 de son poids de  formol. 

M.  DenigPs a adopte la formule suivante pour  la préparation 
d u  hiwlfite de rosaniline : il prend 1 litre de solution de fuchsine 
au  niillii:ine, qu'il additionne de 20cc. de hisulfite de soude à 
à 36-40" Raurrié; apr,ks uri coritiict de  3 B 10 rriiiiutes, il ajoute 
1 0  cc. d'lLC1 p u r ;  a u  bout d 'une heure ou deux, le réactif est suf- 
fisamment décoloré pour l'usage. 

L'aldéhyde éthylique du  commerce, m&me reputée pure, ren- 
ferme environ 1/30000 de son poids d'aldéhyde formique et four- 
ni t  une teinte bleutée e x t r ~ m e m e n t  faible lorsqu'on la traite 
comme il est di t  ci-dessus. 
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Tous les dbfivés du formol (ses acétals, tels que le niéthylnl) 
qui sont susceptibles de régénérer aishinent le formol sous 
l'influence de S0"12 peuvent étre rechcrchks par  cette m h t h d e .  
l'elle est. pa r  exemple, I'urotropine, qu'on a-joute depuis quelque 
lernps auxvins  pour les désiilfiter e t  qu'on peut reconnaître, soit, 
suivant la méthode officielle, pa r  l'essai des vapeurs de formol 
qu'elle dégage, mais accon~pagnées d'aldbhgde éthylique, par  
dist.illation en milieu acide, a r e c  ce grand avantage sur  le pro- 
cédé ordinaire que l'aldéhyde éthylique ne nuit en rien ; l 'essai;  
soit directement dans le vin. 

Les diffkrents coinpos6s organiques qui,  par un  traitement 
approprik, donnent plus ou moins aisfiment du  formol sont justi- 
ciables de cettem6lhode. Tel est particulikrement l'alcool méthyli- 
que, qui, après oxydation h l'aide du perinaiigrinate de  potasse, 
peul ètre dkcel6 direclerrierit eri prisence de riiille fais son poids 
d'alcool éthylique et  ?i une dilution encore plus grande s i  l 'on 
opire après distillation fractionnée ; cette dernière opération 
s'irnpose lorsque les produits alcooliques sont acconipagnés de 
polyalcbols corrirne la glycilrine, ln mannite, etc., dont les déri- 
vés d'iitt,aqiie par  le ~ier~iriiirig;iriiite d(: potasse:. eri milieu acide, 
agissent s u r  le bisulfite de rosaniline, même fortement acidulé. 

P i D n d n e î i o n  d e  I ' a l c l é l i y d e  f o i m n i i q n e  dans I ' o x y d a -  
t io i i  d c  I'mlcool é t l i y l i q n c .  - hl. VOISENE'I' (Comptes  ren- 
d u ~  d e  L'Acadimi~  des sciplices rlii 3 janvier 191 0) - hl. Voiseriet a 
constaté la protliiction de formaldéhgde à des doses souvent très 
minimes gr ice  a une réaction distincte de celles que donnent les 
autres ald6hydes grasses. notairiirirnt I'aldkhyde acétique ; cette 
réaction consiste dans I'ol~terition d'une coloration violette lors- 
qu'nn  trait,^ iint? sulistance altiiirninnïde par  S04HZ Iégkrement 
nitreux ou par  IICI également nitreux en pi.ésence de  t r ices  d'al- 
déhyde formique. 

Avec cette réaction, i l  a observé la formation constante de la 
forninldkhyde dans I'oxydation m6nag6e de  l'alcool éthylique 
absolument exeinpt d'alcool méthylique ; ce1.t.e oxgdation est le 
résult,at d'une actiori purement chimique directe ou mise en jeu 
soit par un  pliénomène physique soit pa r  l'intervention d 'un  être 
vivant. 

11 a reinarqué que tous Ics 6r:hnntillons les plus purs  d'alcool 
éthylique donnent, après  oxydation et Sliiiiinntion de I'acétal- 
déhyde, une légère coloration violette sous l'influence du reaetif 
albumine-acide chlorhydrique nitreux qu'on fait agir  sur  les 
premiers cc. d u  produit de  la distillatiori fractionnée. 

La quantité d7&iéhyde formique qui prend naissance varie 
suivant la cause qui le produit ; elle est faible dans l'oxydation 
par voie biologique. 

Bien que ces quantitEs soient trEs faibles, ce cas particulier de  
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production de forrnaldétiyde est très intéressant, e t  le chimiste 
devra tenir compte de cette formation parasite dans  la recherche 
de  l'alcool méthylique dans l'alcool éthylique, recherche fondit 
s u r  la transformation d e  l'alcool ni6ttiylique en aldéhyde foiini- 
que, au  moins lorsqiie cette impureté n'y figurera qu'à l'état de 
trace. A un  autre point de vue, ce niode de production prouve 
qu'on doit sr, mettre en garde contre les dangers de la prohibition 
absolue de  la formaldkhyde, puisque celle-ci fait  partie, quoi- 
qu'en très minime proportion, d'une matière aliiiieritaire, le 
vinaigre.  

Formiition d e  composés oxygéné.# d e  I'nzofe et de  
nitrates ni6talliques dnnu la ~térillnation de l'cnu 
par l'ozone. - 'il. BONJEAN (BulleLin des sciences phnrnzncolo,qi- 
yues d'octobre 1'309). - Lorsqu'on fait barboter rie l'air ozonisé 
dans  des solutions alcalines dans le but de rechercher la pro- 
duction de composés o x y g é n h  de l'azote dans l'air ozuriisé en vii~i 
d e  la stérilisation de l'eau, on ne peut constater la présencc de 
ces composés, inüis il n'en est pas de iriéme tlnns les grandes 
installations, tout au  moins dans celles fonctionriarit à des con- 
ceritr:itions relativement élevées. Les composks osygenis de 
1'azot.c qu'on t,i.ouvf: dans ccscnntlitions se formerit vraisrinhl:ihle- 
ment  sous l'action favorist~nte de  la vapeur d'eau atniosphériqiie, 
qu'il est industriellement difficile de retenir en totalité. Ces corii- 
posés attaquent les organes rnét:illiques, et c'est pour cela qii'on 
doit en~ployer  tles cannlisations en poterie et en verre pour l'air 
omriisk. 

JI. Ilonjean a pu, daris une grande installation, 1-eciieiliir dans 
les cages des batteries d'ozorieurs et dans les c;lri;ilisations 
utilis;trit des  plaques et  des tuyaux rle foritc, de grandes quari- 
titi's d'un rrii:inngc d'oxyde ferrique et rie nitrate ferrique. I I  ;I 

suivi 11: riiéc:;inisiiic et la m;wche de la foriiiatinri de ces comp~isl;.; 
piir 1':iniilyhe cles procluits recueillis succt:ssivernent depuis I'ar 
rivke de I'iiir a u x  ozoneurs jusqu'nu contirct d e  l 'air ozonisé a w  
l'eau. 

Il y a d'nhord, dans les h t t e r i e s  tl'ozoneiirs, uiie osydatioii 
qiii pri~rliiit iinc: foi'iii;itinn rl'osyde ferlique, s:ins nitrific:ilion; 
cet osydr: constitue une poudre trCs fini., qui favorise la produc- 
tioii, 1)uis 1 ; ~  fimtiori dasv: ipe~irs  nitreuses tl;iris 1i1 prerriii~re piutii: 
de  1:i ciinalisiitioii. J.cs vnpeui.s iiiti-eiiscs s'oxydent au f ~ i r  el  h 
inesui,e ~ I I ' O I I  s'éloigne des ozor~eurs et se trilnsf'oririent en acide 
nitriclue ; l';ittnqi~edr!s canaliwtions (in c.iiiir>iit, en f ~ r  et en plomb 
cst ;tlui~s ti& iiiteiisc; i l  y n foriiintioii d'oxyJe ferrique et dc  
iiitrates de chiius, de fer ou de  plurrib. 

Ces coiiilmsésse f'oiiiierit en (le telli:s proportions qu'ils pruverit 
p t ~ r i ~ l y s e r  In rnniclie tles rliélectiiques. obturer les cnrialisiitioris 
,de fonte et coiiipixmetlre la stérilisation de l'eau. 
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Lorsque l'air ozonisé clrcule d a n s  des canalisations de  plomb, 
il se forme du nitrate de plomb, q u i  se fixe d'abord s u r  les parois 
des tuyaux, qui s'en détache postérieurement et  peut en provo- 
quer l'obturation ; si ces produits arriverit jusqu ' i  l 'eau qu i  doit 
étre stérilisée, soit parce qu'il y Ir eu entraînement p:w l'air ozo- 
nisé, soit parce qu'ils se sont dissous dans I'caii condensée ii 
I'intFrieiir j e  Iii canalisation, i l  pourrait  eri résulter des aeciiierits 
chez les consoininateurs. 

Ces observations prouvprit qu'on doit proscrire I'eiiiploi du  
ciment et des m6l;iux (le fer e t  le  ploinh surtout)  dans les organes 
qui doivent etre en contact avec l 'air ozonisé. 

Act ion  d e  I ' e e o  nxpgénée n n r  l e s  d l y e r n  alenols. - 
11. A.-C. C1Ihl;YlN ( M o n i t e w  acienlifique de janvier 1910). - 
L'auteur a examin6 l'action dc. l ' e i ~ i ~  nxygén(;e sur  1'aIcool rec- 
tifie, puis sur le niéme :ilcool additionne : 2 0  d'aldihyde ac6ti- 
que ; ?"de furfurol ; 3"'iitlier acétique ; 4 0  d'alcool isobut.ylique, 
d'ahord sépnréirient: puis mélangés. 

11 a constat6 que,  sous l'inlluence de  l'eau o x y g é n k ,  
I o  I'acitiitii ne chanse  pas ou presque pas ; 
Ln la quanti16 d'aldkhyde tend toujours ü augmenter  ; 
3 le furfurol, iiu contraire, tend  & disparaîlre ; 
4.0 les éthers augmentent d'une fiiçon considérable ; 

les alcools siip6rie~irs ont une  tendance à diminuer .  

Caractéi . lnnt io~i  de I'aIisintIie.  - L'Académie de niéde- 
cine a eu à s'occiiper de la composition de 1'absint.lie Officielle- 
ment consultée par  la Coiiiiriission du Sénat qui étudie la propo- 
sition ile loi tendant k l'interdiction de la vente de cette liqueur, 
elle ii rrdoptk les coriclusioris suiv;trites de son r;lpport.c:ur. 
M. Rloureu, professeur & l'Ecole supérieure de  pliaimacie de 
Paris : 

1 0  Iloririis le cas dr: certaines liqueurs à. Ilon rriarclié, 111 pré- 
sence d e  In tliuyonc est constante dans  lcs liqucurs d'ahsintiie ; 

2" Elle peut. se  rericoiitrcr aussi,  irii i is g6riéralerrierit eri moindre 
quantitO, dans d'autres liqueiirs e t  aussi dans des nrners ou spi- 
ritueux divers ; 

R"0n ne conri;iit nrtuellcinc~nt nuciin nioyen simplr  el m p i d e  
perriiettarit de ln  déceler alrec crrtiliirle oii d e  la doser. Sa déter- 
mination en toi1t.e sécuriti: comporte des opérations longues et 
di;licates. Ces réserves étant faites. on posskde une réaction, la 
réaction de I2egal-Cuninsse, nu moyen de 1:iqiicllc on peut reeon- 
naître les liqueurs suspectes, avec lin Iiaiit degré de probahilit6 
quan"11 la présence ou h 1':~Lsence de thuyone 

L'exarnen approfondi, indispensable pour lii cni-actérisation 
certaine de la thuyone, ne doit Ctre fait que s u r  les produits 
donnant nettement la réaction de Legal-Cuniasse. 
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 DOSA^^ volniné~rlque tln increure d a n s  Ic oina- 
hre. - 31. SCAJIOM I En,q. and m i n .  Journal, 190'3, p .  87). - 
On fait digérer Ogr.5 du  minerai finement pulvérisé avec :cc. 
d'lIC1 pendant 5 à 10 minutes h 400 ; on :ijoute 3 cc. de -1zOSlI ; 
on chaufle pendant  quelques minutes ?i la rnème température 
pour que le cinabre soi1 décomposé. S'il y a d u  ploriib, on ajoute 
quelques gouttes de SOLFI< quoique ordinairement les minerais 
de mercure ne contiennent pas de plorrib. 

Comme on ne peut pas  éliminer le chlore par  ébullition, k cause 
de la vclatilit.6 du  chlorure de mercure, on ajoute goutte à goutte 
5 cc. d'AzH3, puis 33 cc. d'eau : on filtre; on lave avec le moins 
d'eau possible, et le précipité est traité par 2 cc. d'AzO"1 
nitreux; on refroidit, puis on prklève les deux tiers du  liquide, 
qu'on titre avec une solution d'iodure de  potassium diluée, en 
employant l'empois d'amidon comme indicateur ; lorsqu'on a 
atteint le terme de  la réaction, on ajoute l 'autre tiers du  liquide, 
e t  l'on continue jusqu'h faible coloration bleue de  l'iodure d'ami- 
don. 

L'iodure de potassium prticipite le mercure, mais, lorsqu'il est 
en excès, il estdkcomposé par l'acide nitreux, avec mise en liberlk 
d'iode. lequel réagit s u r  l'amidon. 

Pour titrer la silution d'iodure de potassium (8gr.3 par' litre), 
on emploie le chlorure mei'curique pur .  Chaque cc. correspond à 
Ogr.005 de  mercure. .2vec cette méthode, on obtient une approxi- 
mation de  0 ,1  p. 100. 

P. T. 

1leclrci.chc de iiiinliiies quniitltéri d'argent et d'or 
- MV. ARM.i'r1 e t  BAIIHONI ( H ~ n d .  del. Soc. c h m  Itul., 1910, 
p .  27/11. - Cette inéthode, basGe sur  le pouvoir réducteur de la 
f o r m a ~ d é h ~ d e ,  s'applique à de très p t i t e s  quantités d'argent et 
d'or contenues daris les objets dorés ou argentés .  

On pr6pare Ics deux réactifs suivunts : 2 0  Acide sulfonitrique. 
On rriélürige 9 parties rlr. SOb1l"tH6"aunié) et 1 partie d'~zOY1 
(D = 1,410) ; 2" Riaclif forrr~uldihyde-~iotnsse. On riidange 2 volu- 
mes (le formaltlChyde 30 p. 100 avec 1 volume de potasse 
caustiuue h 20 D. 100. 

On lime superticielleineiit un peu l'objet ou l'alliage au-dessus 
d'une cnpsiile ou d 'un  tiihe i1 essai bien secs ; on verse quclqiies 
gouttes d'acide sulfonitrique, et l'on agile sans  chauffer. L'acide 
dissout irriiiiédid.ement l'argent, mais ne touche pds le cuivre; on 
verse rapidement, en décantant, 2 ou 3 goutles dans uii tube d 
essai ; on dilut, avec 2 ou 3 cc. d'eau ; on neutrdlise presque coiil- 
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plètement avec l'hydrate potassique à 20 p. ZU0 ; on ajoute le 
réactif à ln formaldéhyde, qui ,  en presence de  t rès  petites quan-  
tités d'argent, donne une coloration violette. 

Hpcberche de l'or. - On traite l'objet à examiner piir AzOX; la 
partie qui reste non dissoute est traitée dans une petite capsule 
de porcelaine p a r  l'eau régale ; on filtre après dilution ; on ajoute 
quelques gouttes de  SOqI' d i lué ;  on évapore presque à siccité 
jusqu'b élimination corriplète d'HC1; on dilue avec quelques cc. 
d'eau; on rieutralisccorriplétenierit, e t  I'on ajoute leréactif, lequel, 
en présence de l'or, colore le liquide en violet. 11 est quelquefois 
nécessaire de chauffw le liquide à l'ébullition. 

P. T. 

Di.ternilncrtloii du ziue par pewéc H l 'élnl de uulfnte. 
- E. C. SULLIVAN et W. C .  TAYLOR ( ind .  and. engin. Chz- 
mistry., t .  1, p. 4 7 6 .  d'après Leit. f. an,qew. Chemie, 2909, p. 2380). 
- Ce procédé est analogue & celui qui a é1é appliqué avec succès 
par l'un des auteurs a u  dosage du  cadrniurri. du  rriarigarièse, du 
cobalt, du magnésium et du calcium à l'état de siilfate.-Le zinc 
est précipité à I'btat de  sulfure en solution chaude faiblement 
acidulée par  SO'Hs ou lICl et additionnée d'ammoniaque jusqu'h 
rbctiori acide Liés faihle. lia précipitation est cornpliite. Le préei- 
pité est facile à filtrer et on le lave à l'eau chaude. I l  n'est pas  
nécessaire de séparer les dernières traces de sels arrirrioniacaux. 
Le sulfure de zinc est placé dans  un bécher assez h a u t  avec très 
peu dleau,ct  I'on arrose le filtre avec IICI, afin d e  bien enlever tout  
le sulfure. P o u r  éviter les projections pendant l'kvaporatiori qui  
suit, la solution est recouverte jusqu-à ce que tout 11% soit 
chassé ; aprbs addition d e  SO4Il"usqu'& ce qu'il soit en faible 
excès et  après formation de SO'Ln, on verse dans un  creuset en 
porcclairie taré, et l'on évapore a u  bain-marie ; oii chasse l'excès 
de SO'Ms au  bain d'air,  puis on  chauffe le creuset prude~rirrierit 
sur la flamme d 'un bec Bunsen, et l'on porte firialeinent pendant 
quelques niinutes au rouge ; on refroidit sous un exsiccateur, e t  
I'on pése. De petites quantités de chlorure d'ammonium n'in- 
fluencent pas les résultats; avec dc plus grandes quantités (plus 
de 100 rriilligi'. j, les résultats sont  trop faibles. 

E. S. 

Déterriiinntion do r ino  *!mus men iuinrrnlm. - h f .  K. 
VOIGT (Zezts. f. ungew. C h e m . ,  1909. p 2280, d'après Jourri. of Soc .  
o f  chern. id. ,  1909, p.  4253).  - Si l'on ajoute du phosph:~te  
d'ammoniaque C une solution d'un sel de zinc, et que la solution 
soit charif'f'ke jusqii'k l a  réaction arnphotkre, le zinc est complkte- 
ment précipité sous forme de phosphate ammoniaco-zincique 
cristallin; on le filtre ; on le lave A l'eau et  on le sèche à 1000. 
Puis on le calcine, separément d u  filtre, en obtenant ainsi du 
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pyrophosphatc de  zinc. On pkse et I'on cnlcule avec le facteur 
0,4201. 

L'auteur dose ainsi le zinc dans Ics blendes. On dissout le mine- 
rai dans l'eau régale; la silice, I'aluinine, le fer el le mangankse 
sont &parés et  dosés coriime de coutume. 

La chaux,  cependant, est sépnrFe p a r  le carlioixtte d'ainino- 
niuin au lieu de l'oxalale, e t  le pliosphnte iimmoninco-magnésien 
.est pi'kc.ipit.6 par  une soliilion d e  phosphate d'aininoriiiim k 
10 p. 100, pure de sels de soude, le zinc restant en solution. 

1.e phosphate nrninoniaco-zincique est coinpli:temeiit précipité 
en ch;iulfant au bain-rriarie, puis finalement sur  une plaque 
d'nmiante. jusqii'i obtention de la réaction amphotère. 

P .  T. 

Dosmgc volumétriqiie d u  tanpstéue. - JIM. E .  
KNECIIri' et E .  IIIRIERT (Cbem.  Soc. Pmc., 1900, p .  2 2 7 ,  d'nprks 
Jou rn .  of Soc. of cl~emical I n r l u s t q ,  1909, p 1202) .  - Le procédé 
est hasi: su r  ce que l'acide tungstique est réduit par  le zinc et 
IICl L I'tSlat de bioxydc, lequel, eri présence d'un excès d'acide, 
clnnnc iirie sol~it,iori Iirun clair.  Si mnint,ennnt on ajoiit.e une 
soliition d'un sel ferrique, le hioxyde r e p s s e  à l 'état d'acide 
tungst,ique. I,e point final se manifeste par  In disparition d e  la 
couleur hleue foncFe du coinposi: intermédiaire correspondant au 
pentachloriire de tungsti.nt:, la réaction Fe'O" JYO2 = 

= 2Fe0 f \\'O:' étant quantitative. 
Le siilfocy;iniire de pot:miiirn peut aussi servir d'indicnteiir, 

riinis n'oflrc 1)iis d'av;iril,age p;irticulisr. 
P .  T .  

néicrininatloii da titre tlo ~iiltiii-e de sotlliiru. - 
A I .  TSCI1ILII\IS (Zeiis .  f'. angetu. Chemie, 1909, p. 2088) .  -Le sul- 
fure d e  s o d i ~ ~ n i  d u  commerce est presque toujoiirs rn6l;iri~é: d'hy- 
posulfite, qui réagit avec l'iode en m&me temps que Na%. L'au- 
teur précipite le soufre du sulfure par  II: carbonate dc cadiiiiuin 
et  t i tre daris le filtr:ituiii I'hyposulfit,e resté intact. La. ditt'crence 
entre les deux titrages correspond au sulfure de sodiuiii. 

A'otc! du t imli tc tcur.  - I x  c ;~rhonntc de ploriib et le sulfate de 
zinc convicnncnt ég::oleiiient pour précipiter le soufre du Na%. 
11 f l u t  rcmiaiquer qu'ori sépare aussi de cette fac:,ori le soufre des 
polysulfures, dorit le sulfure comuiercial est tou,jours plus ou 
moins chnrgi.. E .  S .  

Dosagr: tic I'ioile. - MAI. JTlSTEllSTEIN et  IIEI1Zl~LLU 
Zeit. physiol. Cl lem. ,  1909, p .  4!1, d'apres .loul.n. of  Soc. of cher i .  
lnd i rs tvy ,  ,i!lU!l, p. 1328). - On acidifie p a r  l'acide phosphorique 
In soliitioii contenant l'iode ou l'iodure ; on ajoute d e  l'eaii oxy- 
@niee, et I'on chauffe en faisant passer un coiirant d'air qui se 
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rerid dans des  bürhotteuro coriteriünt une solution d'iodure de po- 
tassium. On le recueille ainsi et  on le titre coinrne de couturrie. 

P. T. 

Dosage  rapide du plomb - M .  J.-P. ÇACIIEIl (Journ. 
ofsoc. of chem. I n d u s t ~ y ,  1910, p. 47). - Pour  le dosage rapide 
du plornb.dans ses oxydes et autres sels, residus ploriibeux, sou- 
dures. etc., or1 peut rwmrirriuider 1ü rri~tliode au incilybdate 
d'aniinonium pratiquée de  la nianiére suivante : on ajoute uii 
excés d'.-izII"~ In solution, qu i  est acidifiée ensuite par  l'acide 
acétique, e t  la solution chaude est titrée par  le iriolybdnte d'am- 
monium, en erriploynnt le tannin comme indicateur. 

I,:i soliilion d e  rnolybdate d'i~rninoniuni mt  prtipar6e en dissol- 
vant 8gr.580 de sel p u r  conimercial de mariière à obtenir 1 litre ; 
la solution est tilrke avec le nitrate de plornb pur .  

Daris toiis les titrages, on doit faire une  correction pour le  
voluirie d e  molybdate nkcessaire pour produire la coloration 
jaune avec le tanriin. La qiiantiti  rle plornh doit ktre dc 0,15 A 
1 ,s  p. 100 de liquide. 

Une solution i~lcoolique de  tannin peut ?tre crnployke coirinie 
indicateur, ciil une solution aqueuse fraîchement préparCe et con- 
tenant 0,3 p .  100 de tannin. 

1'. T. 

D o s a g e  voluniétriqiie d a  b a r y u r n .  - AIlI. IIlLL e t  
ZINK ( E U S .  and  min. ./ourizal, 1909, p. 814). - 1.e procéd6 pré- 
conisé par les ;tiiteurs est fond6 sur  la précipitation du b:iryuiri k 
l'état d'iodate et sur  la mise en lilxrté cl'iode qui se produit 
lorsque ce1 iod;~le  est mis en prdscnce de l'iodure de polassiiirn. 

1,'iod:lte d e  baryum se pricipite qiiantitntivernent eri peu d e  
minutes dans une solution neutre ou alcaline et S C  filtre facile- 
ment;  m i s  Ptnnt soluhle d a n i  I'eaii, on doit le l a w i  plusieiii~s 
fois arec Az1I~cor:entrét :~ puis avec l'alcool h 93"; pour la prkcipi- 
tatiori, ori eiiiploie uiitl solution d'iodate de potiissiuin S/6,  dont  
on litre l'iode par I'llyposulfite de soclium K/10 ; ori rend d'abord 
Iégkreeineiit i~lcirliri pili. M l 3  ; ori ajoiite uri encCs d'iodate : or1 
;igitc: pi:nrlniit cinq i i i i n i i l ~ . ~  ; o n  tlkiirite e t  or1 lave ; L w ( :  .Iz113, 
puis avec I'idcool à 9:jU; le rirtkipittl est iritroduit dans un vase 
d'Er1eriiiieyr:r avec 30cc.  d'iodurc de potassiurii à 10 p A 0 0  et 
li)cc ti'lICi ; un 1:~isse rcpoçer pendant cinq rninutra, puis I'iodc 
Iib6i.C est titrk par  l'hyposulfite de  soude ; les inét:i~is a1c;ilins 
en petite qiinritité rie tro~ililcrit pas le dosage, niais le cillciiiiii êt 
le stioritiuiii doivenl étke s6parés. 

P. 'S. 

Iteciierelne d u  s o i l l u i u ,  da cirïioni et d u  rubirliutii. 
- JI. \Y. (: IjALL (Cher t~  Soc. P I  o c . ,  1!)[1!), p. 284, d'apri.s J o z i ? ~ .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



o f  FOC. o f  c l u n ~ .  I d . ) .  - Une solution de nitrile double de potas- 
sium et  de bismuth, à laquelle on ajoute environ 1 p. 100 de 
n i t r i b d c  czsiurn, donne,  avec des traces d 'un sel dc sodium, 
un précipit.é jaune cristallin : 

9CsAz0'. tiNaAz0' SBi 

Cne partie de sodium en présence de plusieurs milliers de p u -  
ties de potassium peut être ainsi dticelée. 

Inversement, une solution de nitrite double de  bismuth et de 
sodium est un excellent rkactif pour  la recherche du cc~sium et 
d u  rubidium. P. T .  

Dosage siinultan6 d e  l'acide hypopliosplioriqae, d e  
l'acide phosplioreon, de l'acide hypophomphoreor 
eu prénence de l'acide phonpliorique. - MM. A .  HO- 
SENllEIJI et J. PlSKER ( Z e i t .  f .  i ~ n o r 9 .  CIwn. ,  2909, p. 327, d'après 
Jous-n. of  Soc .  o f c h e m .  Industrg,  2909, p.  1312). - L'acide hypo- 
phosphorique peut être exactement titrC par  le permanganate de 
potasse ; il réagit aussi avec le nitrate d'uranyle en donnant un 
précipité jaune selon l'équation : 

lequel n'est pas :iHi:ré par chaiiffage avec une solution rl'iorle. 
U'un autre  coté, les acides phosphoreiix et hypopliosphoreux 

sont oxydés par  le p e r m a n p n a t e  de  potasse et  p a r  l'iode, niais 
ne précipitent pas le nitrate d'uranyle. 

Les inéthodes suivantes, d'aprés cela, ont donrié de bons 
résultats. 

2 .  Hypopl~osplmte,  phosphite ou hypophospl~i te .  - Titrage avec le 
nitrate d'iirmyle, suivi d'une oxydation au permanganate de 
potasse titré. 

2. P l ~ o s p h d e  ou  hypophusphile. - Les acides sont osydris par 
une solution titrée d'iode ou de permanganate de potasse, et l'on 
determine ensuite le phosphate total produit par  oxydation avez 
A z 0 3 H .  

3.  Hypopimsphate, phosphite ou hgpoptrosphite. - Le premier est 
dktcrrnini: avec 1:i solutiori de nitrate d'urnnyle et les autres 
comnie en 2.  

4. Phosp l~n ie ,  l~ypopl~osphate ,  phosphite et hypophosphite. - Le 
phosphore total, sous forme de phosphate, est determiné après 
oxydation p a r  AzOSH; les trois derniers acides sont alors oxydés 
sur  une autre  portion p a r  le permanganate de potasse, et, dans 
une troisième portion, le phosphite et l 'hypophosphitc sont osy- 
dés p a r  l'iode ; puis une quatriénie prise est titree p u  le nitrate 
d'urnnyle. 

Représentant les quantités d'acides respectivement par z. y, z 
et  t :  
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gi = poids du  pyrophoaphate de magnésium obtenu ; 
n = Sg"lL(JInOh ; 
q2 = poids du  perriiünganate enipl«yé ; 
k = q3/' 1. 
q 3  = poids de  l'iode einployk; 
1 = 9S/Pz0' (S = cc. de  nitrate d'urünyle employés) ; 
i cc. = 9 gr .  d'anliydridc pliospliorique. 
L'oxydation p a r  le permangnnxte de  potasse est efi'ectuée en 

acidifiant légkrerrient avec SOL112 une  solution approximative- 
ment N j l O  du sel, ajoutant quelques gouttes de permanganate de 
potasse K/20 et chaufl'arit h 80~90° ; In coloratiori rouse persis- 
tante est détruile par  titrage avec 1':~cide oxalique ; on ajoute 
d e  nouveau du  permanganate de potasse ; on chauffe et 1'011 t i tre 
de nouveau I'excés, le permanganate ktant ajouté en quantité 
décroissante jusqu'à oxydation complète. 

Pour l'oxydation par  l'iode, une solutiori d 'HU 10 p. 100 e t  
lin vnliirne de solution d'iode K/20 sont ajoutks k un  
volunie mesuré du  liquide. Le mélange est chauffS pendant 
2 ?I 3 heures au bain-marie, d;tris un  flacon ferrné,et l'excès d'iode 
est titré par  l'hyposulfite de soude en prtserice d u  bicarbonate de  
sodium, aprks repos de la solution pendant plusieurs heures. 

P. T .  

Titrage di1 chlorure nierciirique. - Al. RCI'P (Dt-uq- 
~ " 

gist circular, 1910, p. 63). - Les solutions neutres peuvent étre 
titrées avec le cyanure de  potassium en préseuce de la phénol- 
phtaléine. Pour  cela, on ajoute, à 10 cc. de solution contenant de 
1 i 5 p. 100 de sublirrié, 5 à 10 gouttes de  solution de  phénolphta- 
léine à 1 p. 100 et  du  cyanure de politssium demi-normal jusqu'à 
coloration rose. 

1 cc. de cyanure équivaut à 0,06772 de  chlorure niercurique. 
Les comprimés doivent Stre préalablement décolorks au noir 

animal. 
A. D. 

IBouuge du chloi-ore de magnésium dans l'eau. - 
MM. HElLJlASN EMDE et  R. SENST (Zeils. fur  anpo.  Chernie, 
1909, p. 2038). - Les auteurs ont eu à faire cette recherche ii 
propos de la  pollution p;ssible de certaines sources par  les 
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lessives résiduaires des usines traitant la carnallite pour la 
fnhricatinn du chlorure de potassium. Ils ont étudié le procédé 
préconisé par  Pfeitfer (1). Ils trouvent tout d'abord que le hain 
d e  sable ne convient pas pour régler In tcmp6raturc h 400-4500 ; 
ils donnent la prc:férerice h un rrioufie c1iaufTé par I'irilerrritdiaire 
d'un carton d'ami:iiite. Ils ont  constaté qu'il faut chaurler le 
chlorure de rnagndsium 350-5800 pour en chasser totalement 
le chlore ; mais, dans ces conditions, des mélanges synthétiques 
d e  RIgCIhvcc KaCl et CaClVonnent  des pertes de chlore supé- 
rieures k celles qui correspondent A l 'unique d h m p o s i t i o r i  di1 
MgCl%. 

Tout au plus peut-on, d'aprks la perte de Cl la teiiipkiatur~, 
de  400° i h30" avoir une indication qualitative de la présence de 
NgCI" ce qui n'est p a s h f f i s a n t  pour des  r ria lyses d'eau. 

l'ouçsant plns loin, les auteurs nnt. ohservti qu'on peut trouver 
du MgC:I\lors qu'on a affxire en réalité à des melanges de  sul- 
fate de rriagnésiiin~ avcc XaC1 ou CaCI'. 

Les auteurs accordent la préférence à l 'analyse coinpléte de 
l'eau, k la condition d'opérer siir des kchantillons prélevks B la 
fois dnns les puits suspects i:t dnns des puits sains de la mPme 
nappe: La comparaison des résultats permet presque toujours de 
conclure. 

Les auteurs citent deux eaux, dont  l'une était souill6e par des 
infiltrations de fosses d'aisance et I'nutre p a r  des eaux rési- 
duaires dc potasserie; soumises à I'exaineri par  le prockdé 
Pfeilfer, les conclusions étaient :ibsolurrient opposées 5 la rsalité. 

Pfeifrer ayant  Ernis llhgpothi:se que, dans  le cas du mélange 
d e  S04hlg + KaCl ou CaCl', une partie du  CI  pouvait rester inso- 
luble, parce qu'elle est retenue par  le sulfate et que sa redissolu- 
Lion est. difficile, les aiit.eiirs démontrent l'inexactitude de cette 
supposition. 

La décomposition du . I l $ I h e  va  pas jusqu'k la réaction : 
MgCl" III'O = Mg0 + 211C1, mais il y a u n  résidu d'oxyclilo- 
ru re  RIgCI' 5.11g0. 

Ue plus, ils confirment par  voie expérimentale que le chauf- 
fage de SWMg avec N:iCI ou CaClVonne naissance h du  MgCl'. 

E.  S.  

IBéteimiiiioatioa des nitrates d ~ n ~   le^ eaux rtchen 
en ciilorores. - hl. J .  PE:\RCE: RllTCIIIlLL (Zeits. f .  ohyelc. 
C'hernie, 1009, p. 22::!1). - L'iiuteur a constaté que la méthode C 
I'acide sulfopliénique peut étre appliquée si l'on &vitci d'évapo- 
re r  complèterrient h siccité au  I~itin-marie In prise d'essai; il faut 
ajouter l'acide rapidemerit, eri iiiettre uri excés (au rrioins lcc.5) 
e t  laisser suffisariiinent de  temps à la réaction avant de diluer. 

(1) Annales de chimie analyliqu~, 1909, p. 357. 
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L'auteur a comparé les résultats avec la inélhotle par  réduction; 
on fait agir iin excEs d'acide oxnliqiie (Osr.5 ponr urie prise 
d'essai de 100 cc.) sur  un couple Zr i~Cu ; la réaction est corripléte 
en 14 heures. L'arnrnoiiiaque est,  a p r k  distillation, titrée a u  
moyen du réactif de Xessler on par  acidirnélrie, si la teneur en 
nitrate est élevée. 

D'anrks les résultats de  51 échantillons d'eau ~ o l a h l e .  la 
rnéthide par réduction est plus cracte  pour les faibles' tcncuri en 
nitrate. E. S .  

ïBosri,oe des substances plastlqiies dans les argiles. 
III K .  ENUELL (Zeit. chem. fnrl. Kolloiile, d'après .Tourn. of Soc. 
of chem. Industry, ,1909, p. 1250). - L'argile séchée e t  pulvéri- 
sée est portée h l'ébullition avec du baunie du Cariada, et,  après 
rcfroidisscrricnt, on pr6pnre une plaque rriincel par  polissnge. On 
Leirit erisuile p ; ~ r  uri sc\jour de 12 heiirc:s dims urie soluli»ii 
froide et concentrée de roiige Jlasenta, puis on lave. 

Les portions pkistiques dn spki i i ien (hytlrittes colloidiiux de 
çiliciiirn, d'alurriiniuin et  de fer) sont teintes et of'i'rent Urie colora- 
tion rougc clair ; les autres parties sont jaunes. 

On fait ensuite iine rnicroy)tiotograpk~ie, avec un agrandisse- 
ment de 280 diarribtres. 

Les parties plastiques peuvent Elre alors estinikes en décou- 
pant et pesant les portions correspondantes de  la photographie, 
par rapport la photographie entière. P. 'Y. 

Néthode rapide pour l'hydrolyse de l'ainiiloa. - 
M .  GEO. A .  O I S O N  (Zeits. f. angtw. Chemie, 1909,  p.  2240). - 
La riléthode officielle de Si~chsse pour  l'hydrolyse de  l'amidon 
donne des résultnts assez satisktisants, niais Ic. p r o d d 6  i:st t rop 
long. L'auteur propose la méthode suivarite : rl;ins une fiole 
Kjeldahl de  JOOcc., on introduit 1 gr .  d u  produit k analyser, 
finement pulverisé, en ayan t  soin de ne pas en laisser adhérer  
aux parois ; on ajoute 2Occ. d'eau distillée, et l'on tourne la fiole 
lenterrient et corit,iriiic?lIerrient (iirir. rotation par  sec:oxitl(:) ; aprks 
addition de Gcc. de SO'H"0 = 1,85), on tourne plus rapide- 
ment. jusqu'h ce q u e  la masse soit bien m d n n g é e ;  on tient alors 
la fiole i~ la main à 3 centirri. au-dessus d'une flamme, et I'on 
tourne d'ahord avec urie rapiditt  de un tour, puis dc cinq tours 
par rriiriule, ,jiisqu'i ce que le rnélmge soit à peu près lirripide ; 
après additiori de 10 k 15 cc. d'eau distillée, or1 continue A tour- 
ner et à chauffer jiisqu'k ébullition ; on laisse alors refroidir ; on 
neutralise avec la soude caustique en présence de la phénol- 
phtaléine; on refroidit encore et I'on verse le mélange dans une 
fiole d e  350 cc. ; aprils jaugeage, on déterniine le dextrose par  
un des procédés ordinaires. 
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D'après les indications données par  l'auteur, ce procédi: donne 
des r&ultats qui  concordent d'une façon satisfaisante avec la 
méthode de Sachsse. Les dosages qui demandaient précédem- 
n.ent 2 heures et  demie ne demandent plus que quelques minntes. 

E. S. 

1)éterrninatIoi~ de 1'ncPttrne dann l'urine. - id. n'. 
VAUBEL (Zeits. fiir offent. Chernit, 1909, p. 241).- Pour détermi- 
ner l'acétone dans l'urine, on procède généralement de la façon 
suivante : on distille 100 à 15Occ. d'urine prénlablerrient addi- 
tionnée d'acide acétique, e t  I'on caractérise ensuite l'acétone dans 
le distill;itiim avec une solution d'iode, selon le prncédé d c  Bles- 
singer On obtient ainsi des résultats satisfaisants-tant que l'urine 
peut 6tre facilemenl distillke. II n'en est pas de mérne lorsque 
l'urine contient de l'alburriine ou du  glucose. On ne peut songer 
à éliminer I'alburiline parce que celle-ci. en se précipitant, enlève 
une  partie de l'acétone. L'auteur a cherché à enlever l'acétone 
par  des dissolvants et à la déterminer ensuite. Le meilleur extrac- 
teur serait le chloroforme. IJne addition de  25 p 100 de chIoruri: 
de sodium favorise l'extraction en enlevant environ 92 p. 200 de  
l'acétone. L'urée, I'arnmoniaque, les sels phosphoriques, le sucre, 
l'albumine influencent sensiblement l'action extractive du chlo- 
roforme. Les quantités d'acktone extraites varient selon la qrian- 
tité de ces é l h e n t s  contenus dans l'urine. Il  en rksulte l'impos- 
sibilité de  constituer des données comparatives. A .  li 

Aniilyseeteutlrnittinn dcs entialtiri de malt.- BI. MAX 
I~iiillUIJHG (Communication faite a u  CongrBs de chimie appliquée 
d e  Londres).- La valeur d'un extrait  de malt  utilisable dans u n  
but  diététique et alimentaire dépend, en premier lieu, de son 
action enaymotique, c'est-&-dire de sa  teneur en diastase et de son 
degré de  pureté. 

Cornrrie extraits de malt, on ne devrait pouvoir désigner que des 
produits préptirés exclusivement avec du  malt,  suns addition d'au- 
cune autre sorte, et I'on ne devrait employer pour  les usages thkra- 
peutiques que  de  tels extraits. 

On devrait dbterminer d'une manière uniforme l'action enzymo- 
t ique d'un extrait  de malt par  la quantité de maltose qu'il peut 
produire a u x  dépens de  l'amidon ordinaire, en empois, & la tem- 
pérature ordinaire. On devrait, dans ce cas, choisir les rapports 
de  quantité eritrel'extrait etl'erripois, de fayuri k obtenir une solu- 
tion à 2 p.100 environ de maltose. 

L'aniiigse des ~ne t ié res  étrangères rencontre de très grandes 
difficultés, e t  c 'est là la cause de nombreuses falsifications du  
malt.  

Cn  moyen pratique pour  déceler l'addition du  glucose et d u  
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sucre d'amidon consiste ?i de'/erm.iner l ' r r t ~ n i l  non nzoti, non 
réducteuv . 

A cet effet, on dose tout d'abord la 1riatikr.e sèche de l'extrait. 
puis sa teneur en sucre rkducteur en tant que nialtose, et enfin 
la matière azotée (Az = 6,2J). On fait la somme du maltose e t  
de la matiére azottie, et I'on soustrait cette somme de la matière 
sèche ; la différence représente l'extrait non nzoté, non ~ é d z l c -  

leur. 
Unesérie d'extraits de  malt incontestablement purs, examinés, 

en partie par Iiarrisson, en partie par  l'auteur, a donné, pour cet 
extrait non azote. une quantité égale k 8,2 p. 100 de la matière 
skchc, au miniiiium, et 1i 20,74 p. 100, au maximum. 

Lorsque ce noiiibre descend considérablement au-dessous de la 
valeur minima établie ou si,  m h e .  i l  devient négatif, cornme on 
l'a vu parfois, ou peut conclure sûrerrient à une falsification par  
des matériaux renfermant un monosaccharide. Si la valeur 
maxima est fortement depassée, on concliira k une  addition de 
sucre de canne ou de rriélasse de  sucre de betterave. 

Les nombreuses e t  toujours plus envahissantes sophistications 
des extraits de  riialt font souhaiter qu'on établisse des procédés 
internationaux d'analyse d'après des données identiques. 

Denage rie In n ~ e a h a r i n e  d a n s  les  n o h s t ~ n c r n  ail- 
mentaices. - M .  RlETEIt ( S c h ~ e i z .  Woch. fk r  Chem. u. 
Phorm., 1910. p. 14.2). - Pour la recherche qualitative de la 
saccharine, il existe diffërenls procédés, permettant d'extraire 
des produits alimentaires cetle substance 2 l'état de  purete. Le 
plus simple est l'extraction au moyen de l'éther et d'un mélange 
d'éther et  d'éther d e  pCtrole. Si l'on ohtient, comme résidu 
d'extraction, la saccharirie à 1'Ptat de pureté, il est facile de 
l'identifier soit pa r  s a  saveur, soit par  sa transformation en acide 
salicylique ou en SO'H' par  oxydation avec le nitrate de potasse 
et Ir. r.arhonnt.e de  soude, soit encore p a r  une condensation avec 
la résorcine nu moyen de  SO'II' concentré et  chaud.  

Mais In saccharine ne  se laisse pas toujours extraire des subs- 
tances alimeritaires dans  un  état suTfisant de puretP. Souvent 
l'éther dissout, outre la saccharine, d'autres composés tels que 
des essences, des graisses, de l'acide tar t r ique de l'acide cilrique; 
il peut dissoudre aussi l'acide salicylique e t  l'acide benzoïque 
qui pourraient avoir été ajoutés comme antiseptiques. 

Le docteiir Giuseppe Testoni a indiquh des méthodes pour  la 
recherche de la saccharine en oréscncc d'autres i m ~ u r e t é s .  

1. Becherche et dosc~qe d e  la saccharine en priserice de l'nczde benzoi- 
g u ~ .  - L'extrait élhéré obtenu est réduit à un  petit volume p a r  
distillation; on &vaporc cornpliiternent dans-  un  creusetede 
porcelaine, et  I'on chauffe ensuite k 110-115"dans une ktuve 2 
air juçqu7S poids constant, c'est-à-dire jusqu'k volatilisation 
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conipli.te de I'aciJe berizoïqi~c. II reste In sacctiarine, q u i  peut 
être p s 6 e .  Si l'on Lr;~ite des quantités relativeruent corisidkrii1)tes 
d e  substance, on peut soumettre le méliinge I i i  distillation dans 
un  courant de vapeur d'eau. Du rtisidu de la distillation restant 
dans le ballon on extrait  In saccharine avec Ic iriélarige étlifré, 
après concentration convenable et  addition de siilt'iite de  soude 
ou de sulfrrte d'nmiiioniaque. On peut encore rcpreridre le rrkiriii 
d e  la distill;ition par  un peu d'eau. additionner la solution avec 
u n  égal volume d'iilcool 9no et  précipiter la s a x h i ~ r i n e  iiu 

moyen du nitrate d'ai,gcrit. . iprés 2 %  heures de repos à I'abricie la 
lumiére, le saccharinate d'argent est coniplèternent précipité ; or1 
le filtre sur  un  creuset de Gooch ; on le lave rapidement l'iilcool; 
on le s iche et on le @se. 

I I .  - Dosage de I n  snci:h(~î.ine tims le niir en prfiwnce (le l ' r r c i~ l r  
turtrique el de I'ucitle ctlrique. - Le mélange étht\i.é extrait du viri 
contient non seulernent la saccharine, mais encore de petite.; 
quan t i t i :~  d'acide tartrique, de taririin et d ' :~utres  substant:es q u i ,  
avec le perctilorurc de fer,  donrierit une coloration serii1)li~blc à 
celle c!e l'acide salicylique. Ces iuipuretés peuvent ktre cicitruites 
p a r  oxydation k froid avec une solution dc perinanganate d e  
p~t.:Msiuiri. La ~ili:t:h~l'ill1: 11'Wt Il i lS ilttilllll61: et. peut ètie,  :ipriis 
évaporation du liquide, extraite par  le rrit5lange 6thérd. Ce pro- 
cédé peut servir égalenlerit pour le dosage. 

111. Dosaye de IIL .snccl~urii~e r n  prisence de l'rrcide stlltcglique. - 
Ce dosage peut se faire de  d e u s  rrianikres, soit en dosant l'acide 
sal icyl iquepar  le proc$lé (le Freyer et calcularit ensuite la sac- 
d ia r ine  par  différence, soit eri éliminant l'acide salicylique et 
faistiril I'extrxtiori de Iü. siiccliiiririe piir le ~iiélarige éth6i.é. 

IV. Dosnge de l u  succhavin~ e ~ i  pikseuce t i ' h ~ ~ i l e s  essenlielles et 
d'huiles @es. - Ce dosage peut se  faire piir oxyclatiori de la sac- 
charine au rnoyen du  nitrate de  potasse et du carbonate de 
soude, et en dosant SO'II 'formé, dans le cas où la sufistancc ne 
contenait pas de soufre. Avec 111s siil)sti~ric:cs exenipt.es tl'aiiiii~o- 
niaque, or] si~ponifie avec IlCl, e t  l'on détermine l'azote ariinionia- 
cal forrrié. Le résidu de l'extraction par  1'i:tlier est cliaufi'i h l ' au .  
toclave à 220-1300 avec EICI jl)=i,1) ; après refroidissenierit, on  
ajoute la quanti16 d e  lessive de  potasse nécessaire, puis on re- 
cueille l'ariirrioriiac~ue par  distillation, et on la dose. 

S .  B. 

Heeherclie ale la nuocliariiie. - JI. L'.-A. GEKT11 (f'har- 
1r~nceu2icul J o l ~ r n d ,  1020, 1, p. 7 ) .  - Le résidu éthéré recoririu 
exempt d'iicide s:ilicylique est dissous dans  I cc. d'eau faibleriierit 
ammoniacale et  évaporé à siccité ; on ajoute une parcelle d e  
soude;  le rriélange est furid0 avec précaution ; le résidu est dis- 
sous dans l'eau et neutrülis& p a r  HG1 dilué ; on  ajoute quelques 
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gouttes de solution d'alun de fer à 2 p. 100, et l'on neutrrilise 
exactement B l'acide dilué. La coloration violette se manifeste, 
d m e s i  la solution ne renfermait q u e  4 n i i l l i g .  de saccharine par  
litre. A. 1). 

Calë et caféinc. - JIM. LENDRICIi et SOrïTI3OI1M (Pha r -  
rntl~~euticul Journal, 1910, 1, p. 2 3 7 ) .  - IJ'nrialyse de 32 k h a n t i l -  
Ions de café a donni: d c  1 .O3 k 2 ,83  p. 100 de caféine, dans l e  
ciif6 vert,, et de 1 ,O9 à 2,95 d a n s  le cafb torrélié : ces cliiflres sont 
calciilés sur la matière sèche. C'es1 le moka d'Abyssinie qui  est 
le moins riche. Le café de Canzeno et celui d'Enconge renferment 
rnoins de 2 p. 100 de caféine e t  proviennent de plants sauvages 
de l'Afrique portugaise. Le pourcentage le plus  élevk dans  les 
cafés cultivés varie de 1 ?Fi3 à 1,68 p. 200; qiielqiies i.chnntillons 
renferment rnoins de  1 p. 100. La diminution de la catéine dans 
le café torréfié par  rapport nu café vert provient du  départ de 
l'huile volatile et de l'eau, La perte est de 1 ,s  R 8,D3 p .  100 de 
l'alcaloïde total. A .  D. 

Pawtlllen de fo~miol. - M. FRRRCCCIO IHJIBI (Bollettino 
rhim.ico f»rmnc~ul~.'co, l909! p. 896). - Ces pastilles renfermaient 
environ 50 p. 100 d'wnidon de maïs. L'incinération, très difficile 

obtenir, donnait un  résidu de  0,396 p. 100. Le dosage d u  for- 
mol, effectué piiï le procédé de Blank et Pinkenbeiner, a donné 
49,74 p. 100. 

A.  D. 

Nnuve~o mnde ale r~c l ierchc  des wperniatozoïden. 
- M. ANGk;IJ  DE DO\.IIKICLS (Ber l i n z r  bliniscl~r Wochen.~chr i f t ,  
1909 ,  p.  11  21). - L'auteur propose de rechercher les sperma- 
tozoïdes siIr les tissus dlaprEs le procédé suivant : on plncc s u r  la 
lame porte-objet d'lin microscope une gout,te d'une solution de 
I ceritigr. d'kosirie dans  6 cc. tl'arrirrioriiaque ; on plonge un  s~:ut 
filament dii tissu dans ce liquide ; on passe B plusieurs reprises 
la lame de verre au-dessus d ' u n e  flarrirne, et l'on effiloche le fila- 
ment B l 'aide de deux aiguilles; on recouvre le filament avec nne 
lamelle de verre ; on passe de nouveau la  larne au-dessus de la 
flamme, j i ~ s q u ' i  ce que le liquide soit évaporé à moitié environ ; 
on remplit l'espace vide avec de l'ammoniaque pure. Les tétes 
des spermatozoïdes apparaissent très fortement colorbes ; dans 
quelques cas, les queues se colorent également. 

Ces préparations peuvent êti,e conservées en recouvrant les 
bords de la lainellc avec du silicate de potasse. 

Ou peut rerriplacer i'éosine p a r  I'érythrosirie. 
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Hydrateri dc onrhone solubles des pols clilches. - 
M. N. CASTOR0 (Gr~zzetta c l~ imicn ifilliana, 1909, p. 608). - 
L'alcool à 99" pe rme t  d'isoler la léc i th ine  et  le saccharose;  avec 
l'alcool h 900, o n  p e u t  ex t r a i r e  du glucose  e t  d u  fructose ; enfin 
l'alcool ë 70" donne  u n  polysacchar ide  d é n o m m e  provisoirement 
7 gallatüne.  .L D. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Subntanee~ nutorisées pour la colo~~iitlc~ii des pro- 
do i t s  alimentaircu. - L'AcadGrriie d e  medecine ayant el6 con- 
sultée par le gouverneirient sur la queslion de savoir quelles sont les 
subslances dont I'eniploi peut étre autorisé pour la coloration des pro- 
duits alimentaires, une Cornmission, composee de M M .  Armand Gau- 
tier, Pouchet, Thoiriol, hlosny et Behal, a été chargee de prcparer u n  
rapport destiné a renseigner le gouvernenient. Sous  croyons devoir 
indiqiier les concliisions du rapport de RI. R~ l i a l ,  qui ont été adoplies 
par 1'Acaderiiie. 

L'addition de toute matiCre colorante dérivée de  la houille est inler- 
dite dans  les produits alimentaires et les boissons d'un usage journa- 
lier (pain, viande, lait, huiles, beurre, vin, cidre, poire, bière, etc.). 

Il n'y a aucun incoriveriieut k tolerer l'erriploi du cararriel, de  
l'orseille, de la cochenille e t  d e  la iIecoction de  rhicorke pour colorrr 
les eaux-de-vie d'industrie, les vinaigres, les cidres et les poires. 

Un certain nombre de niatiércs colorantes derivées de la houille 
peuvent t t r e  tolérées dans la pitisserie, la confiserie et  certain:^ 
l iqueim qui ne sont pas consommSes joiirnellernent et qu'on n'ingère 
qu'en petites quantites. Ces matiéres colorantes devront elre coiiiirier- 
cialement pures ; plles devront étre v-ndues p a r  les fabricants sniis 
cachet, et l'étiquette devra rrientionrier le nom chimiqiie à c o t e  d e  la 
dénorriinalion commerciale. Ces siibstances const i tua i~t  généraleirient 
des sels qui peovent avoir pour base l a  soude, la potasse ou I'aniriio- 
niaque, c'est le sel de soude qui doit &tre  prd'ere. 

Voici la lisle des rriatières colorautes dérivees de  la houille qui sont 
autorisées; le noiii chimique suit la denoininat.ion cornnierciale : 

1 .  Eosine : tetrabromofluoresct5ne sodée ; 
2. Eryliirosine : tetraiodofliioresceine sodee ; 
3. Rose bengale : tetraiododichlorofluoresc~ine sodee. 

COLORANTS ROUGES. 

4 .  Bo r .dmi~z  H : u -  riaphlaltrne azo - I-naphtoldisulfonale de  
sodium (It) ; 

5. Ponceau cristallise' : a-naphtalène azo-3-naphtoldisulfonate de 
sodium (G)  ; 
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6 .  Bordeuzm S : a-naptitalene-4-sulfonatede sodiiiin a7o-S-oaplitol- 
disulfonate de sodium ( R ) ;  

7 .  Nouvelle coccine : v-naphtalcne-4-sulfonate de sodium azo-9- 
naphloldisulfonate de sodiurn (G)  ; 

8. ROZL!/P solide : v-naphtalène-4-sulfonate de sodium azo-l-naph- 
tolsulfonate de sodiumi (Si  ; 

9. Ponceau RR : xylène azo-P-naphtoldisulfonate de sodium (H) ; 
10. B c a d n f e  R : xylene a~o-?-uaphtolsulfonate de sodiurn (S) ; 
12. Puchs7i~e acide : triparamidodiplienglcarbinoltrisulfonate de 

sodium. 

12. Oi~aiiye' I : briizéne-4-sulf'onate de sodiuin azo-a-naplitol 

C O L O R A N T S  J h l ! N G .  

13 Jrcuire naphte.! S : dinitro-u-naphlolsiilfonate de sodiiirii ; 
14. Clrryso~lie : rrisorcirie azo-benzkue-4-sulfonste de  sodium ; 
13. ;lur.w~iirre O : cliluihydrine de  l'arnidotéi rainCtliyl~iaradinrriido- 

diphenylinétlianol. 

16. Vert ruuluchite : siillale de tétramétliyldiarninotriphtinylcar- 
binol ; 

17. Vert acide .l : di6tkiyldibenzyldiparaaminotripl1knylcarbinol- 
trisiilfonate d e  sodium. 

COLORANTS BI.GUS. 

18. Illelc ci l'etru 6 B  : tripl1enyltriparaarnido~1iphinyltolylcarbinol- 
trisulfonate de sodiurri ; 

19. Bl~zr  plutrnte' : titrairiéth~ldiparaarnidoirietaoxytriphénylcarbi- 
noldisull'onate de calcium. 

30. 17i«let rlr Ptcris : nizlange de  chlorhydrines du pentaméthylthi- 
aniitiolripliériyli~arI)i~iul et  de I'he:;atn~tligltriat~~idutri~~k~~~iylcarbinol. 

2 1 .  I'iolef ( m ' d e  GB : diin~thylariiinodietliyldibeiizylaniinotriph~!- 
nylcarbinolrlisulfonate de  sodiiiin. 

Les colorants noirs (induliries et nigrosines siilf'oncies) ne sont pas 
autorisCs parce qii'ilç nc constituerit pas des corps dbfinis. 

Ilans la pltisserie, l a  coloration des produils de consnniti~alion 
pourra étre au1orisi.e A l'aide dcs substances ci-dessus enutnérées. 
Quant aux pltes,  elles ne poiirront, en aucun cas, ê t re  colorees. 

Les colorarils jaunes sont iriterdits lorsqii'on les destine simuler 
des ceufs. 

Les sirops et les confitures n e  pourront étre colorés avec les 
malieres drrivees de la houille. 

La coloraiion des coquilles d'mufe sera tolerée par 12s inaticres colo- 
rilntes ci-dessus indiquées. 

Les produits de  charcuterie ne pourront etre colorPs par I P S  siib. 
stances rlcirivées de la hoiiilie. 

L'outremer pourra contioiier A klre employé pour I'azurage du 
sucre, e t  le caramel pour son blondissage. 
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Il en est de même pour la coloration légère des pktisseries sèches et 
fraîches, des biscuits, fours e t  gaufrettes, qui pourront être colorées 
par l'orseille, la cochenille ou le carmin. 

Pour la coloration extericure des fromages, on peut tolérer l'emploi 
des couleurs dc la houille ci-dessus mentionnées, ainsi que celui de 
l'orseille, de la cochenille, du carmin et  du rocou. 

Euiplol de l'acide unlTuimear ct des bisulfites pour 
la couservatlon des fruits secs e t  fi-ais (Annules d ~ s  Ja l -  
sifications de juillet 1909). - Le Conseil supérieur d'hjgiéne publi- 
que de France ayant  Cté consulté sur  la questionde savoir si les fruits 
expédiés des Etats-Unis e t  conserves par l'acide sulfureux pouvaient 
prCseriler quelque danger pour I t i  santé  publique, M.  Hordas a rédigé 
lin rapport. qui a été adopte par ledit Conseil dans s a  sc'ance di1 
29 mars 1!309 et  que nous analysons ci-dessous. 

L'Amérique du Nord expédie en France et dans d'autres pays des 
fruits secs qui servent B la pàtisserie e t  a la confiturerie. De la Califor- 
nie et du Canada viennent des porrirnes, des poires, des abrico!~ cuu 
pes en tranches e t  sachés rapidement s in  des claies qui sont ensuite 
expos&s aux vapeurs d'acide sulfureux. L'emballage se fait dans des 
caisses en bois, et  les fruits ainsi traites peuvent se conserver sans 
altération pendant de  longs mois. Ces fruits sont d'un prix infirieur a 
celui des fruits récoltes en  France et  surtout de ceux consenés au 
sucre ou a u  naturel. 

I)e là de  vives réclaniations émanan t  des producteurs français, qui 
desireraient que les pouvoirs publics prohibent, au nom de l'hygiène, 
l 'importation de ces fruits secs. 

Kn Allemagne, x t t e  même question s'est posée; les avis donnés 
par les sociCtés compétentes ont. été contradictoires, e t  alors le goii- 
vernement allemand a décide qu'on pouvait tolhrer l'addition d'acide 
sulfureux aux fruits jusqu'à la dose de 125 rnilligr. pour 100 gr .  de 
fruits secs. 

En Suisse, en Italie, en Belgique, en Kussie el en  France, on auto. 
rise 1't:rnploi de  l'acide siilfiireux dans la vinification. En France, polir 
les vins d e  Sauterne, on tolere une dose de 350 milligr. d'acide sulîu- 
reux par litre. On autorise aussi I'einploi de l'acide sulfiireux pour  la 
consirvation des moûts, B condition que le vin provenant~de ccs 
irioiits ne  contienne pas plus de 350 inilligr. d'acide s~ilfureux total. 

On permet encore l'addition de l'acide sulfiirriiix au  cidre, au poiri, 
à la bière, aux doses de 50 à ,100 niilligr. par litre. On n'interdit. pas le 
blanchiment des champignons par l'acide sulfureux ; par coritre 
I'einploi de l'acide sulfiireux n'est ai~torise dans  la boucherie que pour 
les viandes i conserver en temps de guerre. 

Des exp6riences faites en Russie par M .  Raskowitch, il résulte que 
l'eau de lavage de 100 gr. de fruits secs d'origine californienni 
n'entraine que 6nlilligr.7 d'acide siillureux, et que ces fruits, soumis a 
l'ébullition, perdent encore une partie de  cet acide. 

En presence de celte situation, convenait-il de tolérer l'emploi d e  
l'acide sulfureux porir la conservation des fruits ? Le Conseil supérieur 
dlliygiSne a pensé qii'il devait éviter de prêter l'oreille aux conseils de 
certains industriels, qui ne seraient pas faches de voir repousser les 
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fruits californiens h titre de 'représailles dans le but d'obtenir des 
adoucissements dans les taxes douanières qui frappent certains pro- 
duits français aiix Etats-Unis, et  il s'est prononcti pour l'affirmative. 
La solution qu'il a adoptée est d'autant plus rationnelle que les fruits 
secs conserves A. l'acide sulfureux n e  sont  pas consommés en  nature et  
subissent toujoiirs, avant d'etre niangCs, une cuisson qui leur fait per- 
dre  la majeure partie de  I'acide siilfiiteux dont  ils étaient impr ignes .  

Lem opécaationei licitev cm vioioultuire. - J,e décret du 
3 sepleinhre 1907 ( 4 )  a .  dans  son article II, indiqiik les operations cansi- 
iderées comme licites en viniciilture. Une circulaire du Y6 janvier 1910, 
adressbe par le ministre de I'i\griciiltiire aux  directeurs des labora- 
toires agréks, fait remarquer que cette énuinération n 'est  pas limita- 
tive; eu cequi concerne les pratiques n o n  mentionnées, ce sont les tri- 
bunaux qui dckideront si elles doivent étre considérées comme 
frauduleuses ; toutefois, la circulaire fait  observer que,  en dehors de 
l'addition k la cuve de phosphate d'ammoniaque pur ou de  phosphate 
de chaux pur e t  de l'addition de  Ogr.50 au maximum par litrc d'acide 
citrique pur au vin fait, en vue d'empêcher certaines altirations, 
aucune aulre pratique cenologique rie peut etre ajoutée à 17Cnuniéra- 
tion d e  l'article 3 du dCcret. de 1907. C'est ainsi qn'on doif considtirer 
comme fra~iduleux les procedés tendant  4 désacidifier ou S dépiquer 
les vins et les rrioûts (marhre, chaux. tartrate neutre de potasse, etc.) 
ou les désulfiter (permanganate de  potasse, bioxyde de sodium, for- 
rpoi, urotropine, etc.) ; il eu est de même de l'addition de l'acide tar-  
trique au vin ; cette addition est permise a l a  cuve l ~ r s q u e  le moht  
est trop sucre, en vue de permettre le développement normal des 
levures, mais elle n'a plus sa raison d'etre dans l e  vin fait. 

Eiiiploi t l i i  lacto-denslniètre pour Ic eontrvlc du 
lait. - Une circulaire du tninistre de l'Agriculture du 4 ft'vrier 1910 
appelle l'attention des agents du service de la répression des fraudes 
sur la valeur des indications que peut leur donner I'eniploi du lacto- 
densimètre pour le contrùlc de la qualité du lait. 

Etant donne qiie la densité d'un lait donne diminue lorsque ce lait est 
écréine; élan1 donné, d'autre part ,  que la densité de ce lait augrrierite 
lorsqu'il est mouillk, on  pent s e  t.roiiver en présence d'lin lait qui, 
bien que mouille et écrémé, aura  nne densité normale au  lacto-den- 
simktre. 

Les indications de cet instrument n'ont de valeur que dans  les cas 
ou il y a 6cremage seul, oii mouillage seul. 

11 devient donc necessaire d'attacher une grande importance L la 
quantité de creme, et  il ne faut pas hésiter prélever des echantillons 
lorsqu'on se trouve en prksence d'un lait qui pallait é c r h é ,  ce dont 
on peut se rendre facilement compte par la t,einte et par le goût. 

D'autre part, il ne  faut pas perdre de vue que la graduation du 
lacto-densimétre est Ctablic pour une température voisine de 1.7 degrés, 
et que ces indications n'ont qu'une valeur relative si la température 
du lait est supérieure ou infërieure Ii 15 degrés. 

i l )  Voir ce dCcrct dans Icg Anliales de chimie analytique, 1907, p. 417. 
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Lait addilianiié: de Iii~arlionnte de. soiide.- 11 n'existe 
pas encore de règlement d'administration publique concernant l'addi- 
tion au lait du bicarbonate de soude ou de toute aut re  suhstance alca- 
line ; une circulaire du ministre de 1'Agric~ilture du 04 janvier ,1910 
informe les directeurs des laboratoires agréés que cette pratique n'en 
doit pas nioins étre considérée comme une falsification. Sous le 
régime de la loi du 27 mars 1851, le Comité consultatif d'hygiène 
publique de  France avait considéé comme une fraude l'addition du 
bicarbonate de soude ; or, de ce que 1,i loi de 1 8 3  a été abrogée par la 
loi du i e r  aoîit 1905, il n'y a pas lieu de supposer que l'avis du Conseil 
siipéi~ieiir d'hygiène de France se soit modifiée sur  ce point. En consé- 
quence, les laboratoires agréés qui constateraient la présence du  hicar- 
bonate dc soude dans les échantillons de lait qui lriir sont soumis doi- 
vent indiquer sur leurs rapports que ce fait constitue une falsificati!~n. 

ArrCté agréaut Ic ï,aharatoire niuuieipaï du #finus 
pnwr I'aualyse des deorees aliiuenLalrerr. - Par  arrtte 
du  30 avril 1910, le laboratoire municipal du Mans est agréé pour l'ana. 
lyse des échantillons de  denrées aliuientaires et de produits agricoles 
préleves par application de la loi concernant la répression des traudcs. 
Le ressort de  ce laboratoire comprend le departernent de l a  Sarthe. 

Le méme arrêté modifie l e  ressort du laboratoire agronomique de 
Chartres, qui comprend desormais les départements d'Eure.et-Loir et 
de l 'orne. 

DEMANDES E T  O F F R E S  D ' E M P L O I S .  
Nous informons nos lecteurs qu'en qualité de secrétaire général du Syn- 

dicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsqui: les demandes et les 
ofTrcs Ic permettent de procurer des chimistes aux industriels qui en ont 
besoiii et des places aux chimisles qui sont 13 reelierche d'un emploi. 
ILS insertions que nous faisons dans les A m a l ~ s  sont ahsolurnent gra- 
tuites. S'adresser à JI. Crinon, 45, rue Turenne, Paris, 3.  

Sur la demande de A l .  le secrétaire de l'Association des anciens élèves 
de 1'Instilut de ctiimie appliquée, nous informons Ics industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant à lui, 3, sue Miche. 
let, Paris (6).  

L'Association arriicale des anciens i.léves de l'Institut national agrono- 
mique est a menie chaque année d'offrir a MM. les industriels, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieurs irigknieurs agruriouies. 

l'riére d'adresser les demandes au siCge social de l'Association. ?6, rue 
Claude Bernard, Paris, 58. 

1,'Association des anciens élèves du laboraloire de chimie analytique d e  
l'Université de Genkve nous prie de faire savoir qu'elle peut olfrir des 
çliiniistes capables et expérirnerités dans tous les doirii~ines se raltachû:il 
à la chimie. - Adresser les demandes I'Lcole de chimie, à Gimhve. 
LICENCIÉ és scierices, 26 ans, desire place dans l'industrie ; pourrait 

s'associer ou repreridre dans la suite. Adreswr les offres 
i hl. C. Bouveret, 8 bis, rue Buffon. Dijon. 

balance de précision de Becker' sons, en état de neuf, sen. A VENDRE sible au cinquibrne de niiliigr.; îurce d e  200 g, Adresser le, 
dcrnandcs k M .  Delatour, chirnislc. Neufcliitcl (Pas de-Calais). 

Le Geranl : C. CRIXON. - 
LAVAL. - IMPRlYEnlE L. BARNEOUD ET ci'. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Nouvelle niethode de dosage de l'acide tartrique 
dans lea vlua, 

Par M .  A .  KLIN;, 

docteur 6s scicnccs, 
chimiste-expert prés le Tribunal de la Seine. 

Le dosage de l'acide tar t r ique est,  comine on Ir, sait ,  l 'un des 
plus délicats et des plus difficiles i efl'ectuer avec prkcision par  
les procédés qui consistent à le précipiter à l'ctat de crème de 
tartre. Cela résulte de ce qu 'un assez grand noirilire de facteurs 
interviennent pour gèner la précipitation du bitnrlrate de  potasse 
ou pour augmenter sa solubilit6. Alussi diverses techniques ont- 
elles été indiquées en vue de corriger dans une certaine mesure. les 
erreurs systérnatiques de ln. méthode Berthelot e t  de Fleurieu et,  
en particulier, la modification de M. Illagnier de la Source a-t-elle 
donné nu ~irockdé (le dosage de l'acide hr tr iqi ie  Fi l'état de  c r h e  
de tarlre le naaxirnutn d'exactitude que ce procédé Btait susceptible 
d'atteindre. 

II n'en subsiste pas ~iioiris que la inCt,hode officielle adoptee eii 
France, dérivée de la mi.thodc Berthelot et d e  Fleurieu modifiee 
par M. Jlagnier de la Source, fournit un  mème opérateur, pour 
deux arialyses successives portant  s u r  un rnt2rrie viri, des nom- 
hres préscnlanl entre eux des différences de Ogr.2 C Ogr.3 
d'acide tartrique et que celles-ci s'élèvent parfois à Ogr. 5 ou 
Ogr.6 lorsqii'on compare entre eux les nomlires obtenus par  deux 
opérateurs travaillant indépendamment l'un de l'autre. Ces ditTh- 
rences sont trhs appréciables, si l'on considére que la  quantité 
totale d'acide tar t r ique évaluer est en général comprise entre 
3 e t i ,  gr.  

C e  manque rie prkcisio~i des ari&rines rri(Xt1odes iri':t erigngé, h 
eri chercher une autre  basée sur  u n  principe différent. 

J'ai choisi comine forme de précipitation de I'acide tar t r ique 
le racimnte de chaux. L'acide tartrique droit, le seul qu'on rencon- 
tre dans les produits naturels,  se combine molécule ?I molécule à 
l'acide tarlriyue gauche pour donner l'acide racémique, dont le sel 
de chaux il une insolubilité dans l'eau froide de  l'ordre de  celle d e  
l'oxalate de chaux.  Ce racémate calcique se dissout aisément 
dans les solutions d'acides rriiridraux, rnais, comme il est insolu- 
ble dans l'acide acétiquc 6tendu, l'addition d 'un  excès d'acétate 

Juix 1910. 
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de  soude h ses soliit.ions dans les acides le reprécipite intégrale- 
ment de celles-ci. Enfin, en solution dans S05H' étendu et bouil- 
lant ,  il réduit le permanganate de potasse proportionnellement B 
la quantité totale d'acide tartrique qu'il renferme, c'est-à-dire au 
doublc de  la quantité d'acide tar t r ique droit ayan t  servi a 
l 'obtenir. 

DESr:RIPTION DU PHOCÉDQ D E  DOSAGE. 

1. - SOLUTIONS NECESSAIRES 

.\. Solution de tartrate p w h e  alcalin (1). - Cette solution est 
obtenue en dissolvant environ 20 gr. de bitartrate d'arnnioniaque 
gauche dans l'eau airirnoniar:ale (afin d'obtenir le tartratc neutre, 
qui est plus soluble que le tartrate acide), puis en acidulnnt avec 
l'acide acétique et en étendant enfin à un  litre avec de l'eau. Pour 
éviter I'envahisseirient d e  cette solution par  les moisissures, il 
est bon d e  1'a.dditioriner de 4 à 3 cc:. de  formol cornmerci;il piir 

l i tre.  23 cc. decette solution correspondent approximativement i 
23cc. d'une solution à 16 gr.  d'acide tartrique droit par  litre. 

I I  est indispensable, lorsqu'on a prkparé ce reactif au tartriite 
gauche, de s'assurer qu'il ne renferine pas de trace de  sel droit. 
A cct efret, on l'additionne d'une petite quantite d'acétate d e  
chaux p u r  (solution U). S'il se forme un  précipite, on l'exaniine 
au  inicroscope. Si le précipitk est formé par  de fines aiguilles, aii 
cn concliit qu'il est constiliii: par  du racémate et,, pa r  consCquent, 
que le réactif contenait d u  tartrate droit commt: impurct6. Dans 
ce cas, on filtre le rkactif au l ~ o u t  de  quelques heures, et on 
l 'additionne à nouveau de  quelques cc. de la solution d'acétate 
de  c h a u x ;  on recommence la même série des opérations ci-dessus 
indiquées jusqu'au moment oii le précipite qui peut se formrr 
n'est plus  constitui que  par  des c r i s h u x  durs ,  brillants, trapus, 
de  tar t rate  gauche de  chaux, qu'un examen niici-oscopique ne 
permet pas de confondre avec le racéinnte de  chaux.  

B. Solzitéon r ~ ç e t i y u e  d'acétate de chaux. - On prépare cette solii- 
tion en dissolvant, dans 220 cc. d'acide acétique cristallisahle 
titenclii d 'eau, 26 gr .  environ d e  cnrhonate de chaux ctiirnique- 
ment p u r  (lotalenient exempt d'aluinine et  ne laissant par con- 

ii) L'acidr, tartriqur: et  les tartrates gauches constituaient jusqu'ici dt:s 
sels fort chers parcc que ,  n'ayant pas d usages, ils n'btaient pas demandes 
Sur nion invitatioii, e l  d'aprks nies indications, les établissornents Poulenc 
se sorit iiiis a en produire et  le riletlent cn vente a raison d e  Ufr.15 a 
Ofr.20 Ir. gi*aiiiirir. Coinine un dosage d'acide tartrique dans un vin m g e  
au riiaxiiiiiiiri 0gr.5 d'acide tartrique gaiiche, on voit que la d6pense ?n 
réactif ne tic'pasie pas O Ir. 10 par  analyst:. 
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sequent pas de résidii gi.latineux dans l'attaque par  l'iicide acé- 
tique). 

C. Cne solution d'acide chlorhydrique, r ~ n f e r m a n t  approximati- 
vement 40gr. par  litre d'[ICI p u r  à 23' B. 

D. line solution d'ace'tufe de soude et de chnus, olitenue en dissol- 
yant, d'une part, 5 g r .  de carbonate de  chaux chimiquement p u r  
dans  20gr. d'acide acitique étendu d'eau, et,  d'autre part,  
100 gr. d ' u h t c  de  soude p u r  dans 500gr.  d'eau, mélangeant les 
deux solutions. amenant un litre e t  filtrant. 

E .  Urie solution de pei~mnriganule de potasse à 16gr .  par  litre 
environ. Cette solution est titrée p a r  rapport  h une solution 
d'acide tai~trique de t i tupnr@ilement  connu et  voisin de 5p.100. 
.Ifin d'effectuer le titrage de  la solution d e  permanganate, on 
prend dans une capsule de porcclaine 35. cc. de solution tar- 
trique, qu'on additionne de JO cc. d'eau et de 10 cc. de SOLI12 
i SOp.100; on porte à 1'6bullition, et, dans la liqueur bouillante, 
o n  fait tomber goutte B goutte le permanganate de  potasse, en 
agi tant  et continuant à faire bouillir le mtilange pendant toute 
la durée du dosage, comme s'il s'agissait d'un dosage d'acide 
oxalique. On évalue le volurrie de la  solution de permanganate en 
poids d'acide t a r t ~ i q u e  auquel il correspond. 

11. - TECHNIQUE DU DOSAGE. 

On préléve 25cc. de In solution tartrique à analyser (dont le 
titre doit étre inférieur à 10 p .  1000); on l'étend à ZOOcc. envi- 
ron avec d e  l'eau distillée, puis on l'additionne successivement 
de %cc.  du réactif tartrique gauche A et  d e  20cc. de  la solu- 
tion d'acétate de  chaux  B ;  o n  illélange avec un agitateur, et 
l'on abandonne au  repos duran t  l / 2  heure environ, après quoi 
on filtre sur  un filtre sans pl is ,  et,  p a r  addition au liquide filtre 
de quelques gouttes d e  lI et de R,  on s'assure que la précipitü- 
tion a été complète. Le précipite est lavé à. l'eau froide sur  filtre; 
à l'aide d'un fil de platine, on perce le  filtre qui le contient, et, a 
l'aide ti'uri jet de pissr.t,te, ciri  I'entraine dans un vase il précipité 
pouvant supporter le feu ;  on prend 20 cc. de  la solution chlor- 
hjdrique C ,  avec laquelle on lave le filtre d e  façon à dissoiidre 
les derniEres traces du racérnate de chaux  qu'il peut encore rcte- 
nir ; le prbcipité primitivement entrafné p a r  I'cau se dissout éga- 
lement au contact d e  l'acide ; on étend la solution à 130 cc. ; on 
l'additionne de 40 50cc. d e  solution d'acetate de soude D, 
et l'on porte h l'ébullition. Dans ces conditions, on reprkcipite la: 
tûlulité du racémate de chaux,  débarrassé d'une petite quantitk dq 
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tartrate gauche de  chaux  qu'il avait entraîné lors de I:i preiui;;re 
précipitation; après refroidissement de la liqueur, on la filtre;on 
additionne le liquide filtré de quelques gouttes de  solutior> D,  
et l'on attend pendanl quelque temps pour s'assurer que toiit Ic 
racéi1i:ite de chaux  a &té prkcipité; on lave 5 l'eau froide le pr6- 
cipitt:, sur  filtre, et, finalement, on le redissout, sur  le filtre niSilie, 
R l'aide d'un jet de pissetle contenant une solution bouillante 
de SOLI1? k 10 p. 100 ; lorsqii'il ne reste pliis rien siir le filtre, an 
rince celui-ci avec quelques grouttes d'eau froide, qu'on joint ii lii 

solution d u  r:icSiiiate de chaux ; celle-ci est additionnée de 1Ucc.  
de S0'1l2 h 50p.100 et t i t r k  ail ~ieri-iî;inganate de pnt.asse cnriiiuii 
i l  a b l é  dit plus haut .  

Soit 7: le  poids d'acide tartrique correspondant k 2 cc. de :a 
soliition de perrri:ingiinnte di:  potiisse. S'il n fallu n cc. de  celle-ri 
pour oxyder le racémate fonrni par  25 cc. de  In solution dnns 
laquelle on dose l'acide tartrique, cela signifie que cette suluticjn 
coritierit uiie quaiitité d'acide Iartiique droil correspondilrit 11 
n 
- cc. (lc periliang;iriate tlc potasse (l'acide rackiniipe contenant 

2 
1- iriolécule d'acide tlroil e t  1 iiioltkule d'ar:itle gauche). Ce poids 

71 x X 

d'acide droit est donc - 
2 

pour les 23 cc. de prise rl'essni et  

n x x x  iooo ou 20 nr pour u n  litre(1). 
% X ''Ti 

Iin dostige effectué par  cette méthode peut ;iisi;rneiit &tre ter- 
miné eii urie demi-jourriée, d o r s  que la iriéthodc offici~lle 
deniande 48 heures au  minimimi. 

1. - S o l d i o n  d'acide tartrique pur ou de tnl-trates alcalim pirn .  

Trouvb 
- 

Acide tartr ique.  . . 3,68 
Id .  . . . 1,YO 

~ a r l r a t e  de  soude . . 3,30 

Iri/l~teizce des mutiéws r'lran,qires. - Les divers produits qu'an 
rencontre dans les vins : phosph~ites  alcalins, sulfate acide d e  
potnssiuiii, sels d e  chaux,  alcool, ncidc acétique, ~ lucose ,  glycé- 

111 Ilans le cas ni1 l'on cxpriiiiciait Ica r ~ s u l l û t s  en cri?mc d e  tartre, 11 
suffirait de calculer quel  est le poids sf de  crérne de tartre correspondant 
au poids r: d'acide tartrique et de substituer d k rr dans la formule ci-  
dessus. . 
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rine, tannin, acide succinique, matiiires colorantes, sont  sans 
action sur la formation intégrale du  racéniate pur .  L'acide mali- 
que est également sans action, même s'il existe à des doses 
élevées (2Ogr. par  litre). Les sels de  fer et d'alumine, a u x  doses 
auxquelles on les trouve dans les vins (0gr.04 à Ogr.05 p. 2000), 
sont  également sans action, mais des proportions plus elevkes 
de ces sels gênent fortement la précipitation, par  suite de  In 
formation de combinaisons complexes tartro-aluininiques ou 
ferriques qui,  du  reste, échappent également, comme cela était 
à prévoir et ainsi que je l'ai vérifié, dans le dosage de l'acide 
tutrique par  précipitation il 1'Etat de  crème de tartre. Les éthers 
hrtriques et les éthgltartrates ne sont pas prkcipités davantage 
à froid par notre méthode que par  la méthode officielle. 

SO'Jl Acidc tartrique - - -Methorle 
au Méthode 

racimate officielle Introduit 

Vin non plâtre. . 1,OO $,O2 
1.00 3.01 

Mèine vin plhtré . . 2120 2105 4,80 2,020 

III. - Vins natzirels. 

,T'ai commencé par m'assurer que, dans u n  vin naturel,  ma 
méthode permettait de retrouver la totalité d'une dose d'acide 
tart,rique suratjoutée : 

Acide tni lriqiir 
t r n u v ~  - 

( 4 )  Prise d'essai d'un vin . . . Ogr Ok!0 
(2) Même prise d'essai $ Ogr.0184 

d'acide tartrique surajouté . . O gr .  0600 
Diffh-enee . . . Ogr. 0190 

L'ensemhlc de tous ces résultats m'ayant démontré que la 
rnéthode a u  racémate était applical~le a u x  vins, je l'ai comparée 
à la rnéthode officielle, en opérant s u r  u n  certain nuilibre d'écliaii- 
tillons, et j'ai obtenu les résultats suivants (exprimés cn acide 
tiiitriqiie par  litre) : 
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Vins rouges 

ail Méthode 
wi:i:niate officiclle 

- - - 
4 .  2,57 %,26 16. 1 3 0  1,83 
2 .  2,84 2,52 17. 1,64 1,62 
3. 2,14 2,04 18. 2,31 2!22 
4 . '  i,95 2,90 ,19. 3,42 3,12 
3 .  2,86 2,37 ' 20. 2,35 2:30 
6 .  3,61 ' 3,50 21. 2,50 2,OO 
7 .  3,87 3,77 22 .  2,30 1,110 
8 .  2,98 2,68 23. 2,85 %,64 
9 .  2,33 2,04 2 4 .  2 . 4 i  2,10 

10. 2,37 2,90 
1.1. 2,80 2,80 
14.  3;81 3;12 
4 3 .  2,64 9,5ü 
44. 3.12 2,88 
45. 3,77 3,68 

On voit que les chiffres trouvés par  notre méthode sont en gé- 
111Jral plus élevés que ceux fournis par  la niéthode officielle, qui, 
pour les raisons indiquées au début de cet article, donne toujours 
des r6sullats entachés d'erreurs par défaut .  C'est surtout avec les 
vins plAtr6s que cette diiYérence s'accuse, et c'es1 à yilopos de ces 
vins que se rriünifeste surtout la supériorité de nia méthode coin- 
par6e à celles actuellcrrient en nsrrge. 

Viiis pl2ti.é~ 
- 

Acide tar t r ique par litre 

hI6thodc a u  rnc&niote 
--- 

XQthode ofli~ielle 

Afin de donner une id& du degi.6 de précision qu'on 'peut 
atteindre avec rriü rriéttiude, j'indique ci-dessous les résultats q u e  
j'ai obtenus en effectuant succcssivcrncnt le dosage de l'acide t a i -  
trique sur-des mémes vins & quelques jours d'intervalle : 

Co,lclu.sion. - Ln niéthode nouvellc que je propose pour le 
dosage de l'acide tait-iqiie a donc le triple avantage d'étre siin- 
ple, d'êtrc .rapide et  de  fournir des résu;tats trbs précis, aussi 
f ~ i e n  pour les solutions pures de tartrates que pour les vins. J'ai 
l'inten lion d'en Btendre l'application a u x  cidres, aux vinaigres et 
autres produits alinientüires, ainsi qu'aux tartres et aux lics. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Sur leo  matières azotées deu uoperpliosplirite d'ocd, 

Les niatières rizotëes des superpliosphaf~es d'os proviennent de  
I1hydrat:ition des sul~stanccs albuminoides ; parmi celles-ci, on  
peiit distinguer le groupement colloïde fornié par  1:i. gélatine et  
l'osséine, qui constitueiit la majeure partie des produits azotks 
mis en œuvre, et le gruupernent desnlbumiiioïdes vrais,  constituh 
par la fihrine, I'élastine, la li4r;~tirie ; ce s roupe  provient des 
débris de viande et des tendons qui restcnl toujours altach6s à 
l'os ; il ne constituequ'une faible partic d ~ s  iiiuti6i7es azolées pre- 
iiii?rcç. 

Lors de l'attaque par  SOLII?, toutes ces niatièi-es s 'hydratent 
selon la rQle  ~ é n é r a l e  des albuniinoïdes et  donnent les produits 
iiahitnels de cette hydratation : 

Azote hutiiique ; 
2 0  Azote (les acides amidés (gIyc,ocolle, leuciiie, itl:ininc) ; 
3 0  Azote des bases hexoniques (nrginiiic, lysine, liistidirie); 
4O Azote ainmoniacal ; 
SU hzole des alhuniinoïdes inattaquik. 
JI  existe, pour separer ces différents grouprrnents. des niétlio- 

des scientifiqiies permettarit I'isolciiierit non seulenicnt des grou- 
pes, mais encore de clinque corps produit par  I n  réaction. 

Ces inélhorles fitant d'iinc m;inipiilntion trhs d i l i c ; i t ~  tlaiis iin 
1dboratuii.e industriel, nous en avons chwcht! Urie plus siiiiple 
et perrneltant la séparation rapide de  tous ces c q s .  Cette 
mi.thotle est applical~le B tous les engrais  azotes tl'origicie protci- 
que (avec des modifications que nous publierons prochainement) 
dont les inatkriaux ont  suhi un  traitement pour rciidre Icur azote 
plus assimilable et dont  un dosage d'azote total ne rend pas suffi- 
samment compte. 

En effet, dans l'engrais azoté protéique, les albuminoïdcs non 
transformés sont, au point de  vue fertilisant, moins actifs queles  
autres groupements, lesquels comprennent l'azote humique, qui 
se tronve sous une forme analogue à celle du terreau végétal, e t  
l'azote des b u e s  hesoniques, dont l a  présence dans les grains en 
gerrniriation et dans diffërents véghtaux, ainsi que leur facile 
transformation en urée et  p a r  suite en sels amrnoniacriux, indi- 
que suffisamment l'importance. 

11 est donc intéressant,  pour apprécier les enyrais d'une 
façon plus certaine, d'en faire une analyse plus détaillée. Voici 
comment nous opérons : 

Dosngc de l'ammoniaqw. - L'ammoniaque existe dans  le super 
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phosp11;ite en ti4s faililes quantités ; aussi doil-on olGrei- siir rie 
fortes proportions de matière. 

On en prend 2Ogr., qu'on désagrège avez dr I 'P,!II : on  f , i t  j u c -  

ser le tout daris le ballon de l'appareil Kjeldahl ;  on ajoute IUgi,. 
d e  magnésie calcinée et  quelques grains  de pierre ponce ; on con- 
tinue seIon la technique habituelle des dosages d'azote, et l'on 
calcule les ri:sultats en aniirioniaque et  en azote. 

Extrnction des groupes 1, 2, 3.  - On pése 5 0 g r .  de superphos- 
phate, qu'on introduit dans une fiole conique avec , 1 5 0 ~ ~ .  d'alcool 
à !JO0 et  1 5  cc. d'ariirnoniaque A 220 Bauiné ; on chauffe pendant 
112 heure au bain-marie; on filtre dans une  fiole jaugée d'un 
112: l i t re ;  on lave avec 230cc. d'alcool contenant :cc. d'ammo. 
niaque. L'addition d'ammoniaque a pour but de saturer l'acide 
sulfurique et  l'acide phosphorique libre, qui  forment des sels 
:in~rnonincnux insolubles dans l'alcool ; d'autre part,  les acides 
a m i d k  et les prodiiits hurniques sont très solubles dans I'ainmo- 
niaque. 

On coniplèle le voluriie ù 1/S litre avec de  l'alcool ; on obtient 
ainsi un  liquide coloré en brun clair par  les produits humiques; 
on en prtlkve ,100cc., et l 'onen fait l 'extrait sec au h in-n ia i ie ;  on  
porte pcridiirit quelques iristarits A 1'6tuvc~, e t  l'on pése : on a ainsi 
le poids p. 100 des groupes 1 ,  2 ,  3 .  

On prélève 12gr .  de cet extrait, e t  l'on y dose l'azote par la 
mbthode Kjeldahl ; on a ainsi l'azote des groupes 1, 2.  3.  

Boscrge d e  l'azote I~umiyiie. - On prélève 200cc. de la solution 
:ilcoolique, qu'on porte k l 'dmllition au bain-riiarie pour chasser 
I'ariiirioniaque ; or1 ajoute de  l'eau de baryte  jusqu ' l  fin de  p h i -  
pitation ; on fait bouillir de  nouveau pour s'assurer du depart 
complet de  l'nrrimoniaque; on obtient ainsi un  précipité marron 
clair floconneux. qui contient tout l'azote huiiiique; on filtre ;on 
lave le précipitk k l'eau d i s t i l lk  ; on sèche à l'étuve, e t  l'on e n h e  
le filtre, qu'on traite par la méthode de Iijeldnhl pour y doser 
l'azote humique.  

Uosay de l'ricote des basrs  hxoniyues - Le liquide provenant d u  
traitement barytique est rendu chlorhydrique, puis précipité par 
l'acide phosphotungstique, qui  précipite les bases hexoniques 
(lysine, aginine, histidine) ; on filtre, et, siir le précipité ainsi 
obtenu. on dose l'azote par  la méthode Kjeldohl ; on a ainsi l'azote 
des hases hexoniques. 

Dosage rie l 'azote  d ~ s  acides  a w d i s .  - Le liquide provenant d u  
traiteiiient à l'acide phosphotungstique est  réduit au volume d e  
10cc. c n ~ i r o r i  par  6v;iporation ail bain-marie;  on le fait passer 
daris la fiole de Kjrldiilil ; on ajoute 30cc. de SO'1lZ h 6Ci0 Baumé, 
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et I'on continue l'évaporation ; lorsqu'il se  digage des f u i i i t . ~ ~  
blanches, on ajoute 2 h 3 gouttes de  mercure ; on continue à 
chauffer jusqu'g décoloration d u  liquide ; on opcre ensuite d'aprés 
la mbthode Kjeldatil ; on  a ainsi l'azote des acides ,aiiiidSs (glyco- ' 
colle, leucine, alanine e t  tyrosine). 

Le chiffre d'azote doit correspondre k la difTérerice entre l'azote 
extractif et l'azote des groupes 1 et  2.  

La somme des dosages de l'azote humique,  de 1':izote hexoni- 
que  et de l'azote mono-amidé doit correspondre au  dosage de  
l'azote fait sur l'extrait sec du  liquide extractif. 

Dosage de l'azote des u1bumi)zoides inattaqwk. - Le r6sidu de  
l'extraction k l'alcool ammoniacal ne contient plus que du  super- 
phosphate et un peu d'alburninoïdes inattaqués. . 

On porte à l'étuve la matière ainsi obtenue, qui est pulvéru- 
lente et plus blanche que  le superphoçptiate initial ; si I'extrac- 
tion a étk coriiplète, on ne doit plus percevoir l'odeur carnctéris- 
tique des superphosphütes d'os ; on pèse ; supposons qu'on 
trouve 94gr.;  on en préltlve 3 g r . ,  qu'on niet en suspension dans  
l'eau avec 3 g r .  de  niagnksie, et I'on fait  bouillir pendant  
112 heure pour etiasser l'amirioniaque et  décoinposer les sels 
nrnrnoni:icaux; on Cvapore h siccité, e t  l'on porte h l'btiive ; 
on pRse de nouveau In matière sèche;  supposoris [qu'ori trouve 
9 g r .  

Les Sgr. prélevks representent (cgr.70 du  super  p ~ i r  ; prrr cons& 
quent les 9gr .  représentent 4gr .70 ;  on en prend 4gr.20 rryrk-  
sentant 2gr.35 de super  d'os; on les traite par  la iiiéthoile kjel- 
dnhl pour doser l'azote ; on a ainsi l'azote clcs alliuininoïileç non 
dissous; la teneur doit correspondre It la différence entre le chiiïre 
de l'azote total et In soiiiine de  l'azote de  l'extrait + I'azote a m -  
inoniacal. 

On dose enfin l'azote total sur  une prise de2 gr .  de super  d'os ; 
la sornrne des dosages des différents groupes doit correspondre 
a u  cliifke de  I'azoic total. 

On peut mettre en évidence de la façon suivante la présence 
des albuminoïdes vrais  inattaqués : on prend 50 gr. de superphos- 
phate provenant d e  l'extraction à l'alcool üinnioniacal ; on  les 
porte Ir l'ébullition pendant  u n  quar t  d'heure avec uile lessive de 
soude i 10p.100;  on étend d 'eau;  on filtre; le résiilu est traité p a r  
IlCl étendu de son rolunie  d'eau et fioid; le  phosphate se dis- 
sout; il reste, dans la capsule d'attaque, u n  résidu formé par  la 
sili,ici (il par  un<: rnatii:rc hriirie dont. les parties Ics pliis 1Pgi.res 
ressemblent à. des  flocons d'acide h u m i q u e ;  cette matière, qu i  
est tres riche en azote et qui répand en brûlant l'odeur de la corne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 2It( - 
b r u l k ,  c s t  furrncc par  dcs nlliuiiiinifides vrais,  qui ont subi u n e  
carbonisation par  SOillS lors de la fabrication du siiperpho+ 
phate ,  mais l'attaque s'est arrétke là, les alliuminoïdes ihistaiil 
mieux h l'action de  l'acide que les colloïdes, dont la structure est 
nioinç complexe. 

Iwttrprdulion des risul t~ts .  - Prenons corilme exerriple le super- 
phuspliate figurant sous le n" dans le tableau ci-après : 

- 
Super- 
Iiosph. 

1 r - 
1,GI 
O ,  06  
O,07 
o. 27 
O ,  08 
O, 23 
0 . 8 5  
1,16 
9.913 
O ,  39 
2 , & 3  

12,l i13 
iO.iS3 

- 

Azote total . . . . . . . . 
Azoteammoniacal  . . . . . 
soit anirnoiiiar~ue . . . . . . 
soit sulfate d'aninroniar~uc . . . 
Aeote humique. . . . . . . 
A e o t ~  h ~ ~ o n z p z l e  . . . . , . 
Aeote7nono-ornide . . . . 
soit azote de l'entrait' . . . . 
Extrait sec de l'alcool ammoniacil1 
Azule albuminoïde . . . . . 
soit albuminoides non triinsfoi iriL's 
soit nialikrrs azotees totales . . 
soi1 nilitières azotécs solubles . . 

Sous avons, en preiiiier lieu. azote total . . 
Corririic azote nirimoriiacal, nous iLvoriS . . 

2,10 
0,08 
Il, O Y  
0 . 3 4  
0 , 4 1  
0 , 3 1  
1,13 
1,54 

1 3 , 3 5 9  
O. 48 
3,013 

16,699 
l3.6YY 

- - 
Super- 
h o î p h  

I I I  - 

O, 91 
O, O 5  
O ,  O6 
O, L I  
O, O:, 
O ,  4 4 
a 47 
O, 66 
5,812 
0,19 
4,18 
7.212 
6,032 
- - 

0,91 

- - 
Super- 
l iasph 

IY - 
0,ïS 
O ,  O3 
0,03 
O, 11 
O ,  OI 
0,11 
O, 38 
O, 53 
5,070 
O, 18 
1.1.' 
fi, 300 
5,180 
- - 

ce qui f,iit en ~irnn~oii iaque 0,057 et en sulfute d':iiiiuwninque 
0,22p.200. 

Kous ovoris, coiiiiiie extrait ainiiionia~iil ,  5,812, et, coiniiie 
iiintiére albuininuïde inattaquée, 0,29 x G 28 = 1,18 de iiiotiCre 
proteique, soit : 

Sulfate d'arninoniaque . . . . . . . . 0,320 p.100 
Extractif. . . . . . . . . . . . . 5,812 - 

ce qui  filit, cornrne matières azotées solubles . . 6,032 - 
Albuminoïdes solubles . . . . . . . . 2 , 2 8 2  - 
Natitres azotCes totales . . . . . . . . 7,222 - 
Les rnatikres azotkes soiuliles correspondent à O,i!p.iÛO 

d'azote ; si l'un calcule avec le coefficient des matibres protéiques 
G,X,  on ohtient 5,437 p.100 de mnti t re  mise en œ u v e  ; onohlieiit~ 
avec l'extrait + ainrnoniaque, 5,869, ce q u i  reprksente une hycira- 
tatian d e  8p.200.  

On voit que l'azote amidCl forme environ 35p.100 de l'azot~ 
total ; l'azote albuminoïde ?Op. 100 ; l'azote Iiexonique 1Jp.100; 
l'azote humique 5p.100 ; l'azote ,uiiinoiiincal 5p.100. 
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Comme on le voit, le superphosphate d'os conftitue surtout  u n  
engrais azoté de réserve, son azote n'étant pas assiiiiiloble dircc- 
tement par lès pl,intt:s, s;iiif une petite qunntit6 d e  stilfiite d'iiiii- 
inoniaque. 11 est vrai que l'azote humique et  l'azote liexoniqiie 
sont sous une forme voisine des sels aminoriiacaux et doivent être 
les premiers ahsorbés par  Icc plantes; les acides oniidés s 'hydra- 
tent ensuite, et, en dernier lieu, les albuiiiinoïdes. 

(Travail ext;ctiié a u  Inhoraloir-e d ' a i~a l y se s  ei ( le  t-echerclzes 
I'. Petiot, Ù Par i s ) .  

Dosage de l'azote nitrique a l'état d'azote 
ammoni~eal, 

Par M .  C .  FRAROT. 

11. Salle, dans le nuiiiéro de iiiars 1910 des A s n u l c s  de c b i i u i ~  
rriiidyliyiie, e t  M .  Puzzi-Escot, dans le nuiiuirii de décemh; .~  1909 
(ILI in-me recueil, ont exposé cliaciin une méthodc de  dosage des 
nitrates par réductioii, qui  vimnent  grossir le noiribre de celles 
i l i jh proposks. 

Ces niéthodes de dosage orit donné lieu ii d e  noiiibreuscs ciili- 
souvent injustifiées, e t ,  malgr6 le rnSrile iiicontent;ible cle 

i~udques-unes elles rie sont pas eriiployks ou sont peu r:iripluyt!es 
dans les laboriitoiiv du  continent. .i notre avis et d'i111i.i.s lcs 
noiiibreux résultats qiie noiis en avons obtenus, cette siispiciim 
eut illl;gitiiiie, et iiouu serions heureux s i  l'exposé de qiiclques- 
uns de ces résultats priuvitit en faire développer l'emploi ilans les 
Iiihoriitoii-es q u i  ont  fi+quertiirien t l'occasion d e  recheixher et 
d e  doser les nitrates. 

La tr;~risformütion de I'iizote nitiique en azote i~miiioniaci~l est 
d'usage couruit lorsqu'on di:sii-e doser cet azote eii iiit3iiic temps 
q u e  l'azote ainiiioiiii~cal et l'azote organique contenus dans u n  
composé. Cette transfurm~llion peut se  faire suit pnr traitement 
par S O G ,  SO'IIL et  In poudre de zinc, soit en foririant, en pr6- 
sence de  SO'H2 concentré, un coinposS n i t r i  a r e c  u n  cqrps de la 
serie arorriatique (phénol, acide salicylique), qu'on traite ensuite 
11" la poudre de  zinc. Telles sont la iiléttiode Fuiiiiing riiodi- 
fiée et la méthode K.jeldhal-Joldbaiier. 

En l'absence d'azote organique, l a  distil1:rtion peut avoir lieu 
irnin6diatement aprés la rkduction des nitrates. Nonibreux sont 
les agents deréduction qui ont Cté proposés, mais lechoix du réduc- 
tpur est lin facteur excessivernent important p u r  l'obtention dc 

résultats exacts. 
Tous citerons, p r i l i i  ces rhiucteurs, le fer réduit agissant en 
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milieu acide (inéthode 1:lsr.h et mCthnrle 1:lsch modifié[: par 
Street) ; le rnélitnge de poudre de zinc e t  de fer réduit, agissant en 
milieu alcalin ; la poudre de zinc seule : le couple zinc-cuivre, 
agissant en milieu acide;  I':iliimiriium p r i  rogiiiii~cs, en niilieii 
alcalin (méthode Wanklyn et Chapmann,  mkthode 1)esvnrdic) ; 
l 'hydrate ferreux en mélange avec la poudre d c  zinc, eii milieu 
alcalin jn~étliutle Salle), et enfin I'alurriirii~irri en rognures, avec 
addition d'un sel rnercurique (iiiéthode t'ozzi-Escot). 

Xous avions eu l'occasion, bien avant  les pulilicnlions de 
JIM. S d l e  e t  Pozzi-Escot, d'étudier comparat iven~ent  ces diver- 
ses miYhodcs; le rirductcur qui nous avait donné .les meilleurs 
résultats avai t  Cité l'iiliiminiuin, et, dans nos dosages d'azote 
riilrique, frkqucnts dans une fiiliriqiie d'engrais complexes 
corriine In.  niitre, c'est toikjours ce réducteur que nous einplops.  

1.a rn6thoilelllsch au fer réduit, agissant en milieu acitle,arcc 
distillation de l'nriimoniaque en présence de  In iiiilgnésie, est 
insuffisn'nt'e. Quelles que soient les variations (le poids d u  réactif 
employE. de  d i i r k  du contact, de  durEr: de In distillation, etc., les 
résultats obtenus ont toujours été trop faihles. 

Il en est de infime lorsqu'on ophre la rkdiiction par le rnélaiige 
des poudrcs de zinc e t  de fer réduit en milieu alcalin. 

L a  poudre de  zinc seule, en prCsence de laleseive de soude, ne 
nous a jamais donné d e  résultats satisfaisants. Les qunntiti;~ 
d'ammoniaque formées sont insignifiantes, et cette rriéthotle est 
tout nu plus piissahlc pour une rccherclic qualit,ative. 

Y e t h o d e  k l ' i ilzoni~~iun~. - L'emploi de  l'aluminium coninie 
agent d e  réduction permet d'obtenir d'excellents résultats, dni i t  

I'exactilude est aussi grande qu'avec la irit%liorle de S~hlmirig 
ait protochloriire de fer. Quoiqu'en dise 11. Salle, i l  est inut i le  
tl'optirer cri deux phases successivcis, réduction d'abord et dislil- 
lation ensuite, et I'opPration n'exige pas une attention plus consi- 
tlénihle que cellc qu'on prend en génbral pour un dosage d'airitiio- 
niaque par  distillation dans  l'appareil d'ilubin ou tout autrc  
nnalogiit'. L'aliiminiuri~ en petits fragments ne provoque pas de 
moiisse g h i n t e ,  si l'on opPre dans un  b;illon d'un litre, et  
Jarriais nous n'avons eu d'eritrainernent de soude, cornnie nous 
nous en soiiiriies fréquemment assure p a r  sa recherchc d a n s  le 
distillaLuin. 

Soiis employons cette mi thode  depuis longtemps rlijà polir lii 
dosane des nitrates ~ominerc iaux ,  que  nous les rencontrions seuls 
ou en itiblnnge soit avec des sels &nirrioniacaux soit avec des corn- 
posés à azote organique. O n  peut sans  inconvknient, B l'encontre 
du procédé de 31. Pozzi-Escot, mettre ensemble dans le ballon ik 
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distillation la soude et I'aluminiurn. Voici la marche que nous 
suivons : 

Cas d ' u ~  ni fu i t e  c:o,nme~cid.  - On @se 8gr .5 de  nitrate d e  
soude ou I0gr.Z de nitrnte de potasse, qu'on dissout dans l'eau 
distillée, dans un  b:illon ,jaugé de  1 l i tre; aprks dissolution, or1 
coiiipl&te le volume à 1.000cc. ii lfiO ; or1 prélève 100cc. de  l a  
solution, qu'on place dans un ballon de  Ll i t re  i forid rond ,  avec 
G k 7 g .  cle rognures d'aluiriiriiuni a u  nioins et 50cc. de  lessive 
de soude k 360 ; on adapte ininiédiaternent le ballon ii I 'apl iar~i l  
distillatoire, k I'extrkmite duquel le  tube effilé plonge dans 1 Occ. 
de SO'He N/1. On cliniiffe lentement; il se produit un  abondant  
rliigagement d'hydrogène; a p r k  dissolution de  I 'aluriiini~~rn, on 
porte rapidement à 1'611ullitiori, e t  l'on distille cornme d'usage ; 
on recueille environ 40 k 5Occ. ; on titre en retour (en présence 
d u  rnbthylorange ou rle' 1;i teiiitiire de cochenille) arec iine solu- 
tiou alcaline 3 / 1 0  (011 prend la soliition alcaline i\i,/10 pour ohte- 
nir  plus d'exactitude]. Si le nitrate était chiiniquernent p u r ,  les 
I0r.c. rle SO'II%/I niiraient k t6  exiic:t.ement siiturés. 1,e nombre 
de cc: saturés >( 10 donne donc directement le pourcentage d e  
nitrate pur  contenu dans le nitrate essayé. 

Voici qiielques  résultat,^ obtenus : 

Sitrüte dc soude Azutc Azote 
p u r  Tiouvi! calculb t rouvé 
- - - - 

S" i . . . 09,83 p. 100 l6,47 16,445 
Y 2 . . . 99,50 - l6 ,47 16,387 
S Q 3 . .  . 99,70 - 26,47 16,420 
Ï i 0 4 . .  . 99.85 - 16,47 26,&45 
N"(l) . . 100,10 - i f  ,47 16,480 

RI  trates Vétliode 
coirii~icrciaux Trouvé Sch1u:sing - - - 
KO 'I . . . 08,7 p.100 9S,88 p. 200 
i V 0 2 . .  . 96.3 - 96,33 - 
W 3 . .  . 97,O - 96,85 - 

Cas d 'un  nitrale mPlungi ci  un sel ammoniacal. -- Dans ce cas, on 
fait une première dist.illation sans avoir ajoiitk d'alurniniurn, afin 
de doser le sel aiiimoniiic;~l. Ce dosage terminé, on ajoute dans 
le bnllon les rognuiw d'aliiiriiiiium, et l'on distille à nouveau. 
Ce dernier titrage donne l'azote nitrique. 

l k s  essais faits sur une solution contenant !sr. de chlorure 

( 1 )  Dans c e t  ecliantillon. le  virago avait eu lieu, e t  il a fallu OCC.! 
d'aide K.'10 pour ramener à la tciinte rose (14 rnethylorange. 
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d'nninioniiim cit 1 gr. rlr: riitratc. de soiidi: ont doriné les résultats 
suivants : 

Chlorure Nitrate 
d '~iri i i iori iuii i  dc soude - 

R o i . .  . . 2 ,OOU/cS 0,;943 
N O Z .  . . . 1,007 0,9943 
N o 3 .  . . . 0,99310 1,0030 

Cns d'uu nitritte milange il un sel am~noniczcal et i1 un composé a 
azote organique. - On dose, d'une part .  I'azote total (méthode 
Kjeldhal-doldbniier) e t ,  d'autre part, l'azote üinnioniacnl et I'azrite 
nitrique par  In niéttiode ci-dessus indiquée. 

11 est il noter que, dans ce ti.oisiéiiie cas, les dosages de l'azote 
animoniacill et  de  l'azote nitrique se trouvent cntiichtls d ' u n e  
légère erreur due au dégageiiient d'une petite qu:iritité d';liiii~io- 
niaque rksullarit de 1;i décrirnposilion par  1'kl)uililion en solution 
iilcaline de certains composés aï.otr':s. 

.Mithode Sulle. - L'hydrate ferreux bouilli en solution alcaline 
se tiarisfuriiie piirtitilleinerit en oxyrli: iiiiigribticl~~e eri dt"giigeant 
de I ' t iydroghe. C'est là une réaction classir~ue, de  laquelle 
on peut r a p p i w h e r  celle de la liinaille de  fer agissant sur l'hy- 
d ia te  ferrique. 

Cependant une telle ré;~clion seule rie dùnnerail aucun rbsultat. 
S o u s  n'avons dans aucun essai pu obtenir de dégagenient 
d'aminoniaque, tout au  nioins en quantité sensible, m h e  en 
faisant varier les quantitbs de s ~ l f i i t e  f rrreux et de soude 
employées 

11 n'en est plus de niéme en opkrant avec le riielarige de poudre 
de zinc et d ' h j d r a t e  Icrrerix dont sc sert M. Salle, e t  les résultats 
qu'an obtient sont excellents. 11 seinble curieux que deux niau- 
vais réducteurs cornine le zinc et l 'hydrnte fcrreux coiiiliirient 
leur action et se  coiiiplélent. 

En suivant la technique i n d i q u k  par  M .  Sailc, voici quelques 
résultats obtenus : 

l o  Nitrate de soude p u r  : 

Azote Azote 
Trouvé calculé trouvÉ 
- - 

Essai n". . . 99,45 p. 100 16,47 16,379 
- no 2. . . 100,30 - 26,47 16,509 

2 0  Mélange de l gr .  de chlorure d'ammonium pur et 1 gr.  d e  
pitrate de soude p u r  : 
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Chlorure Nitrate 
d'itiumonium de soude  - 

Essai no 2 . . . 1$07 1,003 
A no 2 .  . . 1,007 0,99 
- n " 3 .  . . 1,007 0!99 

holéthode Pozzi-Escot.- Ides résultats obtenus avec l'aluininiuin 
seul perrriettaient de prkvciir les h r i s  résultiits obterins avec cetle 
dernière mhthode. Toutefois, dans tous nos essais, nous avons 
constaté que l'addition d'hypophosphite est absolunlent néces- 
saire. 

Conclî~sions. - I I  résulte de  cctte élude que le dosage des nitra- 
tes peut se faire avec une grande exactitude par  rkluct ion.  
L'aluminiuiri est uri excellerit rktluctt:ur, el les résultilts qu'ori 
obtient ne laissent rien & désirer. La méthode Pozzi-Escot nous 
semble etre une complication inutile du procédé priniitif. Enfin, 
la méthode Salle donne égaleril-nt de forts bons rés~illiits. 

Recherche des ~ c i d e s  sulfui-ique et pliosphnriqoe 
dnns les viiis, 

Par AIM. le D r  HUBERT et P. A L B A .  

Acide s z d f i i ~ ~ i p e .  - L'addition d'acide sulfurique au vin pour 
rait Atre rbvélée par  une teneur anorrn:tle en sulfates, si une 
innnipulatii)n licite, le pl?ttrnge, ne  pro(luis:iit pas iiri r~~su l t i i t  
identique. 

Les diverses méthodes pri:conisées juçqu'k ce ,jour pour rlitl'é- 
rencier les deux riiitiiipulatiorii sorit basées sui. 1 ; ~  reclir,i'clie (111 
sulfate acide de potasse, qui ne devrait pas se produire sous I'in- 
flucnce du pl i t rnge.  Certains auteurs ont bien afiirink que, dans 
les deux cas, il y a formation de sel acide, mais les théories 
les plus récentes tendent B faire admettre le contraire. 

Rous avons entrepris une s8rie d'analyses de vins plhtrés et 
surplitrés, sulfuriqués avant  cl ;ipri:s ferrnvntation, afin de nous 
rendre compte des inodificatioris que peuvent apporter dnns leur 
co~ripositiori ces diverses additions. Kuus ne relaterons ici qu'une 
partie des rhsultats de ces espdriences, desquelles il ressort que 
leplhtrage détermine manifestement la formation de sulfate acide 
de potasse. 

Dans le dosage du  chlore exécuté, d'une part ,  su r  les cen- 
d ~ e s  du vin tel quel, d'autre part  sur  celles du m h n e  vin dans 
lequel tout l'acide sulfurique a été exactement précipité par  la 
baryte, il y a une diffërence indiquant une iiiise en liberté cl'IIC1, 
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el cela inêrne lorsque l'acide tarlrique libre a é t i  neu1r:ilisé. Ce 
déplacement d'HC1 a lieu aussi  bien dans les vins plâtrés que  
dans ceux qui sont sulfuriqués. 

Cne seconde preuve se retrouve dans le dosage de la potasse 
sous ses diffërentes formes. IDëduisons cl(: la potasse sol~ible celle 
qui provient d u  c~rboritit,e (alcalinité soluble) et appelons ce 
reste : pottisse ves tante  ; c'est celle qui  est coinhinée h SOiI12. 

Dans les vins riches eriacide pliospliorique, la potasse restante 
devra &tiae dirriiniii?e Egnlerrient de celle correspondant à la qiian- 
tité de cet acide contenue dans les cendres solubles. 

Les suIfiltes dosés sur  les cendres solubles représenteraient à 
eux seuls Ir, siilf;it,e ile pntasw, si r.es tcnrlres soliibles ne renfer- 
maient pas une petite quantité de sulfate de chaux. Calculons le 
sulfate de potasse correspondant à la chaux (les cendres solubles 
e t  déiluisoiis-le des siilf;ites des cendres soluli11:s ; nous appelle- 
rons : potasse sul fote  la potasse correspondürit üu sulfate de potasse 
rkellernent existant.  

Hri tlivisiiiit p iu  2 la potassr s d f r i t r ,  on :tiii*:~ In pot.iisse qui cor- 
respondrait au sulfate de potasse, si celui-ci sc trouvait dans le 
vin sous foime de sel acide ; appdlons ce quotient : potrrsn~ bisirl- 
f n l e .  

Kous .obtiendrons alors les r&sultats suivants : 
1 2 3 4 5 6 7 8  
- - -  - -  d - 

Potassesulfatc. . . 0,12 1,RI 1,75 0,81 0,77 0,81 0,60 1,06 
Potassehisulfate . . 0,06 0,91 0,88 0,41 0,30 0 , 4 1  0,30 0,53 
Potasserestante . . 0,12 l , 6 2  1,54 0,54 0,62 0 , 3 9  0 ,45  0,74 

On voit, p a r  les chiffres ci-dessus, que In potctsse res tante  est 
insuffisante pour  f'ornier d u  sulfate neutre;  elle est toutefois en 
trop grande quantité pour qu'on puisse la supposer en totaiitk 
sous forme de  sulfate acide. 

Si, dans le plâtrage comme dans  le sulfuriquage, il y a forrna- 
tion de sulfate acide d e  potasse, tous les. prorC?d6s indiqiiks poiir 
dkeler  la seconde addition sont entachés d'erreur 1 s u r  quoi se 
basera-t-on alors pour  la 'econnüitre? 

Airisi que le prouvent nos anrilyses, le platrage aniérie dans le 
vin du sulfate de  chaux  qu'on retrouve soit par  le dosage des sul- 
fates sur les cendres insolubles modhréinent kpuisées p a r  l'eau, 
soit par le  dosage de la  chaux sur  la partie soluble provenant de  
I'épuiserrient complet des cendres, le sulfate de chaux  étant 1CgZ- 
rement soluble dans  l'eau. 

Le plâtrage détermine aussi l'enrichissement du vin en tartrate 
de chaux, dont la présence est révélée par  l e  dosage d u ' c a r -  
honate de chaux  dans  les cendres ou. plus rapideinerit, pa r  la 
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détei-niination de l'alcalinité insoluhle; celle-ci est donnée par dif- 
férence entre l'alcalinité totale (devée  dans  les vins pl:\trt!s) et 
l'alcalinité soluble. 

I h n s  les vins snlfuriqués, sauf ceux sulfuriqués à la vendanse, 
la teneur en sulfate et  en tar t rate  de chaux est faible, et cette 
faiblesse est une utile indication, 2 laquelle vient s'ajouter celle 
qu'on peut retirer d 'un  chifTre de  potasse inférieur à 1 gr. par 
litre. 

Acide phosphoriyuz. - Si,  dans les vins plâtrés, les deux réac- 
tions indiquées p a r  les divers auteurs  ont prohableinent lieu 
simultanément,, doit.-or1 en conrlure, comme certains l'ont 
affirmi:, que le niérne phénornène se produit dans les vins phos- 
phatés à la vendange a u  moyen du phosphate bicslcique et q u e  
les deux rk;ict,ioris suiviiriles ont lieu ou une des deux seii1~- 
nient : 

(u) 2(C4HLO"KH) + POLCaH = C'll~OXa + P O K 2 H  + CLHL06 
(L) C"lLOGGRII + POLCaH = CLI14@Ta + PO%H2. 

'Ainsi qu'on peut le voir par  Ics nnalgs& ci-contre tle vins 
phospliatés, nous n'avons pas de dissolution de tartrate (le chaux. 
quoiqu'on l'ait prktenclu, et cela peut-être par  suite de ln non- 
augmentation de l'acidité qui ressort nettement des résultats de 
ces analyses. 

Il  faut toutefois excepter le cas de phosphatage et de plâtrage 
simultanés, qui donnent des vins renfermant plus de chaux que 
les vins t6moiris et m h e  parfois que les vins sirripleiuerit 
platrés. 

Pendant I'incinbration du résidu de I'Bvaporation du vin, une 
partie du phosptiate acide de potasse se combine à la chaux d u  
carbonate ponr donner un sel double qu'on retrouve dans les cen- 
dres  insolubles; une autre  partie réagit sur  le carbonate de 
potasse pour donner du phosphate de potasse PObIi211. Ce sel, 
dont  la réaction acide est relativement faible, n'arrive pas A 
détruire c o m p l h n e n t  l'alcalinité des cendres. 

I h n s  les cendres insolubles, la potasse en combinaison arec 
l'acide phosphorique est inférieure a celle qui correspond au 
phosphate monopotassique ; enfin, la disparition de l'alcalinité 
insoluhle prouve l'action du  phosphate sur  le carbonate de 
chaux .  

Ce serait donc l'équation (a) qui serait l'expression de la véritl;, 
et I'exarrien des cendres soluhles et insolubles semble le confir- 
nier, Dans tous les cas, si l'on déduit de la potasse totale celle du 
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carbonate (alcalinité soluhle) et celle du sulfate, le chiffre obtenu 
est nettement inférieur à In  potasse, qui correspond au sel I1Oil~WH. 

Noiis rieiis-retrouvons donc ~ R H S  des conditions identiques dans 
le cas de vins phosphatés et phosphoriqués, et il ne parait pas 
passible de  distinguer une manipulation d e  l'autre, n fortiori 
lorsque le phosphoriqiinge est fait à la vendange ou sui. lc vin 
encore incornpl8ternent dbpouillé. 

Seule l'alcalinité totale paraî t  un  peu plus élevée dans les vins 
phosphoriqués que  dans les vins phosphat,tls ; dans l'un ct l',iiitr~ 
cas, elle est plus faible que dans les vins p l i i t rk .  

Agltntcnr iiiécmuique pour I'aucilyse 
des phoaphntc~, 

.- 

Par M .  R. F R A I L O ~ G .  

Dans le domaine de l'analyse des engrais phosphatks, l'agita- 
tion mécanique ne  devient une réelle nécessité que lorsqu'on 
se i r o u v e  dans I'obl?)i~tion d'avoir k ef'f'ectuer rapideirierit iirie 

quantité assez considt;irablc de dosages d'acide phosphorique. 
Le cas, quoique peu fréquent, se rencontre quelquefois, et 

nous jugeons irit6ressant de faire connalke le  dispositif que 
nous avons adopté pour satisfilire aux  exigences de  notre service. 

Cet appareil es t  mh électriquement par  I'intermédinire d'un 
moteur à courant continu de  1/JO de cheval, tournant i 1.800 
tours en charge,  sous 120 volts, avec une dépense de 0,2 ampkre. 
Le rapport des poulies est calculé de façon à rarriener à 300 tours 
à la minute la vitesse des agitateurs. 

Unc rksistance composée d'une ampoule à incandcsccnce intcr- 
posée s u r  l e  circuit permet de régler la rotation à 60, 100, 130, 
210 et  2 i0  tours, suivant  qu'on utilise une  lampe de 8,10, 26,20 
ou . . .  32 bougies  - ~ - 

Ides agitateurs coutlés, en baguette d e  verre de 7 millimètres e t  
a u  nomhre de  quatre, sont reliés à la partie int:,tüllique du méca- 
nisme par  des manchons d'accouplement en bronze, comportant 
deux vis de serrage. I,e démontage en est très facile et permet, 
après chaque opération. de recueillir très rapidement le précipité 
qui adhérc aux  agitateurs. 

Les poulies, en fihrine tour-née, sont munies de  gorges profon- 
des e t  sont reliées en t r t  elles par  l'iriterrnédiaire de ficelles fines 
et  ~ ~ l i d e s ~ f ü i s a n t  fonction de courroies. Nous avons adopté la 
vitesse de 130  OUI-s B ln: minute pendant une heure,  et nous pré- 
férons à Suut au t re  récipient le- ve& conique de 250 gr . ,  qui 
force Ic précipité de phosphate üinmoninco-magiiCsicn ü. inieus ce  
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- 339 - 
rassembler et qui permet, par cela même, un nettoyage plus 
facile et une filtration plus rapide. 

Coupe Plan Profil 
du mouvement moteur (lu mouvement du mouvement 

de l'agitateur. de transmission. do transmission. 

A Poulie motriee; A' Agitateur; Position de la poulie de commande A 
B Arbre en fer ; C Bague en par rapport h la poulie rdceptrice B.  
bronze ; D Manchon d'accou- 
plement ; P Planche do sup- 
port ; V V' Vis de serrage. 

Il va sans dire que le moteur électrique peut btre remplacé par 
une turbine h eau ou par toute autre force mecanique en accou- 
plant l'appareil à une transmission proche. 
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d'iicide tartrique, 

Lorsque, dans les usines, on traite le tar t rate  de  chaux par 
S O q H '  dans le but d'en séparer l'acide tartrique, il arrive parfois 
qu'après quelques tournées de cristallisation les eaux mEres bru- 
nissent plus que d e  coutume et sont prises hâtiveincnt d'inertie 
de  cristallisation. Sous leur volume exagéré, ces eaux cachent une 
grande quantité d'acide tartrique. Cela arrive surtout  dans quel- 
ques pays de la  rigion méditerranbennc où, pour  des causes 
diverses, et spécialemerit à cause de la décomposition facile de la 
matière colorante du raisin ou du viri, les tartrates sont char& 
d u  fer de ces pigmcnts (1). 

Ce fer est, en effet. dissous p a r  S0'Il2 en même temps que  
l'acide tartrique, et accornpagne ensuite fidèlement ce dernier en 
formant des cornbinaisons très solubles. Ces cornbinaisons sont 
brunes, incristallisahles individuellement, et, ce qui est plus 
f h h e u x ,  elles sont atteintes d'une telle inertie de cristallisation 
qu'elles conservent k l'état liquide une très grande quantité 
d'acide tartrique. Voici un rnoÿen de ne rien perdre : 1,es liqueurs 
parfois sirupeuses sont largement étendues d'eau et  additionnks 
de prussiate de potasse. I I  est bon d'agir avec précaution, de façon 

ne pas mettre un e x c h  de ce sel. De cette façon, tout le fer passe 
rapidement à l 'état de bleu de  Prusse;  on laisse ddposer et l'on 
décante ; on a ainsi un  liquide incolore et un  dép0t bleu, qu'on 
traile tous deux séparement. 

Le liquide donne, par  évaporation, d e  l'acide tartrique bien 
cristallisi:; mais on trouve souvent plus avantageux de le traiter 
par  u n e  proportion coriven;i.t)le d e  r:arlion;ile de  pot;rsse pour 
e n  faire du bi-tartrate riche. C'est un moyen aisé de se débar- 
rasser sans perte du restant des impuretés. 

Le dépdt, à cause de la. potasse venant. tlii priissiate, contient 
souvent un peu de bitartrate. II est intéressant k retirer, moins à 
cause de sa valeur propre que des impuretés qu'il introduirait 
dans le hleu dePrusse.  Ce hleu, lavé et desstchP, peut facilement 
trouver preneur dans le commerce des couleurs. 

En prnliquant cette opération, on aura soin de n'agir qu'au 
grand a i r  t:t r n é i i i ~  en pleiri vent, car il se dCçage 1,oi~joiirs un peu 
de  vapeurs d'acide piussique dangereuses à respirer. ' 

( l )  Dans ces contrées ,  on  fabrique aujourd 'hui  beaucoup de tartrate de  
chaux en lavant à l'acide chlorhydrique les niarcs de  ,vendange et mbiiie 

les lies pauvres, et sa tu ran t  Ica eaux par  la chaux.  , 
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pour l'analyse des m a t i è r e s  tmrt i *cnses,  

ADOPTEES PAR LE VII" COSGRES INTEHKATlONAL DE C H I M I E  APPLIQUÉE, 
T E N U  A LOSDRES EN 1909 (1). 

Prise de  l'echantillon. - Le plus grand soin doit ê t re  apporte 
dans le prélèvement, de manière que l'échantillon représente vraiment 
la marchandise A analyser. 

On prélève,sur la masse totale, un éclianlillon sul'fisant: qu'on pbse ; 
on élimine les corps étrangers les plus gros qui ne  sont pas des matiè- 
res tartreuses ; on les pbse e t  l'on tient compte de leur proportion dans  
l'échantillon ou dans le t i tre final. Ainsi prGpar6, I'échantillon est 
finement moulu, passe sur u n  tamis de un demi-rnillimktre d'ouverture 
de maille, puis bien mi lé .  Une portion est envoyée au laboratoire. 

Avant de procéder a ses opi'rations, l'analyste doit s'assiirer que le 
tamisage a été fait ainsi qu'il vient d'èlre dit. 11 doil tviter toute vola- 
tilisation de poussières. 

Dosuge du bitartrate. - 2gr.35 (2) dc niatière fine sont inlroduits 
dans un matras de 5OOec. avec 400cc. d'eau distillee ; on chauffe et 
l'on maintient 3. l'ébullilio~i pendant J minutes ; on fait refroidir ; on 
a,joute de I'eau pour compl6tcr :iOOcc.;on agite et. I'on passe sur un filtre 
à plis ; on prdi:ve 2BOcc. d u  liquide filtre; on porte à 1'6biillition dans  
une capsulc de porcelaine, et I'on titre, en  présence d u  papier de 
tournesol neulre ct  sensible, au moyen d'une solution N / 4  de potasse 
contrôlée avec du bitartrate de potasse pur. On opére dans les deux 
cas dans les mkrnes conditions. 

I l o s n y ~  de l'acide tartrique total. - Polir les mat i t res  riches, tar- 
tres et lartrales au-dessus de  45p.100 d'acide tar t r ique  total, on pèse 
une prise d'essai de 6 gr.  ; pour les matikrzs pauvres, telles que les 
lies, on pkse 12gr.; pour les tartrates dc chaux, on emploie 6 gr . ,  quel 
que soit le titre du produit. 

On introduit cette pesée dans un gobelet d'une capacité de verre de 
150 à 2UOcc. avec 18cc. d'BCI ( D  = 1,10); on mêle; on agite avec soin 
à In temperature ordinaire. de façon qiic chaque parcelle de matière 
soit atteinte ; on malaxe avec une  haguette de verre, et enfin on pro- 
jette le tout duos le fond du gobrlet à l'aide du jet  d'eau d'une pissette; 
nu bout de 10 A '15 minutes de  macération, la masse est délayée A I'eau 
distillke e t  enlrainee enliércment avec cette eau dans un inatras jauge 
de BOOcc. ; o n  h joute de I'eau jusqu'au trait  de jauge ; on ~riélange 
in thement . ;  on jetlc le tout sur un fillre plisse sec, et l'on reçoit le 
filtratuin dans ut! flacon egaleinent sec ; on mesure immédiatement 
10Ucc. du liquide écoule avec une pipette ou un ballon qui doivent 
corresp~odre exactement avec le ballon jauge ; on les verse d ~ n s  nn 
vase conique ; on porte k l'ébullition, e t  I'on fait lentement kgoutter 
10cc. d'iine solulion t ic  carbonate de potasse de 1,49 de densité (66gr. 

(1) Coiurne bien des personnes nouq ont instamment pr ié  de leur com- 
muniquer ce document dOs que nous l'aurions en mains, nous l'envq-ons 
a la pressc ilussitht qu'il nous p;~rvient d u  siege du Congres. 

(2) Ce poids représente le 1,8 de 18,H, qui est le 1/10 d e  l'kquivalent chi- 
iniquedu bitartrate dc po ta i s~ .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de carbonate pour IOOcc. de solution) dans  la solution bouillante 
d'HCI ; on agite h l a  main,  puis on chauffe progressivement, et enfin, 
on fait bouillir pendant 40 minutes, jusqu'd cessation d'effervescence 
et jusqu'h ce que le carbonate de chaux devenu pulvirulent se soit 
déposé. 

I,e liquide avec le precipite est versé dans un ballon jaugk d e  
20Occ., refroidi h la température ambiante et port6 à 2OOcc. ; aprb 
agitation, on le jette sur un filtre plisse sec ; 100~: .  du liquide filtré 
sont verses dans une capsule de porcelaine et évaporés jusqii'h Iscc.; 
on se sert  avantageusement, pour cela, de capsules oii ce volume de 
15cc. est marqué dans  le fond l'aide d'un cercle bleu ; dans le liquide 
chaud, a n  a,joute 3ce.5 d'acide acétique cristallisahle. en ayant soin d e  
le faire tomber lentement goutte à goutle sur  les parois; puis on agite 
avec une  baguette de verre sans arriit pendant 5 minutes ; on attend 
!O minutes, et l'on a,joute 100cc. d'alcool à !En, en agitant encore pen- 
dan t  9 minules ; enfin, aprés 10 minutes, o n v e r s e  sur un fillre haspi- 
ration en  cellulose; on lave :3 ou 4 fois par décantation avec u n  peu 
d'alcool neuf, puis on jette le reste d u  d,!pBt sur le filtre, et l'on con- 
t inue les lavages jusqu'à ce que l'alcool ne  soit plus acide. 

Le filtre est remis avec le précipite dans  la capsule avec 200 ou 30î1cc. 
d'eau ; on porte a l'ébullition pendant 1 minute, e t  l 'on titre à cbûiid 
avecla potasse Y/4 ou S/5, controlée au  bitartrate chimiquement piir, 
en se servant,  comme indicateur, du  papier de tournesol neutre et 
sensible. 

Comme, en complétant levolume duliquide jusqu'au trait de jauge, 
on  n'a pas considéré le voliime des matières insolubles, il est niices, 
saire de faire une correction. Pour les tartres paiivres (prise d'essai 
1 2  g r . )  

Titre 20p:100 on  déduit 0,80 
- 30p.200 - 0.70 
- 40p.100 - 0,60 

Pour les tartres riches (prise d'essai 6 gr.). 

Titre 5Op.100 on déduit O,% 
- 6op.100 - O, ,Ir 
- 80p.100 0,iO 

Pour copie conforme : 
Dr  P .  CARLES 

Lauréat de l'Institut, 
Chimiste français de la Coiriinissi~ri 

internationale des tartres et lie; 
do vin. 

REVUE DES PUBLICAT IONS FRAHFAISES 

Procédé pei-mettant de dkcelerdes I r m e c s  d'alcool. 
- 31. DE STOFXX1,iN ( C o n ~ p t z s  n n d z ~ s  de l ' r l cadc 'mi~  des sciences d u  
3 j anv ie r  2910). - O n  peut  r cchprche r  des t races  d'alcool dans  
u n  l iquide  en  a jou tan t  Ü. ce l iquide de I'cau oxygénée  et  u n  coiii- 
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pos4 organique dn  fer cap,~I) le  de réagir  catalytiquement s u r  I 'ea~i 
oxgg6née pour former u n  système peroxydasique susceptible 
d'oxyder l'alcool e t  d e  le t ransformer en aldéhyde,  qu'on met  en 
é-Fidei1ce.i l 'aide du hisiilfite de  rosaniline. Cette réaction est tel- 
I~ inen t  sensible qu'elle peut &tre obteriut! avec: 4, gorittes d'une 
solution alcoolique a u  dix-miIliCrne. 

Les opérations H efYectuc:r sont simples 1 on  doit p r é p r e r  les 
4 soliitioris suivantes, qui  se conservent assez longtcinps, surtout 
les trois prerniEres. 

i 0  Qiiinbyrlrate de fer ,  préparé en ajoutant  u n  sel ferrique à une 
solution saturée vcrs 80° de qiiirihydrone récemment préparée ; 
cette snliitiori contient I rnilligr. de fer p a r  cc. 

Z 0  'l'annote de fw, préparé en n jo~i lan t  u n  sel fcrriquc d une 
solution aqueuse de taririiri ;i 31'. 100; celte solutiuri contient, 
coriirne la précéderitc, 1 milligr.  de fer p a r  cc. 

3' Eau oxyyeilée :L 5p.100, p r é p i d e  avec le perhydrol de  
-ilei.ck 

Biszilfite de rosciniliue, prc':p;~ré selon les iriilici~tions données 
dans  Iii inPthode officielle d';iniil,vse des alcnnls. 

On prend clans uri tuhe I cc. du liquide à essitger ( k  la rigueur 
(I ou 5 gouttes suffisent) ; on acidifie légèrement ce liquide par  
l'acide acétique s'il est alcalin ; s'il est très aimde, on le raméne 
vers la neutralilk h In pliéi-iolphtiilt!ine, sans l'atteindre complkte- 
ment; on iijoute alors 2 gouttes de quinhydriite de fer, puis 
in~rnidicll~ment 3 à 4 gouttes d'eau oxygénbe; on agite et  l'on ajoute 
1 à ?cc. de hisulfite d e  rosanilint?; rin agit.(: de nouveau et  or1 
laisse reposer. Si le liquide contient d e  l'alcool, on voit apparaitre 
une coJoration violacée pllis ou iiioins intense, selon la quantité 
d'aldéhyde formée par oxydation de  l'alcool. 

On conclut de cette première opération rl la présence ou à 
l'absence d'un alcool, cet alcool pouvant ktre la glyckririe. Pour  
obtenir plus de prCcision, on répète l'exp6rience avec le taniiate 
de fer; uucréaction positive indique la préserice d'un rriorio-alcool 
normal appartenant h l'un des quatre premiers trmncis de la série 
grasse. 

Cette rnéthodi:, coinbinée k celle de Denigés ( 1 )  pour la rrcher- 
rhe  de la glyci:rine, donne pour ce corps des rcnseigneiiients trés 
stirs. 11 suffit, eri ell'et, d e  faire bouillir préalahlerrierit le liquide 
pour en chasser les alcools volatils qu'il peut contenir ; on le 
divise ensuite en deux portions, sur  l'une desquelles on fait la 
r4actiori du bisulfite de  rosaniline, qui indiqiie la pidsence de 
I'alilEhvde glgckriqiie ; sur  l'autre portion, on appliqueln réitction 
de Deriigi.~ k la cotli'irie:. Si 11:s deux réiicliciris sont positives, on 
peut conclure avec certitude à la présence de la glycérine. 

Cette iiiCthode est simple et  sensible ; elle permet .de recher- 
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cher  directement l'alcool dans les préparations pharmaceutiques, 
les parfums, etc. ; néanmoins, il est toujours prbférable de  recou- 
r i r  à l a  distillation, si l'on n'obtient pas de résultat positif en opé- 
rant  directement sur  le liquide; quelques gouttes de distillatum 
suffisent. 

Recherche de I'rilcool niétli~llque en présence d e  
I'aïeool éthylique. - M .  DESIGEÇ ( C o m p t e s  ~ e t l d t i s  dl: I'Acrl- 
d i m i e  des suences du 29 mai,s i920). - Le procédf: imaginé par 
M. Trillat pour 1;i recherche de  l'alcool riiéthylique en pi,ésericc 
de l'alcool kthglique est trés ingénieux, niais il exige beaumiip 
de temps ; celui que propose RI. Denigès est sensible et rapide ; il 
repose : I o  sur  la propriété qu'a le perinüriganale d e  potasse de 
ne donner que d e  l'aldéhyde éthylique avec l'alcool éthylique et 
de l'aldéhyde formique avec l'alcool nléthxlique ; 2" sur  la possi- 
bilité de dkceler. 5 l'aide d u  bisulfite de rosaniline des traces 
d'aldéhyde formique, meme en prbsence de fortes quantités d'aii- 
t ies aldéhydes, riotainment de l'aldéhyde éthylique, à condition 
d'opérer en milieu acide ( I ) .  

Aiethode opératoire. - On prend dans  un  tube d'assez fort cali- 
bre Occ. 1 de l'alcool à essayer, qu'on additionne de 3 cc. de solu- 
tion de  permanganate de potasse à lp .100 e t  de Occ 4 de SoiII? 
pur  (il est important de ne pas dépasser Occ 2 pour éviter la foi- 
mation d'aldéhyde formique a u x  dépens de I'alcool éthylique); 
on mélange; aprés  un contact de 2 à 3 minutes, on a,joute 1 cc. 
de solutioii d'acide oxalique i 8p.100; on agi te;  forsque le 
inbldnge a pris une teinte madère, on ajoute 1 cc. de S04J12 : on 
agite de  nouveau, e t ,  lorsque la décoloration est complète, on ajoute 
Scc. de  hisiilfite d c  rosaniline; on niélange et  on laisse rcpowr; 
au boiit de qiielqiies minutes, apparaî t  une coloration <violette 
d'autant plus intense qu'il y avait davantage d'alcool méthyliqiie 
dans  l'alcool essayé ; cette coloration atteint en 15 minutes son 
iiiaximuin d'intensité ; la teinte est appréciable inPrne pour u n  
alcool ne renfermant que 1/1000 d'alcool rnéthyliquc. 

P h  distillant IOcc. de l'alcool b essayer et recueillant r ie 1 
2cc. de  distillatuin, on peut,  en prenant  Occ.1 de  cc distillatuin 
et en opéranl corrirne il vient d'ktre dit. recunriaitre juëqu'i Z ii 2 
dix-rriillièmes d'alcool méthyl ique;  si I'on effectue la distillation 
dans  u n  appareil plus perfe&ionnt: et si  I'on fractionne les pro- 
duits de  la distillation, 1ü limite de sensibilité peut  etre portée au 
cent-millième. 

Avec l 'al~001 &hylique pur, il ne se produit pis de  coloral.ioii 
sensible. 

E n  opérant p a r  comparaison avec des solutions contenant des 

(11 \-oir Annules d e  chimie analyt ique,  1 9 1  O, 1~. 188. 
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ues d'alcool méthylique, on peut exbcuter des  di ter-  
suffis;iininent précises. 

à la recherche et au  dosage de l'alcool 
rn6thyliqiie dans  les alcools dénaturés. 

A n d y m e  de@ unnïrc.n deati i iém h I ' a g r i e i i l l i i r c  - 
JI. A .  URUNO (Rapport a la Cornrn~~szor~ techn~que pernlnneiit~ r l ~  
recherche el de contrôle de< proc~'d~:S d'nnulyse pou ,  l ' rrppl lcatmi  rlf lu 
lot d u  f e r  (iozct 1905). 

Soufre sublime' ou soufre en fleur. - Le produit coiiiiiiercialement 
pur contient au  moins 98,5p.100 de soufre, 0,3p.100 au plus de 
cendres, et 0,5p.100 d'humidité. 11 est formé de particules anior- 
phcs, en forme d'utricules, ainsi que de cristaux dont  In propor- 
tion est d'environ 20 k 12p.ZOO. 

La partie insoluble dans le sulfure de ciirbone est de 12p.100 
au moins ; dans  les soufres suLilimés de f:ibrication rkcente, cette 
proportion peut s'élever jusqu'h 33p. 100. 

Sriicfw t r i t i ~ r i .  - Le broduit coiiirriercinleiiieril pur  cuiilieril au 
nioins 97p.100 de soufre cristallisé et, nu plus ,  2p.100 d~ cendres 
et 0,5p.ZOO d'humidité. 

Soufre prr'cipité. - Le soufre précipité est en pnrlic.ules tri.-. 
fines. 11 ne renfernie pas de  cr is taux.  Sn teneur cn soufre doi t  
correspo~idre h celle que garantit  le vendeur, avec uue tol6rnnce 
de 2p.100. 

La garantie de teneur en soufreindiquée pour l'un quelconque 
(le ces produits s'entend en soufre libre. 

Finesse. - Vérifier le degrk de  finesse garanti par  le nuinérodc 
tamis. Le produit doit passer, s u i s  laisser de  résidu notable, ilü 

travers du tamis dont  le nuiriéro est désigné. Le nuiiiéro d 'un  " 
tamis indique le nombre de fils tendus dans chaque sens, dans un  
carré de  27 niilliin. de  côte. 
Humidité et cendres. - 5 g r .  du  soufre à essayer sont chaoffés 

dans une étuve à 90-950 pendant deux heures ; on pkse après 
refroidisseirient; la perte de poids représente l'hurriiditk. 

On incinére le soufre desséché, e t  une nouvellc pesée indique le 
poids des riratiéres niinéralès qu'il contient. 

Si le produit paraît notablement impur, on dose le soufre libre. 
Dosage d u  soufre libre. - Z g r .  de soufre pulvérisé est a t taqué 

dans un hallon d'un demi-litre par  20cc. de lessive de soude à 36" 
R:iuiné, exempte de sulfates, e t  20cc. d'eau ; après 5 minutes 
d'ébullition. on rassemble, avec un jct d'eau bouillante, les par- 
celles adhérentes à la paroi du ballon, e t  l'on fait bouillir de  nou- 
veau pcndant un quar t  d'heure environ ; on laisse refroidir ; on 
transvase dans un ballon jaugé de IOOcc., et l'on affleure; on 
agite ; on filtre ; et, s u r  le filtratuiii,qui renferine tout le soufre B 
I ' h t  de polysulfure et rl'hjposulfite, on préléve P:icc., qu'on 
oxyde ù I'ébullilioii pa r  cinq additions successives de 3cc.  cha-  
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cune d'tiypobroiiiitc de soude i~éceiiiiiieiit prdpiiri: d'api+s In for- 
mule suivante : 

Brorne . . . , . 2cc. 
1,essive de soude . . 1Occ. 
Eau .  . , . . . 20 cc. 

On retire du  feu, et l'on ajoute peu L peu, en agitant forteinenl, 
IICI nu 1/3 jusqu ' i  réaction forteillent acide, déceli:e par l n  colo- 
ration rouge d u  brome libre ; on fait bouillir de  nouveau pour 
achever l'oxydation e t  pour  chasser l'excks de brome, dont une 
trace pourtant ne  gênerait pas le  dosage ; on laisse refroidir, et 
l'on amène k 100ec. ;  en prélève 40cc. de  cette liqueur, qu'on 
précipite h l'dbullilion par  IOcc. de  solutiori de chlorure de  
bnryurn à 10p.lOO ; le précipité de sulfate de l):~ryuni, qu'on 
recueille, qu'on calcine et qu'on pèse, correspond ?i Ogr. 100 de la 
substance analysée. 

Si le produit primitif renferme des sulfates, on les dose par un 
essai préliminaire. 

Ce procédé est aussi applicable au dosage du  souïre dans les 
siilfiires, polysulfures, sulfites et hyposulfites. 

Ilans les cns de soufre s u b l i m i  ou s0ufi.e en f l e u r .  Dosngc! de L'inso- 
luble dnns le su l fure  de carbone. - Ilans un flacon bouché h I'éiiieri, 
on introduit 1 gr.  du soufre i'i essayer et  30cc. de sulfure de car- 
bone ;  on agite une preinikre fois au début de l'opération, et de 
riouvenu après 112 lieure, 1 heure,  1 h .  l i i 2 ,  et on laisse r e p u  
j i i s q ~ ~ ' à  la fin de In. deuxième heure ; on prélève alors, au moyen 
d'une pipette, IOcc. de la solution surnngcanle, qu'on évapore 
dans  un vase de Bohèiiie taré ; le résidu fixe est pesé. 

E m m e n  miçroscopique. - Voir le travail suivant  de M .  Collin. 

A n a l y s e  des ooafres destiiiés in I'apgriealtoi~e - 
J I .  E. COLLIN (Rappor t  presentê a Irc Commzssion t e t l m q u ~  per- 
maneilte de ~ w k e w h e  et de cowtrôle d p s  procédes d 'analyse pour l'applz- 
cat ion de la lm d u  1 e r  c d t  1905j. - On utilise, pour les besoins 
d e  l'npriculture, deux variétés cornmercides de soufre le ioufre 
sublimi et  le soufre tr i turé ou puluirisé. 

Le SOU/W sublzrt~é est le  produit recueilli dans les charnhres de 
condensation; il est loin d'étre homogène et renferme : 

1 0  n u  soufre sous la forme utriculaire, qui se présente en glo- 
hules de grosseur variahle, isolés ou réunis en chapelet : c'est la 
b e u r  de soufre ou le soufre en fleurs : les globules qui  la constituent 
sont formés, k l 'extérieur, d 'une pellicule molle, tandis que I'in- 
terieur, liquide et  pouvant rester sous cette forme pendant un 
temps assez long, finit p a r  cristalliser ; 

2O Cne poudre, d'aspect cristallin, composée de  globules utri- 
culaires agglorriér8s entre eux p a r  des petits cristaux et qui con- 
slilue le grés i l ;  
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3~ Des masses spongieuses, li:gi.res, t rEs  friables, eornposées de 
griisil agglutiné et dont  l'aspect est également cristallin : ce sont 
les éponges ; 

4 0  Des blocs lourds et compacts, recueillis au  voisinage de 
l'orifice de la cornue e t  ne contenant aucune trace de  soufre utri- 
culaire : c'est le  candi. 

Le contenu des chambres, abstraction faite du  soufre ïondu, 
appellé candi,  est soumis au  Liiinisage et donne des produits do111 
l'ktat physique est dif'fërent, suivant In fine5se des tamis et  sui- 
vant que le résidu reslé s u r  le tamis, composé des parties fria- 
bles du grésil et des  éponges, aura été écrasé ou non, pour &tre 
rendu pulvérulent. 

M. Jhrnergue ( 4 )  et M. Heckel(2) ont proposé de  réserver le noni 
de fleur de sou f re  au soufre utriculaire ou vésiculaire pur  et le noin 
de solilre subl irr~é  I'ensernble des produits de  l a  sublirrialio~i, 
smf le candi. 

Sous le nom de  soufre h i t u r é  ou puliierisé, on désigne le  pro- 
duit provenant du  broyage et du  blutage des soufres b r u t s  de 
Sicile. 

Fig. 2 .  - Soufre sublimé normal. Crross. 300 D .  

Le soufre  sublimè e t  le sou f re  t r i turé  diffkrent l'un de l'autre a u  
point d e  vue de k u r  couleur,  de leur densi té ,  de leur aspect rnzcros- 
copiyle, de leur solubilite dans le s u l f w e  de carbone et  de  leur valeto. 
c o m m m i n l e .  

Io Couleur .  - Le soufre sublirné a une belle couleur jaune 

ili V o i r  ; ln ,nol~s r l p  chimie a n a l y t i q u ~ ,  1904, p. 445 
(2) Voir Annales de chimie unulytique, 1905 ,  p. 3 9 4 .  
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citron et un aspect brillarit ; Ir, soufre t r i tur i  est hieri plus pâle et 
a urie teinte jaune mate. 

2" Densiié apparente. - Le soufre suhlimé est notablement 
moins dense q u e  le soufre pulvérisé. 

30 Aspect microscopique. - Examin6s au microscope, les trois 
éléments constituant. le soufre suhlimé (J IPILT,  grPsil, bpon,qes) prit- 
sentent les caractéres suivants (fig. 1) : 

La fleur se présente sous forme tl'utriculcs ou dc vésicules 
arrondies ou ovales, d e  grosseur variable, qui sunt rarement iso- 
lees, mais plus souvent réunies en groupes ou chapelets plus ou 
moins volumineux, affectant des formes et des dispositions diffé- 
rentes suivant le nombre et Ic groupement des v6siculcs. I)e ces 
groupes, les uns sont droits, les aul.res sorit iricurvés ou coiidt5s ; 
parfois, plusieurs d'entre eux se réunissent et acquihrent de CP 

fait des dimensions assez larges. Les utricules sont noires et tout 
à fait opaques ; leur contour est généraleinent tr6s net. 

Lé grésil, examiné au microscope, si: compose des m h e s  utri- 
cules isolées ou réunies;  les groupes ou chapelets ont un contour 
nioiris nettement défini ; les vésicules qui les constituent sont sou- 
rerit reliées l'une à l 'autre p a r  des aggloniér;itions de fines lamel- 
les cristallines, plus ou moins transparentes, qui sont parfois 
adhérentes A la surface des vésicules. Un grand noiiiljre de ces 
lamelles sont libres et forment une poussiirre plus ou moins fine. 
disséminée cntre les chapelets. 

Les èponges se  préseriterit aussi sous for,rrie de vésicules plus ou 
moins larges, très variables dans leurs dimensions et leurs con- 
tours ; ces vésicules sont rarement isolées ; elles sont souvent 
groupees et  disposées en chapelets, comme dans la fleur de sou- 
fre ; mais le plus grand norribre d'entre elles se présentent z n  
plaques mamelonnées, trhs irrégulières, plus ou moins Iargcs, 
formées par  la rkunion de plusieurs chapelets d'utricules. 

II est facile de  concevoir, d'après cela, que le soufre subliiiié 
présente au  microscope des apparences qu i  varient avec la 
proportion des trois 6léments qui peuvent entrer  dans sa compo- 
sition. 

On admet  généralement que le soufre sublimé commercial con- 
tient environ 10 B 12p.100 de  cristallin, provenant d u  grésil et 
des éponges inséparables. Ce sublimé est conforme aux arr8ts des 
Cours d'appel. 

Le soufre trituré est caractérisé par  l'absence à peu prks coin- 
plète de vésicules. Presque tous ses 6léments sont constitués par 
des plaques ou des lamelles présentant les formes géométriques 
les plus variables : les unes ont  des contours très nettement angu- 
leux et prksentent des arStes assez vives ; d'autres sont arrondies 
s u r  leurs angles ; ces éléments sont accompagnés d'unefine pous- 
sière cristalline (fig. 2 ) .  

4 ~ o l u b z l i t i  duns le sulfure de cczrbone. - Ln fleur de soufre est 
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incoinplèteineiit soluble dans le sulfure de  carbone, qui  dissoiit. 
seulciiicnt 1ü partie interne liquide ou cristalline des vésicules et 
laisse leur enveloppe externe indissoute. 

Les fines lamelles cristallisées qui, dans le grksil, sont agglo- 
riiérées entre les vésicules ou dparpillées à leur surface se dissol- 
vent coinplètement dans le sulfure de  carbone. 

Fig. 1.  - Soufre trituré. Gross. 300 D .  

;\prés de nomhrcux dosages opérés s u r  les fleurs de soufre com- 
merciales. Ji. T)orriergue estime que les plus pures  d'entre elles 
laissent 33p.  200 d'insoluble. Ces produits. vendus sous le noinde 
soufve e n  /l;ur pour In vulcanisaiion du caoutchouc, ne laissent 
voir au iriicroscope que quelques cristaux très peu nombreux. 

Quant aux  produits commerciaux vendus sous le nurri de sou- 
f res sirblimds, les aiiteurs varient ticaucoup sur  1 i i  proportion d'in- 
soluble qu'ils peuvent laisser. D'après Ueville, elle varie de 
12.30 à 24p.100 ; d'aprés Wur tz  de 25 à 35p.100 pour les bonnes 
fleurs et  de 24 à 1 8 p .  100 pour les fleurs grossières, et, d'aprés 
Schutzenberger, de  41 B 21p.100 ; M. Domergue l'évalue de 1 3  à 
3 3 ~ . 2 0 0  

Les écarts signalés p a r  ces chirilistes pourraient paraître extra- 
ordinaires si l'on ne savai t  que le soufre sublimé subit,  sous 
l'influence de l'$se, une  modification allotropique qui entraîne la 
crist;illisation et l a  soluliilité partielles d c  la pnrtic amorphe  des 
utricules et peut ainsi abaisser à 12p.100'le poids d'insoluble des 
soufres subfimés. 
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Quoiqu'on ait  dit  souvent le contraire, le soufre trituré n'est pas 
toujours complètement soluble dans le sulfure de  carbone. '. O n l'(/leur cornnrercial~~. - I,e s m f r e  sul~liiirti, cniit,e g8rikrnle- 
ment 3 francs plus cher, a u x  100 kilos, que le soufre trituré. O n  
admet que la valeur curative et commerciale des soufres sublirnCs 
est d'autant plus grande que ces soufres sont plus riches en fleur. 
Pour  apprkcier la. valeur des soufres et constater la substitution 
assez fréquente des soufres pulvérisés aux soufres suhlirilés, on 
eriiploic trois procédks, dont  le premier repose sur  1'appréci:ition 
de  la finesse du soufre ; le deuxième est  basé s u r  l'évaluation de 
la  partie insoluble dans  le sulfure de carbone ; le troisième repose 
s u r  leur examen microscopique. 

I 'REYIEK PHOCÉDQ : Mithode Chaneel. - O n  introduit Ugr. d e  
soufre dans un tube de 32 centini. de hauteur  et de 2 centirn. de 
largeur, fermé par  un hout et portant 100 divisions,dorit la somme 
représente 23 cc .; on le reiriplit d'éther ordinaire jiisqu'k soi1 
extrême graduation ; puis, fermant l'orifice du tulle arec le 
doigt, on agite vivement pour bien iiielanger le soufre à l'éther; 
on laisse en repos pendant 5 minutes, e t  l'on voit à. quelle diri- 
siori du tube corresporid le riiveau du  soufre après suri ti~sscirierit; 
le volunie qu'occupe la poudre est proportionne1 k sa Iégèretk; 
plus la fleur de soufre est belle, plus elle marque  un  degré élevé. 
Les meilleures marquent de 50 à 70 divisions ; il en est qui attei- 
gnent jusqu'k 90 divisions. IAes soufres sublimés de qualité 
inférieure et  les s o u f r ~ s  trilurés ordinaires rie tio~irierrt que 36 à 
40 divisions. 

D E ~ X I È M  ti PIIOÇI?DE? : M i l h o d e  Uou~er,yiie - On pèse 5 gr. de  sou- 
f r e ;  on les verse dans un  petit tube à rotiinet avec tainpon 
d'ouate ; on traite par le sulfure de  carhone jusqu'à épuisernent 
corilplet; Iü soliition de soufre dans le siilfuit: est kvaporke et Ir, 
résidu eqt pesé; d'aiitre part,  I'insoliiblc peut étre recueilli, s6ché 
et pesé. Comnlc il est admis que la fleur de soufre pure et ricente 
laisse 33p.100 d'insoluble, on peut, en inultipliant par  3 le poids 
Lrouvé, apprkcier la quantité de fleur de  soufre contenue dans le 
soufre subl imé.  

T R O I S I ~ M E  PROCÉDÉ: : Examen microscopique. -On délaie 50ceri- 
tigr. du soufre à examiner dans 10gr .  de  glycérine acétique, dans 
lin verre dt: montre ; üprhs avoir hien dclnyé le inélange avec le 
doigt, on en pr8lkve avec u n  compte-gouttes 2 à 3 gouttes, qu'on 
place entre deux laines de \;erre, e t  l'on exainine au  microscope 
avec un grossisscriient de 100 dioinhtreç. ISn se basant sur les 
caractères exposés plus haut ,  on peut se rendre compte de la 
proportion relative de vésicules e t  de  lamelles cristnlliries exis- 
tant dans le produit exninini: et par ih rnêine npprécicr sa valeuiq 
commerciale. Il est indispensable, pour  ce genre d'essai, d ' o p h r  
comparativement avec du  .;oufre suhlimé de  prenlih-e qiialitf; et 
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le mérnc produitadditionnd par  l'expkrimentateur d e  proportions 
variables et  hieri définies de  soufre trituré. 

La figure 3 re- 
p r o d u i t  l ' a p p a -  
r e n c e  m o y e n n e  
d'un bon soufre 
sublimb; les figu- 
?es 4 et 5 rcprodui- 
sent l'apparence 
moyenne du mèirie 
soufre additionne 
de20etde 20 p.100 
de soufre trituré. 

Quelle est la va- 
leur pratique de  
chacune de ces m6- 
thodes? 

La m é t h o d e  
Chnncel a été sou- 
vent c r i t i q u é e .  
M.  l )o rner~ue  lui 

Pig. 3. - Soufre sublimé nornial.  100 D. 
" 

reproche de ne donner que  des  indications t rès  variables selon 
le degré de  finesse et  le  t amisase  et suivant  que le soufre 
essayE a Et6 plus  
ou moins tassé e t  
manip~ilé  apriis s a  
mise en sacs. 

De son cbté, 
h1. Narciile a cons- 
taté (1) que la  mé- 

thode Chance]. 
donne souvent des  
résultats. en ordre 
inverse de la  valeur 
des soufres, mais  
que, si l'on substi- 
tue, cornine vélii- 
cule, le sulfure d e  
carbone & l'éther, 
le tube Chance1 
peut donner des Fig. 4 - Soufre sublime normal  additionne de 

10p.100 da soufre triture. 100 D. r h l t a t s  satisfai- 
sants e t  fournir  des  indications confirmant assez exactement 
celles que donne le dosage pondéral de  l'insoluble. 

Les essais faits par  hl. Collin n'ont pas toujours confirmé la 
concordance des rksultats fournis par  les deux mbthodes. 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1905, p. 101 
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.Il convient de dire  que le  dépbt  d'insoluble qu i  se produit dans 
le tube Ghnncel s'elTectue p lus  on moins vite et que, pour rendre 
les ol~servütioiis c o r r i ~ a r ~ b l e s .  il serait  boii de fixer un d d a i  au 

bout duque l .  doi- 
vent étre noties les 
indications four- 
nies par  l'emploi 
d e  celte methode. 

E n  outre, la pro- 
portion d'insoluble 
varie avec-  la  fré- 
quence des a ~ i t a -  
t,ions in-ipripées au 
mélarigre de souf1.e 
et  de  sulfure : de 
plus. la proportion 
de  sulfure de cnr- 
bone est trop faible 
relativernent h lü 

ciuantité de soufre 
Fig. 5 - Soiifre suhliiiié norwial addition116 tic traitée; enfin. le 

i ' 0 p . 1 ~ 0  dl: suiifre ~r~i~iiri:.  OU 1). liquide surnageant 
le dépdt est rare- 

ment limpide et  tient pres,liie toujoui-s en suspension une ccir- 
taine proportion de soufre iiidissous. 

Coinilie le ciegi.6 de finesse des soufres parait exercer une cer- 
taine influence s u r  leur efficacité, on a proposé d e  remplacer la 
méthode Chance1 à I'élher, qui est trés infidde, par  un essai au 
tanlis, en adoptant les bases suivantes : 

Pour Ir: souîre sublinié, ~riasirriuiri de refus au  
tamis 100 . . . . . . . . . . . . . .  Ti p .  100 

Pour le soufre trituré, iiiiixiinum de refus au  
tamis  i % 0  . . . . . . . . . . . . .  35 - 

Selon JI. Colliri, In mCthode Doiiiergue scroit cxtréine~ilcnt pra- 
tique si elle pouvail toujours être appliquée i des soufres deyré- 
paration rScente, rnnis Iephénoinkne de rt5trogratlation que subit 
le soufre au  bout d'un temps plus ou moins long ne peut donner - .  

aux r isul tats  fournis cette méthode une valeur absolue ; i l  peut 
m&ine les modifier très sensiblement; d'après les observàtions 
de JIM. IIuguet, ~ l ü s s o l  e t  Dotneraue, la proportion d'irisoluble 
peut sl;ib:iisser d e  33 k 12p.100. Ce dernier chiffre peut 6tre con- 
sirléri c o m m e  la limite extréme que peut atteindre la rétrograda- 
tion. II en résulte que tout soufre renfermant moins de 22p 100 
d'insoluble dans le sulfure de carbone doit être consideré coinine 
additionné de trituré ; mais un chiffre d'insoluble siip6rieiir :2 
22p. 100 n'indique pas fatalement la pureté du produit. 
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.\ussi est-il ~ O L I ~ U I I ~ Ç  inclispensiil~lo de  coiitriilcr les  ri'.;ult;ds 
'par I'exanien iiiicroscopique. 

f]iinrit !I celui-ci, malgré sa  siipériorité sur  les autres  iiiétkio- 
des, il h'a pas non plus de valeur absolue. II permet toujours de 
distiriguer rietterrierit uri soufre sublimé d'un soufre triture, une 
fleur de  soufre pure d'un soufre sublimé corrimercial ; mais il ne 
peut indiquer d'une facon précise In proportion exacte de cris- 
taux que le soufre contient. 

REVUE DES PUBLICATIONS ~TRANGERES 

Les réaetiuns tlierinoahimiqoes comme based'ane 
noovelle méthode analytique. - M.11.  IIOWARD ( J o u m .  
of. Soc. of c h m .  Ii7rlust~y. 19 10, p .  3). - 10 Essai d d  l'acide sulfzi- 
riqw filmant. - La méthode usuelle d'analyse de SOLHY fumant  
par titrage avec une solution alcaline K / l  n'estpas t i~ujours  satis- 
faisante pour l'emploi industriel, parliculièrement entre les mains 
d'un contremaître. II est essentiel que ces dosages soient faits 
par un chimiste. Le principe de  la noiivelle méthode consiste à 
niesurer la chaleur développée p a r  l a  combinaison de  SO3 libre 
avec I'etiu. Comme le dfigageinent de ch:rleiir est très gr:ind, de 
très petitcs variations dans le pourcentage en SU3 donnent de  
grands écaits dans les dégagements de chaleur produits. Afin 
d'éliminer autant  que possible la chaleur de  dilution de SO'H2, . . 

l'auteur prerid, a u  lieu d 'wu,  pour  hydrater l'anhydride, du 
SO'H: additionné d'une quantité d ' c~ iu  telle que,  lorsqu'une qusn-  
tité de cet acide est méliingénvcc un poids Egal d'acide fumant, le 
ni6larige rkul tar i t  corilierine seulerrierit Iégèrerrierit plus d'eau 
qu'il n'est nécessaire pour  produire le monohydrate. En pra- 
tique, pour essayer un  acide fumant  B 30 ou 25p.100 d'anhy- 
drique libre, l 'auleur emploie u n  acide sulfurique contenant 
92p.100 de SO"12. 

L'experience est faite d;lris u n  tube B vide de Dewar, ce qui  
évite toute perte de  chaleur par  rayonnement. 

Mode opérutoire. - 100gr .  de l'acide fumant essayer sont 
pesés dans u n  tube h v i d e d e  Dewar. La température a est notée, 
ainsi que la température b du réactif acide, après  quoi 200gr. de  
l'acide ?i 92p.100 sont versés dans le tube de Dewar et soigneuse- 
ment mélangés avec l'acide fumant .  

On note la température c du  mélange. La chaleur de réaction 
a t b  

égale c - --- en ne tenant  pas  compte d e  la capacité calori- 
2 

fique du  tube de Dewar. 
Afin d'bviter des corrections, le tableau suivant a été fait par 
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- 284 - 
déterminations à l'aide d'acides fumants de cornposition exnrte- 
ment connue. Le tube k vide no 7.145, de  100 millim. sur 
45 milliril de diamètre, vendu p u  Einer et Amantl, est conve- 
nable pour cet usage. 

Chaleurs de reaction S 0 3  h b w  
(Degres Falirenlieit) p.lD0 - - 

7 2 21,O 
73,2 S1,2 
78,4 21,4 
79,6 21,6 
76,8 21,8 
78,O 22.0 
79,2 22,2 
80,4 23,4 
81,6 22,6 
82,8 22,8 
84, O 23 O 
8J ,2 23,3 
86,4 23,4 
87,6 23,ti 
88.8 23,8 
'30, O 24.0 
91 ,S 24,2 
62,4 24,4 
Y3,G 24,6 
94,8 24,8 
96,O 29,O 
H7,2 25,s 
YS,& 25,b 
99,6 23,6 

100,8 25,8 
102,O %,O 

On  remarqueraque,  dans le tableau précédent, il y a 6 degrés F .  
pour chtique uriité p. 200 en plus d'anhydride libre. 

Le temps requis pour cette détermination n'excède pas 3 à 4 
minutes. 

Essai dzc nzonohydrnte. - Le rriéme principe peut être utilisk 
pour faire une détermination exacte de la force de SObII' entre 95 
et  i00p.100 de SO'IIZ, mais naturellement, en faisant cet essai, 
l'acide fumant doit étre crnployé en excès et la chaleur dévelop- 
pée est la mesure de  la quantité d'eau non corribinée contenue 
dans l'acide à essayer. 

Comme réactif acide, on emploie l'acide fumant  ordinaire B 
24-25p.200 d'anhydride, et,  avec cet acide fumant ,  SObH2 peut 
être essayé pourvu qu'il contienne de 94 A 100p. 100 de SObH'. Si 
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I'on cmploiedes acides plus faible., un acide futriant contenant 
plus d'anhydride est préférable. 

fin pPse 100 gr. d e  l'acide essayer dans un  tube de  Dewar,et  
la teiii périiture a est notée ; 100 g r  d'acide fumant  rknctif, A une 
température 6, sont ajoutés ; on  agite e t  l'on note l'élévation de 
température. 

a + 6 La chaleur de rbaction Egale c - ---- . 
2 

Le tableau suivant donne les quantités correspondantes de 

Chaleurs de réaction 
(Degres Farenheit) - 

ïZ,?, 
71,O 
G9,7 
68,s 
G7,2 
G6,O 
G4,8 
6B,F 

Chaleurs de 
réaction - 

6 2 , 4  
6!,2 
G O , O  
58 ,s  
57,s  
56,3  
5 3 , l  
53.9 

nosage do iiiang~inéne. - M. W.  FISCHER (Z~ i ts .  f .  
a m l y t .  Chernie, i909,  p. 751, d'après Journ. of Soc. o f c h m .  Indus- 
t ry ,  1910, p. 47). -- 1.a niéthode est une modification d~ celle de 
Volhardt La solution de  sel manganeux contenant 1ICI ou SO'Hy 
est traitée d e  la manikre suivante : on ajoute Na011 jusqu'à 
légère précipitation ; on redissout par  quelques gouttes de S O ~ W ,  
puis on ajoute I g r .  d'oxyde de zinc fraîchement calciné et 1 0 g r .  
de sulfate de ziric, puis  la solution est titrée p a r  le permanganate 
d e  potassium l'ébullition et en agitant fréquemment ; on ajoute 
I cc.  d'acide ac6tique cristallisahle, et I'on fait bouillir;  In colo- 
ration rose disparait ,  e t  le liquide précipité devient floconneux et 
se dépose ; on achève alors le titrage jusqu'h coloration rose per- 
manente. 

Le fer, lorsqu'il est présent, est précipite par  l'oxyde de  zinc, 
et le manganèse est dkterminé d a n s l e  filtrntiim. 

P. T .  

Dt3iermlnation de petiten qoantlLQm de planib en 
prémence da fer. - Ri. J.-M. TVILKIE ( Joz~rn .  o f  Soc. o f  chem. 
Indmtry, 1910, p. 7) .  - L'auteur discute les meilleures condi- 
tions de dosage de minimes quantites de plomb contenues dans 
les eaux d'alin~entation et d a n s  certains produits chimiques, 
comme les acides citrique et  tartrique les crèmes de tartre, etc. Il 
recommande 1s mkthode suivante : 
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t;rie qunnt,itti rionniie de In subïtariw est rlissoiite d a n s  l'eaii ~t 
acitlifi6e :L l'aide de  q~ielques gouttes d'acide acktique, si elle n'cst 
d6jL acide;  on ajoute Zcc. de cyanure de potassium & 10p.100, 
puis un  grand excès d',2ztl3. Si, A ce monient, la solution est 
incolore, il ne resle qu'h ajouter quelques gouttes de sulfure d e  
sodium. Si la solution est colorée, c'est qu'elle peut contenir d u  
fer. Si ce dernier est ü I'ktat. f'erreux, ln coloration disp:irnît h 
l'ébulliiiori ; daus le cas contraire, il est l'état ferrique. Daris ce 
dernier cas, il faut procéder k u n  autre  essai. 

A la solution acide primitive, on ajoute quelques gouttes d e  
solution d'hyposulfite de soude 5 / 1 0 .  Ida quantiti. exacte dépend 
de la quantité de fer prisente. 

La solution est chauffée leriterrient jusqu ' i  prbs de I'Cbullition; 
lorsqu'elle est décolorée, on ajoute le cyanurci de potassium et AzH3 
comme i l  est dit  plus haut.  

P. T .  

Bistlnctioii entre IR gmtatithe et I'écaillc. - 
M. WALTER (Ch~m. Zczt., 1909. p. 4 i ). - La galatithe est 
obtenue par  I'action du formol s u r  la caséine ; elle ressemble 
beaucoup au cell~iloïd. Lorsqu'on chauffe la galatithe avec 
Az03H,  on obtient une poudre d'aspect cristallin, insoluble dans 
l'eau et  dans les dissolvants organiques. 

L'écaille véritable est attaquke p a r  A z O Z B  et  rie laisse qu'un 
squelette t ransparent .  

Dosage d u  bismuth dans l e  xéraPorme. - RI. CONS- 
TABTIN KOLLO (Pharnznceutische Post, 2910, no 536). - Pour 
doser Ic bismuth dans le xéroforme, l 'auteur  procéde de la fqon 
~ u i v a n t r  : i l  pèse 2gr. du produit, qu'il t r i ture  avec 20 5 2Jcc. 
d'eau distillée ; i l  introduit le rnél:~nge dans un vase j:iugS d e  
IOOcc., et il a.joute I O c c .  d'une solution normale de potasse ; il 
chauffe au  bain-marie, en ayant  soin d'agiter le melange jusqu'h 
ce que tout l'oxyde de bismuth soit complètcrrient rl6posE ; npiG 
refroidissement, il c o n i p l ~ t e  jusqu'au trait c:t il laisse dirposer. ; 
de la soliilion limpide, qui contient le trihromophénylate de 
potassium, il prélève 50cc . ,  correspondant Ii l g r .  de xérofoirile, 
et,  aprks addition de  quelques gouttes de  phénolphtaléine, il 
titre avec une solution normale d'HCI ; i l  a rréte  lorsqu'il se pro- 
dui t  uri brusque cliangeiiierit de couleiir. [.e tribrùmophénol se 
dépose sous forme de précipitk caséeux ; M. ICollo diminue de 5 
le nombre de cc. dlIICI employés ; un multiplie le chiffre obtenu 
par  0,331 et  enfin par 100. (:e dernier chiffre indique la quantité 
de tribroniophénol contenu dans 200gr. de xéroforrne. 

On peut aussi déterminer le poids de l'oxyde de bismuth a p r k  
filtration, lavage et  séchage, ou apr8s centrifugation. 

Pour détermirier le xérofomie diins la gaze au  xéroforme, on 
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opère de la façon suivanl,: : on veisc, sur  1 0 3 r .  de ladite gaze, 
100cc. d'un rriklarige de Y9 parties d'acétone et de 1 partie d'acide 
azotique à 2Bp. 100, et on les laisse en contact pendant une heure, 
en ayant soin d'agiter de temps à autre ; on prdève ,  à l'aide 
d'une pipette, 5 0 c c . ,  qu'on introduit dans un  flacon jaugé, et 
l'on évapore l'acétone sur  un bain-marie Le résidu contient de 
l'azotate de bismuth et le tribromophénol liljre, qu'on peut doser 
par la méthode indiquée plus haut .  

A .  B. 

Wanllline-acide chlorliydr~que réactif du cam- 
phre nrturcl. - M. TUKJIANY (Phnrmncez~tiscke Zcit., 1'509, 
p. G ' J ? ) .  - ALI contact de l;i vanilline-acide chlorhydrique, le 
cainphre naturel donne une coloration rouge, qui passe a u  bleu, 
puis au vert sous l'influence de  la chaleur. Le camphre artificiel 
ne  donnant pas cette réaction, on a pensé qu'elle était  due des 
impuretés contenues dans le cnrnphre naturel,  impuretés prove- 
nant des tissus végétaux avec l(wluels il est en contact. 011 a 
recherché dans quelle partie du camphrier  se trouve le corps 
donnant la réaction colorée. On a examiné les cellules essence 
dans lesquelli:s se produit le camphre  ; les expériences ont porté 
aussi sur le tronc ; on n'a pas r iussi  à. obtenir l a  réaction colorée 
avec la vanilline-;ici& chlorhydrique. C'est dana les cellules du  
parenchyme et dans les rayons médullaires qu'on trouve la sub- 
stance donnant la réaction en question. 

Dosage coloriniéti4que de petites quantités de 
brome en présence de grandea quantités de chlore 
C C  de pclilee quanlltés d'iule. - MN. W.-J. DIHDIN et 
I,EONAILD I I .  COOI>ELt (The A r ~ l y s t ,  iO10, p .  2391.- La méthode 
est basée sur  l'action du chlore libre s u r  les iodures et les bro- 
mures ; le brome et l'iode sont rilis en liberté ; tons deux sont 
très solubles clans l'eau de  chlore, l'iode 6tant le plus soluble. En 
l i q ~ ~ e u r  fortement acide, le brome et l'iode ne  sont presque plus 
solubles dans l'eau de chlore, mais l'iode reste toujours le plus 
soluble. 

Pour ce dosage, les solutions suivantes sont nécessaires : 
1 2 o l u t i o n  de bromure de potassium contenant Ogr.OOZ deBr 

par cc. 
2"Solution de SO'H" contenant 5Op.100 de  S O ~ J I k n  voluirie. 
3" Solution siiturée d'eau de chlore. 
~Jfode opcraloire. - On prend une  qiiantité convenable de 

l'échantillon à analyscr dans un grand vase cylindrique, e n  vcrre 
(les t,iihes de Kesslcr de 100ci:. curivieniienl bieii) ; on ajoute 
10cc. de l u  solution de SU'II' ; on agite ; on ajoute ensuite l'eau 
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de chlore goutte il goutte jusqu'à ce que le maximuni de colora- 
tion soit ohtenu. Si l'on pei@it la coloration hieune due b l'iode 
libre, il faut ajouter de l'eau de chlore jusqu'k disparition dc 
celle-ci. L'intensité de la coloration due au brome libre est com- 
parée avec la solution de hroinure de potassium titrée, qu'on 
traite exactenient de la m&me façon que l'échantillon à analjser. 

E n  faisant des essais sur  des liqueurs contenant, pour 0gr.i  de 
KBr, des quantités de KI variant de  Ogr.003 à Ogr.l,  l'auteur a 
constaté que, pour  cette dernière proportiori, l'erreur dans lc 
dosage de KUr était de + 0,013. 

L'erreur coininise varie suivant la p r o p o ~ t i o n  d'iode. Lorsque 
celle-ci est d'environ moitié de  ce112 du brome, les résultats sont 
B peu près exacts, mais lorsqu'elle n'est plus que d'un tiers, 
les résii1t;~ts aont, ail contraire, a l içoluin~nt  exacts. 

Uosagc de l'iode en prisence de bromu~m et de chlorures. - I1our ce 
 dosa^, l'iode est d6pl;tcé de l'iodure par  l'eau de  broine; les solu- 
tions nécessaires sont les suivarites : 

I o  Solution d'iodure de  potassiuiri contenant Ogr.0001 d'iode 
par  cc. 

20 Solution de  S 0 ~ 1 1 ~ o n ~ e n : i r i t  EiOp.100 de  SO'lle en volunie. 
30 SyluLio~i d'eau de  hrorne préparke comme suit : S c c .  [le 

broine pur  sont dissous dans 200cc. d'I-ICI pur  et concentré et 
2Occ. de cette solution sont amenés & 1 l i tre.  

Jlode opératoire. - On prend une quanl i té  convenable de 
l'échantillon à a n a l y x r ,  qu'on place dans un tube de Xessler ; 
on ajoute IOcc. de la solution de SOJI12, puis  de  l'eau de brome 
jusqu'k obtention de la  coloration maxima ; celle-ci est ensuite 
comp:ir8e :~vec lit soliition type de KI traitée de la merne façon. 

II .  C. 

BIBLIOGRAPHIE 

Les namyeantés ehimiyuen pour 1810, par C P O ~ L E S C ,  
J.-B. Baillière et fils, Cditeurs, 49, rue Hautefeuille, Paris Prix : 4 t'r. 
- Nous annonyons nos lecteurs l'edition pour 1910 des n'uzcceautes 
chinziqzies. L'auteur a conserve à cet ouvrage le plan qu'il a adopte 
pour les éditions précedentes. Le premier chapitre comprend les appa. 
reils de physiqiie qui s'appliquent particiiliPreinent A la chimie ; nous 
signalerons, p a r m i  les appareils nouveaux que d~crill'auteui~, le cryos- 
cope de Ilekhuyzen, le calorirnbtre-enregist~~eur qui permet d'enregis- 
trer B tout instant le poiivoir calorifiljiie rnarirriuiii des gaz, et un autre 
calorimitre, celui de Boy .  

Dans le deuxiériie chapitre, sont rarigtisles appareils de rriariipulaliori 
chimique proprement dite : on  y trouve de nnuveaux becs a gaz,  de 
nouvelles etuves, parmi lesquelles celles du Dl llahler, qu'on peut 
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chauffer 400 degrks et  au  dela et qui peiqinet une &ale répartition 
de la température ; on y rencontre des appareils tl extraction, entre 
autres celui de M .  Armand Le Docte, imaginé pour le dosage du sucre 
dans la betterave par extraction alcooliqiie ; signalons encore les appa- 
reils ileslinés à priparer les gaz, r e in  destinés a la filtration, ceux qiii 
ont pour hiit d e  produire le vide oii l'air cornprimti. 

Le troisikme chapitre est  eoosacré ails appareils d'6lectricilk applica- 
bles la chiinie ; parmi les appareils de chauffage, nous signaleronsle 
four B induction de Dolter; dans ce chapitre sont mentionric's lesappa- 
reils destines à l'étude de la radioactivité. Ce chapitre s e  termine par 
ilne élude sur le convertiss~iir  Cooper Ilewitt & vapeur de niercure, 
iirstine a transformer les courants alternatifs en courants continus. 

Lians le qiiatrième chapitrc sont riiunis les nouveaux appareils s'ap- 
pliquantàl 'analysechirniqiie, tels que les dispositifs pour hurettesetc.; 
on y trouve aussi les appareils servant a l'analyse des gaz, l'appareil 
dr  M .  Goulal pour le dosage de l'oxyde de carbone dans  l'air atrnos- 
p hérique. 

Enfin, le cinquième chapitre comprend les appareils usités pour la 
bactbriologie, tels que l'autoclave h chauffage électrique de  Lequeux, 
l'étuve aiitoclave d 'hdnet,  etc. 

Nous sommes assure d'avance que ce voluine aura le rnîsine succés 
que ses devanciers. 

Ln cliliiile de l a  iiiatikre vlvante,  par S .  I)CCI.ALIX, pré- 
parnteui' Ii l'Institut Pasteur.  1 vol. de 184 pages (F.  Alcan, éditeur, 
108, boulevard Saint-Germain, Paris). Prix : 3 fr. 50. - L n  chimie de 
la matiiire vivante est  l 'étude de l'ensemble des transformations par 
lesquelles la vie se maintient e t  se propage Cette étude est  assez 
avancée sur certains points pour qu'on puisse en presenter un resuiné 
ne s'adressant pas aux seuls chimistes. Sur d'antres, les résiiltats acquis 
sont moins importants et  ont permis seulement de décorriposer le pro- 
bl>me general de la vie en une série de résultats plus simples et siis- 
cepliblcs d'énoncCs plus prScis. La chimie vitale n'est paq essentielle- 
nient dinerente de la chimie d u  laboratoire: elles ont de tri:s nombreux 
poirits corririiiiris, qui von1 saris cesse en se iriultipliant, et  l'on peul 
admettre des maintenant qii'clles se réuniront bientbt en une seule. 
Toutes ces questions sont du domaine de I'expkrience ; c'est aux doe- 
trines philosophiques de venir s'y adapter, e t  les seules conclosions que 
veuille en tirer l'auteur sont celles qiii résultent nécessairenient de 
l'énoncé des faits. 

Taliellen zuiu Eintauchrefraktoiiieter (Tabkspour le 
uifractomètre (i immersion, par le I l r  B. \?'AGNER, consciller aiilique. 
Sondersliausen, 1907, chez l 'auteur. Prix cartonné, 30 marks. - Les 
cliiniistes connaissent depuis longtemps la précision des methodes 
optiques qui sont utilisées en chimie analytique et dont  l'usage se 
répand de plus en plus. Pour gkneraliser la mélhode rtfractome'irique, 
i l  ctait indispensable : 1@ de simplifier l e  maniemmt du re'frncfo- 
7nPtre ; 20 de publier les indices d'un grand nombre d~ sohtions 
n p ~ ~ u s m  des corps les plus frPquents. 1.a maison Zeiss a rrialisé le 
premier desideratum par son r6frtrctomèlre a immersion, avec 
Ieil~,.l on prend les indices aussi racilernent qu'on observe les teni- 
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pératureu avec un thermométre. A M. Wagner  revient le mérite 
d'avoir publie dans le livre portant le t i tre ci-dessus les indices de 
réfraction d'environ 80 corps usuels en solution aqueuse de con. 
centration variéc, permetthnt ainsi d'en délçrminer les litres avec 
ilne trés grande prbcision. Les tables suivent les degris de l'échelle 
spéciale adoptée par Zeiss, qu'on peut rtiduire en  indices au moyen d u  
tableau page 8. IJne longue introduction, suivie d'une bibliographie 
détaillée, prbcéde les tables et augmente notablement l'intérbt du livre, 
dont l'exécution rnat6rielle est parliculikrement soignée. 

n. SIDERSKY.  

L e s  s è o h e r i e ~  agriaoles ,  eticde éronomiyue et techmque de  
l a  dcssiccation des produi ts  agricoles,  par D. SIDERSKY. 1 vol. de 
176 pages, avec 14 fi:. (Laveur, éditeur, 13, rue des Saints-Peres, 
Paris). Prix : 3 francs. - La conservation des produits et des r~sidus 
agricoles est un problème économique d'une t r i s  grande portée, dont 
la solution pratique est de nature  ti assurer l'équilibre du marche agri- 
cole par la stabilisation relative des cours des récoltes. La dessiccation 
des produits et  dcs rbsidus de la ferme facilitera non seulenicnt leur 
conservation, mais aussi leur transport ,  par la reduction au mirijmurn 
de leur teneur élevee en eau. Des progres énormes ont  été rCalis&s, 
depuis quelques annérs,  dans  ladessiccation des matikres prcmikres e t  
des r ~ s i d u s  des industries agricoles. On a d'abord surmonte toutes les 
difficultés mécaniques ; ensuite, on a reiissi ti abaisser su minimum 
pratique le prix de revient de  l a  dessiccation dans les applications les 
plus variees. 

Le livre de M .  Sidersky expose tout ce qui a réalkg, dans cet 
ordre d'idées, en France et 2 I'dtranger. Après un bref exposé de la 
question économique, l'auteur passe e n  revue toutes les applications 
dejà réalisées de la dessiccation des produits agricoles les plus varies, 
tels que pulpes de  sztcrerie, betteraves, pommes de  terre,  topimrn- 
Oour.~, marcs  d e  ra i s iu ,  pulpe de  féculerie, drèchrs de  brnsseri~,lnit  
P L  SOUS-produi ls  de Zniterie, bagasses de  carmes ci sr tcr~ ,  résidus 
d 'abat to ir ,  gadoues des vi l les,  en donnant partout tous les rensei- 
gnements pratiques et  les resultats d'observations. Il étudie ensuite, dans 
un chapitre spkcial, les divers sgstérnes micaniques proposés et utilises 
pour la dessiccation, leurs modes d'emploi e t  les prix de revient dans 
les cas variés. Le dernier chapitre est consacré l'organisation des 
sécheries agricoles e t  ti la creation des sécheries coopiratives, avec, 
comme annexes, les documents sur la ligislation des sociétés coopéra- 
tives. 

C'est la prernibre fois que la question de l a  dessiccation agricole est 
traitée dans toute son ampleur.  L'auteur, qui s'adresse siirtout aux 
agriculteürs, s'est efforcé d'en dégager le cote pratique et  économique, 
ce qui rie manquera pas d'être apprécié par le public agricole b. qui ce 
livre sera des pliis utiles. 

Hullet ln soientlf lque et indostr ie l  d e  la niaison 
Roore-Bertrand,  de Grasse. - Le no 10 de la 2 e  série (octo- 
bre 1909) renferme une 6tude de l'action d'I11;l sur le lioalol, le gera- 
niol, l'alcool cinnamique. 

Le no d'avril 1910 commence la 3 e  série de ce Bullet in.  Nous y 
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trouvons des études sur les nouveaux tarifs de douane concernant les 
produits de la parfumerie, s u r  l'essence de  fleur d'oranger, sur I'es- 
sence de eriste marine, sur  l'essence d'Ylang-ylang. 

La partie industrielle e t  la revue des travaux recents sur  les parfums 
et les huiles essentielles renferment également des renseignements 
t r h  utiles. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

D e a m l é n i e  Con,ni.cn interii~tionlil c l i i  Pro i t l .  - Le 
(leunième Congrès international du  koid aura  lieu A Vienne (Autriche) 
du 6 au 11 octobre 1910. 

Le taux de la souscription est d e  20  francs pour toutes les personnes 
assislant au Congrès ; i l  n'est que de  20 francs pour les membres de 
l'Association internationale du froid. 

Pour les membres associés, c'est-&-dire leu membres de la famille 
des congressistes, la cotisation est également fixée à 10 francs Ces 
membres bénericient, coriirne les congressistes, de la réduelion des 
transports jiisqu'à Vienne. 

Les adhésions doivent être adressees à M. J. de  Loverdo, secrétaire 
général de I'.\ssocialion internationale du froid, 10, rire Denis-Poisson, 
a Paris. 

Le C0ngri.s comporlera six sections: ire section, lascience du froid ; 
Psection,  production internationale du froid ; 3"ection, application 
du froid à I'alirrientation ; 4" section, application du froid aux autres 
industries ; Se section, application du froid aux transports ; 69ec t ion ,  
administration et  ICgislation. Dans chacune de ces sections doivent 
ètre discutées des questions qui se trouvent indiquies dans le pro- 
gramme du Congrès. Le nombre de ces questions forme un total de 44, 
et nous regrettons de ne pouvoir les énumérer dans  cti recueil, mais 
M. de Loverdo ç'einpressei.a d'envoyer le programme A tous ceux qui 
lui en feront la demande. 

La vente den cacmos alealiuirrés. - hl.  le ministre de l'Agri- 
culture ayant demandé a u  Conseil supérieur d'hygikne son avis sur la 
question de  savoir si l'on pouvait tolérer l a  vente des poudres de cacao 
additionnkes de carbonate de potasse, qui font l'objet, en  France, d'un 
commerce considérable, cette assemblée a été saisie d'un long rapport  
d'un de ses membres, M. Bordas, qui a fait une étude compléte de la 
question envoyée à son examen. II a rappelé qu'en Belgique, on ne 
toldre la mise e n  vente des cacaos traités chimiqiiement que sous les 
noms de cacao alcalinisé, cacao soluble alcalinisé, cacao rendu 
soluble par u n  traitement au moyen d'un composé alcalin, et sans  
que cette substance alcaline, calculce en carbonate de  soude anhydre,  
puisse dépasser 3p.100 de la substance skche. On a inlerdit forinelle- 
ment la vente des cacaos contenant une  proportion supkrieure a 
3p.100 de  carbonate de  potassium 

En Rouniariie, on n e  peut vendre, sous la dénomination de poudre 
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de cacao sol~cble, que la poudre de  cacao torreficc reii~criiiant ail niaxi- 
mum 2p.100 de carbonate de potasse ou de soude. 

En Italie, les cacaos solubles traites par les alcalis ne doivent pas 
contenir plus de 3p.100 de carbonate de potasse et  ne doivent pas  
donner plus de 8p.400 de cendres. 

En Siiisse, l'addition de  potasse ne  doit pas dépasser 3p.100 d e  la 
poudre débeurrée. 

En Autriclic e l  aux Etats-Unis, on interdit l a  vente des cacaos addi- 
tionnCs d'alcalis. 

En France, le Conseil supérieur d'hygièneavait il clioisir entre deux 
solutions : soit interdire l'emploi du carbonate de potasse, soit obliger 
les fabricants donner aux cacaos additionnés de carbonate de potasse 
iine dénomination indiquant cette addition ; c'est celte dernière solu- 
tion qu'il a adoptée, sur la propurlion de sou  rapporteur, et i l  a decidé 
~ I I C ?  les cacaos !railés par les sels alcalins devraient ktre vendus sous 
l e  nom de ct~raos nlcalini,sés. 

ERRATUM 
Dans le numéro de mai 19i0, p. 207, nous avons publie une note 

intitulée : Emploi du lacto-densimktre pour le conirôle du  lait; 
dans le dcnxi8rne paragraphe de  cette note,  qui est ainsi conçu : 
<( Etant donné que la densitéd'un lait donne'ni~inur: lorsque lelnif 
p s t  écre'rne ; étant donné, tt'uzctr.e p a ~ t ,  que lu densi t t  de ce lait 
AUGMITNTE Iors(ju9il est mouillé, etc.  w ,  une interversion s'est pro- 
duite, et nos lecteurs o n t  d'eux-nikrnes rectifié l 'erreur coininisé en 
remplaçant le mot diminue par  le mot au,gmenfe, et reciproqueinent. 

DEMANDES ET O F F R E S  D'EMPLOIS.  
rious irit'oriiioris nos lecteurs qu'en qualité de secrélaire gériéral du S!n- 

t l i cn t  des chimistes, nous nous chargeons, Iorsquc les demandes et les 
off'res le perniettent de procurer des cliirnistes aux industriels qui ec ont  
besoin el des places aux chimistes qui sont ti la recherche d'un emploi. 
Les inseilions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser B h l .  Crinon, 45, rue Turenne, Paris, 3.. 

Sur la demande de JI. le secrbtaire de l'Association des anciens élèves 
de l'Institut de chimie appliquée, nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi derriarider des chimistes en s'adressant à lui, 3, rue hliche- 
let, Paris (6).  

L'Association aniicale des anciens élèves de l'Institut national agrono- 
niique est à m h e  chaque année d'olfrir i~ MM. les industriels, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieurs ingénieurs agronomes. 

l'riére d'adresser les demandes au siége social de l'Association, ZG, rue 
Claude Bernard, Paris, 5.. 

L'Association des anciens eléves d u  laboratoire d e  chimie analytique d e  
I'Universitd de Geneve nous prie de faire savoir qu'elle peut offrir des 
chimistes capables et expérimentés dans tous les domaines se rattachant 
à la chimie. - Adresser les demandes à I'Ecole de chimie, B GenBvo. 

- 

Le Gérant : C.  CRISON. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TRAVAUX ORIGINAUX 

Proeédé rapide de d o a q e  d u  vrinadium dans lem 
minéreor et les prodolti  lndantrlels vanadiferes, 

professeur à la FaruIl6 ilcs scierices d r  Madrirl .  

La dbtermination quantitative d u  vanadium dans les minéraux 
e t  produits industriels, tels que les alliages ferro-vûnidifères, a 
étb l'objet d'incessantes études, depuis Berzelius et Ilose, p a r  
M M .  Gerland, Goldschmidt, Iioscoe, Xorblad, Goocli et Gilbert, 
Gooch et Stockey, IIillebrand, 13rowning, Truchot, hlnillnrd, 
I,evisato, Ilauser et beaucoup d'autres chiinisles. 

Qnelques-uns des procédés iniaginks sont  trks reco1nrn:inda- 
bles, mais nous croyons que le nBtre est plus  avantageux A cause 
de sa rapidité et de son exactitude. On peut aussi l'appliquer avec 
d e  ligères va.ri:intes à l'évaluation du molyhdène et du tungs- 
tène ou wolfrarnium dans leurs minerais ou produits métallurgi- 
ques. 

Le procédé consiste à fondre de O g r .  50 i i  2 gr.  de niinerai por- 
phyrisé ou d c  substance vanadifère réduite en poudre t& fine 
avec 7 ou 8 fois son poids de  bioxyde de sodium très sec et  pur ,  
et de maintenir le mélange en fusion à la température du rouge 
per.dant 25 ou 20 minutes ; lorsque la masse est refroidie, on la 
soumet à l'action de  l'eau bouillante, et l'on sépare par  filtration 
le résidu insoluhle, qu'on lave soigneusement s u r  le filtre; le 
filtratutn alcalin est acidifié avec SW112 ; on ajoute de l'alcool, et, 
saris séparer le précipité, s'il y en a, on fait passer dans le 
liquide un courant d'anhydride sulfureux jusqu'k saturation. 

II est convenable de prolonger l'action d u  gaz réducteur pen- 
dant assez longtemps, surtout si la substance analyske contient 
de l'arsenic. 

On filtre, si  c'est nécessaire, le liquide bleu obtenu, e t  l 'on éli- 
mine par la chaleur  l'alcool et le gaz sulfureux, en favorisant, ?i 

]a fin, l'expulsion de ce gaz nu moyen d'un courant d'anhydride 
crirhnriiqiie. 

Si le minerai ou 1:i substance vanadifère contient de l'arsenic 
coiiiiiie par exemple I'endlictiite ( l ) ,  la chiléite (21, l 'aréoxtne (3), 

(1) GENTE et COLLIE, J.  prakt. Chem. Soc. ,  1899, 55,  94. 
(2)  DOMBYKO. An. Min., 1848, 74, l 5 0 .  
(3)  BEIIGEYANN. Jahrbuch Mineral, 1857, 397. 

JULLLLT 1!)10. 
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l'ensynchite '(1) et le chloro-aisenico-vanadate de plonib de Sant;~ 
Marta (mine Clerrienle) de 1ü province de Iladajoz jlhpazni~). on 
soumet de nouve:iu le liqiiiile hleu, aprhs :iri~ii esi,iilsi> II: 3 ; 1 ~  
sulfureux, u n  courant d'hydrogène sulfuré, de rnaniére A obte- 
nlr le précipité jaune de trisulfure d'arsenic (2 ) .  

Celui-ci est s é p r é  par  filtrnticiri ; on 1:liiriine le gaz sulfliylri- 
que en faisant bouillir le liquide, et enfin l'on évalue le vanadium 
dans la solution hleueau moyen du permanganate de potassium e n  
sulutiun :i I p.  1000; on titre In solution d e  pcrniangonate avecune 
solution B 1 p.  1000 de inélnvanadate ammonique I-iouillie avec la 
lessive de  soude jusqu'k ce qu'elle ne dégage plus d'amrnonia- 
q 1 1 q  on la réduit par  le gaz sulfureux après  l'avoir acidifjie for- 
tement par  SOLIl" en opérant à chaud ct dans les m h e s  condi- 
tions de concentration, d'acidité et de température qu'avec la 
substance analysée; l'opération est t e r i n i n k  lorsque le liquide 
hleu se décolore, par  suite de  la transformation du  sel hypnvnnn- 
dique en vnnnrlique qui présente une I 6 g h  teinte rose pernia- 
nente. 

En procédant comme nous l'avons indiqué, on obtient des 
r6sultnts très exacts et plus rapide~nent  qu'avec d'autres prnr6- 
dés.  

En opér:irit su r  la vnnadite de  Santa Marta, nous avons trouvé 
une quantité d'arsenic ü l'état d'orthoarsi.niate qui coïncide pies- 
qucexacteinent avec la forinule (YaOb)'(:ls04) Pb6 (CIPb), de sorte 
qu'on doit la considérer corilme un  ck l o rn~~s0~ iuano r l a l e  -O- d e  
plonzh. 

Appareil poiii- le closagc de J R  c e l l u I o s e ,  

Par M. ACH.  G R E G O I R E ,  dlrecleur ad iizlerim de l a  station de chimie 
e t  de physiquc agricoles Gerribloux, e t  hl. E. CARPIAUX, assistml. 

On entend, pnr ceIliilose, en alimcntat,ion, un  m6larige trhs 
complexe de cellulose proprement dite, de  pentosanes, de sub- 
stances incrustantes et spécialeulent de  lignine. 

1.a tiltwrriiriiition d e  ixttt: sii1)starii:e est une opkration fré. 
q ~ ~ e n t e  dans les essais de produits dcstinés & I'aliinenlation. De 
plus, les recherches de ces dernières années, particuliérement 
celles de O. Kellner (3) ont rriorit.ri? que l'utilisation (les foiirrages 
fihrcux par  les anirriaux cst fortement influencke par la teneur 
de ces alinients en cellulose. Conséqucmrnent, le dosage de la 

( 1  i i aum~sn~r ic , .  Site. prez~st. d knd, 1861, GO. 
(1) La quantil6 d'arsenic trouvee a Pt0 de 5 ,24  p .  100. 
(3) 0. I ( ~ r l . h . ~ n .  D i e  h'rnc~ti7-ung de? l a n d i f .  .Vutrtiere, Sa &dition, P,  161. 
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cellulose dans ces fourrages est indispensable pour la déterniina- 
tion de leur valeur alimentaire. II est donc à prévoir qu'avec 
l'application pratique des données nouvelles, la détermination 
dela cellulose deviendra une opération de plus en plus  frfi- 
quente dans les laboratoires agricoles. 

La méthode élaborée par  IIenneherg et Stohmann à la station 
agnnomique de Weende consiçt,~ à traiter la suhstance à ana- 
ljser, successivement p a r  SO'He i t12Jp.Z00, par  une lessive de  
potasse à i ,25p.100, p a r  l'alcool et par  l'éther, d a n s  le but  d 'en-  
lever les hydrates de carhone solubles ou facilement hydrolysa- 
illes, les acides organiques, les suhstances protéiques,les matiEres 
grasses et cireuses et les cendres. Le mode d'exécution indiqué 
par ces auteurs exige u n  temps considér;ible, h ~ a i i c o u p  de t ra-  
vail, et, en méme temps, il n'assure pas un grand degr6 d'exac- 
titude. 

Cn premier perfectionnement y a été apport6 p a r  Hulde- 
fleiss (i),  qui opère les décoctions nécessaires et  les filtrations 
consécutives dans une poire en verre  ferniée à sa partie infé- 
rieure par un  tampon-filtre en asbesle ; le  chaufiage se fait  dans  
la poire rnhme par  injection d e  vapeur .  Stift (3) a ensuite trans- 
formé la poire de Holdefleiss en la  divisant en deux parties, 
la poire elle-même et le filtre, qui se réunissent p a r  un  joint 
rodé.  

Ces modifications n'étaient pas encore suffisarnrnent pratiques. 
et la Commission franco belge-hollandaise les a repoussées récem- 
ment. Nous trouvant en présence d'un grand noinbrede dosages 
d e  cellulose h effectuer, nous avons élé tout naturellement amenés 
i examiner le problèrne nouveau. 

Remarquons d'abord que  la solution acide et  la solution alca- 
line qu'ondoit employer sont d e  trhs f i ihle  concentration, e t  que,  
pour ce motif, il ne semble exister aucune objection à, l'emploi 
d'un appareil avec joint en c:toutchouc. Notons ensuite que la 
dicoction sur  le filtre e n  ;~sbeste ,  telle que l'indiquent Holdefleiss 
et Stift, présente dcs difficultés par  suite de la dilatation de l'air 
dans  le flacon à vide sur  lequel la poire est montée ; d'autre  
part, la filtration devient impossible pour  certaines substanr:es, 
telles que les tourteaux de lin, les crottins, etc. 

Ces points étant ktablis, noiis avons imagin i  l'appareil repré- 
senté par la figure ci-contre. Comme filtre, nous employons un 
creuset d e  Gooch en porcelaine, grand m o d d e ;  sur  ce creuset, 
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nous montons, au moyen d'un joint en caoutchouc, une poire 
d'une capacité d'un litre rnviron ; d'autre part ,  le creuset est 

fixé, par  un joint en caout- 
chouc, sur  un  entonnoir, et 
celui-ci reçoit u n  tuyau en 
caoutchouc de Oin.50 de lon- 
gueur  environ. 

Le fillre est eonstitui! par 
une mince couche de fragments 
de quartz, puis par  un lit d'as- 
beste A longues fihres d'environ 
1 centimétrc d'épaisseur. Pour 
erripécher qu'il soit dérangé 
par les rerrioiis du  liquide, oii 

le charge avec une baguette 
en verre à large téte plate. Le 
chauffage est effectué par iirie 
in,jeclion de vapeur amenée par 
u n  tube en verre .  

Cet appareil est monté sur 
un  support  en bois qui pcut en 
recevoir un certain nombre. 
Cne chaudière en cuivre. munie 
d'un tube de sûreté etd'un tube 
de  distillation, porte des prises 
de vapeur  avec rohinet. Polir 
empêcher le filtre de fonction- 
ner, il suffit de relever à hau- 
teur convenable l'extrémité di1 

tuyau en caoutchouc. Coinine 
le volume d'air einm;tg;rsinr', dans l'eritonrioir est fiiihle, il n'y a 
pas à craindre un  dkrangcinent d u  filtre par  suite de la dilatation 
de cet air.  

L e  mode opha to i re  est trés simple : l'appareil étant mont(! 
coinirie on vient de  le  voir, on verse dans  la poire la prise d'essai, 
puis la solution bouillante d'acide ou de potasse ; on introduit 
ensuite la vilpeur, e t  l'on régle le degagerrierit de celle-ci d e  
maniiirc ii obtenir une 6bullition bien franche ; après une deini- 
heure d'dbullition, on suppriine l'arrivée de  vapeur ,  et l'an 
abaisse l'exti-éniiti: du tuyau en raoiitcliouc ; lii filtration s'opére 
alors nntiiic~lleiiient ct ghErnlciincnt avec une rapidilé ilssez 
gr;inile. Ce n'est que lorsqu'on traite certaines s l l l i ~ t i l n ~ e ~  (tour- 
tciiu de lin, de coton, etc.) qu'elle es1 ;\ssez Icnte. 1,'eriiploi d u  
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vide pour I'accdérer n'est cependiirit pas ;i conseiller ; il produit. 
lin t a w m e n t  de la riiatiiire qui nrréte soiivent tout écoulement. 

Le résidu est lavé ;1 l'eau chaude dans  I;i  poire même. Après 
le traitement p a r  la potasse, on  l'introduit dans le creuset au 
moyen d'un jet d'eau, après  avoir retiré l'agitateur, puis on déta- 
che la poire. Le lavage à l'alcool et à I'kther se fait ensiiite dans 
le creuset méme et avec l'aide d u  vide si c'est nécessaire. 

~1 ion Le creuset e t  son contenu sont ensiiiti: pesés apres dessicc, t '  
c t  aprks calcination ail moufle. La tiitl'6rtince erit,re les deux 
pesées donne la cellulose. 

Un opérateur peut aisément, en employant 6 poires, exécuter 
t 2  dosages par  jour, qui ,  avec l'ancien systkme, aiirtiient exigé 
au moins 4 jours. 11 faut  ajouter que In concordance obtenue 
dans les dosages est des plus satisfaisantes (1). 

Appareil pour Inv~ge automatique, 

Par M. ACR. G R I ~ G O I R E ,  directeur ad interirn de la station de chimie 
e l  d c  physique agricoles rle Gembloux. 

Lorsqu'on doit préparer une quantité un  peu considérable de 
eertains corps, il arrive souvent que  les lavages constituent 
une opération fastidieuse, sur tout  s'il s 'agit de substances non 
cristallis6es et  obstruant plus ou moins les pores des filtres. Ce 
sont des difficulti.,~ de  ce genre qiii m'ont amené A construire 
l'appareil pour  lavage automatique dont  la description suit. J e  
crois d'autant plus  utile de  le faire connaître qu'il peut être cons- 
truit sans frais dans tout  laboratoire. 

II se compose d'un vitse de Mariutte d'urie capacit6 i:onveriahle, 
destiné recevoir le liquide destiné au lavage. II est bon que la 
tubulure servant  ;Z l'écoulement de ce liquide soit à une certaine 
hauteur au dessus du  food, sinon le tube d'écoulement doit être 
recourbé en col de cygne. Ce tube d'écoulement doit avoir  un  
diamktre assez faible pnur emp&cher toute rentrke d'air. Le tube 
de rentrée d'air es t  recourbé en forme de  siphon ; la branche 
intkrieure doit arriver près  d u  fond du vase et  la branche exté- 
rieure doit avoir  une certaine longueur. 

L'entonnoir contenant la matière à laver se  place de  façon que 
son bord supérieur soit k u n  niveau supérieur 5 celui du fond du  
vase de  Mariotte. L n  second entonnoir de grandeur  convenable 
est placé sous le premier. Sa douille est munie d'un bouchon par  

(4) Ce travail a Atb publie anterieurement dans le Bulletin de la Societe 
chimie de Belgique. 
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lequel passe u ~ i  petit sir~l-ioii en verre. 11 faut que  Ii i  courte Iiiïin- 
che de ce siphon ait  uri d i i~ in t t re  siiffisi~rit pour itssuiw le 1 1 é ; i -  

rrioryase cornplet 101,s iIc In vidirriye. 
Enfin, i l  f:liit que I'eutrhiiitti (111 silition par  ieqiiel I'iiir rentre 

ditris le r a s e  tlc .\l;~riotle 
arr ive au  font1 d e  ce second 
entonnoir A q~ie1rliit.s i i i i l l i -  

rnktixs au-dewus d e  I'oii- 
rpr ture du siphon i eau. 
Le functionritiirirrit de l'il[)- 

parcil ainsi constitué est 
t r k  siiiiple. 

Ori règle la quaritilt2 dc  
liqiiitle H amener s u r  le filtre 
en enfonçant p lus  ou riioiris 
le siphon diiris le Tas(, d e  
Jlariotte ; or1 rkgle erisuite le  
reriiplissage d u  filtre en en- 
foriçarit ou en retirant le 
petit siphon de vidange d e  
l'en torinoii. irif@rieui.. 

Les prernièrcs fril~tioiis 
de liquide filtrant, en s'ac- 
cuniulant dans l'entonnoir 
inférieur, bouctient l'ouver- 
ture du siphon J e  rentrée 

d 'a ir .  Ide vase de k i r i o t l e  se trouve fermé et ne débite pliis d e  
liquide. Lorsque le filtratum a atteint le soinrriet du siphon 
de vidange, celui-ci s 'amorce ; l'entonnoir iriférieur se vide et 
ouvre en iii&rrie temps la reiitrée d'air du  flacon de Mariotte, 
qui peut ainsi fonctionner de  nouveau 

II est possible de régler le tout de fiiçon qu'il ne reste quequel- 
ques cc. dans le filtre avan t  snn remplissage. Le lavage est donc 
méthodique. Si l'on désirait plus d'exactitude, on eniploierait, au 
lieu de  l'entonnoir inférieur, u n  vase cylindrique. L'appareil 
ainsi constitué îorir:tioririe parfaiteiiie~it et ne demaiide aucurie 
surveillance. 

On peut couvrir les entonnoirs avec des verres de montre per. 
forés pour kviter I'évapori~tiori ( i ) .  

(il Ce travail a titi publié anterieureriient daris Ic Hulletiu de In Soclite 
chimique de Relgzque. 
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Uonnge de l 'azote rinus iirrine tl'ai~imos~icrque. 

Quoique les traités ~Cr ié raux  d'analyse chimique indiquent 
parfaitement le t,itixgediri:ct [Ir: I'ariiiiioniaq~~e (!), toub les ouvra- 
ges spkciaiix prescrivent le titragc indirect. On rccoit lc distilla- 
tuin rcnferinant I'arnrnoniaque dans un  e x c k  (11: liqiieui, acide 
titrie, puis on titre I'excéilerit d'acide nu moyen d'une solution 
alcaline. 

Cette filcon d'opkrer ofTre de graves inconvénients : en premier 
lieu, la préparation et In conservation de In solution a l d i n e  
titrée présentent des difticult6s séricuses. Tr8s soiivcrit, on 
renonce rnémc II préparer une liqiieiir d'un titre déterininé, e t  
l'on se contente d'un titre iirbiti-aire, ce qui  alloiige inutilement 
les c:~lculs. En second lieu, la liqueiir n toujours une tenrlancc h 
se modifier suit par  carbonatation, soit p a r  1'att:que des parois 
en verre du flacon qui la contient. Si l'on parvient assez aisé- 
ment ii prbservcr la solution de l'action dr: l'acide carbonique de 
l'air, i l  est plus difficile d'écarter la seconde cause d'altération, 
et l'on se borne h déterminer le  titre à nouveau de  temps à autre. 
Enfin, lors du titrage en retour, le virage d'lin çrand nombre 
d'indicateurs manque de  netteté par  suite d e  la dissociation 
hydrolytiqiie du  sel a~nmoniacnl  formé. Ce p t i é n o m h e  est surtout 
marqué lorsqu'on opère sur  des soliitions d'une certxine concen- 
tration (2).  

Le sulfate d'ainrnoriiaque est scindé dans une certaine propor- 
tion en SOiH2 et  AzHWH. 

L'affiriilk chirriique du premier de  ces corps étant, plus griiridc 
que celle du  second, la liqueur a une tendance avoir une réac- 
tion acide. Le virage, quelle que soit la liqueur alcalineemployée 
pour le titrage, est produit par  l'action de  l'ammoninque s u r  I'in- 
dicateur. La combinaison qui résulte de cette action est elle-même 
hydrolysée dans une certaine mesure, de sorte qu'en derniére 
analyse le virage dépend d'un équilibre entre SOLH?,.4zI1411 et  
l'indicateur, et il est, p a r  suite, progressif. Ce n'est qu'avec des 
indicateurs k cnractbre acide t,rF:s accent.116, comme le nikthyl- 
orange, qu'il est bien net. 

Le titrage direct écarte d'emblée tous l m  inconvénients de  la 

(il L. L. nE KONINCK. Traité de chinlie analytiyue mineral?, t .  1, p.  235. 
(2)  VAN ' T  H o r v .  Leçons de chimie phys ique ,  110 partie, p .  122. 

W. OSTWALU. Les principes fonda~nentaux  de la chimie analytique. 
p. 163.  
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solution alcaline et doririe un  virage d'une netteté remarquable, 
m h e  e n  solution conr.ent.i~éc! et avec des iridical.eurs qni,  ctimmi. 
l'acide rosolique, sont généralement considérés comme impropres 
a u  dosage de  l'aminoniaque. Les conditions sont,  en efl'et, tout 
autres que daris le titrage en retour. Le virage est produit par 
SObH', corps doué d'une forte affinité, et cette actiori n'est pas 
contrariée par  la dissocintion du sulfate d'arninoniuin formé. 

Enfiri, cette façon d'opérer n'exige qu'un mesurage, d'où sup- 
prcssiori d'une nouvelle cause d'erreur. 

Ce sont ces considérations qui nous ont  amené à essayer le 
titr,ige direct. Nous avons exkcuté plusieurs essais de corilrôlr. 
Kous n'en rapporterons qu'un exécuté par  JI. Hendrick. Des 
prises de 50 cc. d'une solution déciine-normale de chlorure 
d'ariirrioniurri on1 étR distillées avec un excès de  potasse; on ii 

obtenu : 

Titrage immédiat. . . . . . . . 25 cc. de S04H2 N/5 
Titrage après 1 heure 24 c c .  8 1 Le ùallon 6tnnt ouvert : 
Titrage aprés 1 heure 1 / 2  24 cc. 65 

Le dosage de  I'arnmoniaque p a r  le chlorure de platine sur la 
m h e  prise d'essai a fourni 0gr.07027 d'azote. 

Pratiquerilent, il n'y a douc aucune perte k craindre pendant 
le  titrage. II faut naturcllernent opérer la distillation au moyen 

d 'un appareil muni d'un 
réfrigérant efficace. Il est 
bon que  l'extrémité du w tube adducteur plonge as- 
sez loin dans le récipient 
qu i  reçoit le distillatum. 
Il faut  aussi veiller à ce 
que  ce récipient ne soit 
pas  chauffé par  la flamme 

q u i  se trouve sous le ballon 2 distiller. Comme tube de sûreté, 
on  peut utiliser le dispositif ci-dessus, qu i  fonctionne d'une 
façon satisfaisante ; les boules ont 20 k 15 cc. de  capacité. Si l'on 
opère sur  d e  très fortes quantités d'arrimoniûque, il faut avoir soin 
de  mettre un  peu d'eau distillée dans le rkcipient avant la distil- 
lation d e  l'animoniaque. 

Moyennant ces quelques précautions, qu'il est très facile de 
prendre, le titrage direct de I'arnnioniaque n'offre que des avan- 
tages (1). 

(11 Ce travail a eté publie antérieurement daris le Bulletin de la Société 
chimique de Belgique. 
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Etude mbdlco-légale de  la réactlon a la bcnzltllne 
d ~ n S  la déteimiuiiiation des taches de  sang, 

Par M. F. BOHUAS. 

La henzidine ou diamidorfiphringle est la base di: toute une 
sirie très'intéressante de couleurs. 

Oskar et Rudolf Adler, en 1'304, ont été les premiers à signaler 
la réaction caracth-istique que cette substance exerce par  oxyda- 
tion en présence du sang .  

Macweeneg, profusseur de bactEriologie I'Kniversité catholi- 
que de Dublin, a repris cette application et l'a étendue à la 
recherche si délicate des traces de  sang sui. les vètements. 

1,e procédé consiste à recueillir des fragrrierits de tissu par  
grattage, p a r  exemple, et A projeter la poudre dans  une solution 
de benzidine dans l'acide acétique, additionnée d'eau oxygcnée ; 
chaque p a r t i x l e  qu i  renferme d u  sang se  colore en bleu ; d'après 
Rlacweeney, la réaction est sensible L 1/300.000. 

Ayant eu, 5 la suite d 'une expertise médico-légale, déterrni- 
ner la nature de  taches suspectes de  sang réparidues s u r  difT6- 
rents objets, j 'ai, connaissant p a r  expérience le peu de  valeur 
des principaux réactifs colorés prkconisés jusqu'ici, essayé le  
procédé indiqué par  Macweeney. 

Comme on le verra dans  In suite, le mécanisme de cette réac- 
tion, si simple en apparence, est des plus coinplexes. On est  
oblige de faire intervenir des influences diastasiques, zymases 
perosydantes, dont  le rûle et  peut-ktre mkmc l'existence sont 
loin d'être parfaitement démontrés. 

Je vais d'abord montrer, contrairement à l'opinion émise p a r  
Oskar et Rudolf Adler, que la benzidine oxydée n'est pas u n  
riactif caractéristique du sang.  

II me  suffira, pour  le prouver, d'énumérer u n  certain nom- 
bre de substances qui  fournissent la réaction de  Yacweeney ; 
parmi les liquides organiques autres  que le sang,  j e  citerai le pus  
et les sérosités ; certains jus de fruits acides (pornrnes, poires), 
sont dans le même cas ; certains sucs de  plantes (épinards, 
oseille, cresson, carotte) donnent une réaction trés nette e n  pré- 
sence d e  la benzidine. 

O n  conçoit q u e  cetle liste puisse étre plus longue encore, car  
que faut-il pour que  la réaction de Macmeeney se produise ? Il 
faut que l'eau oxygénée soit d6eornposée, qu'il y ai t  ensuite oxy- 
dation de la  benzidine en présence d'un sel de fer. Ces conditions 
se rencontrent très fréquemment dans les liquides appartenant 
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au régne animal ou vkgétal. Il y a plus : une  foule de liquides 
colloïdaux, I'oxaliite ferreux, l'argile colloïdale, réagissent :irt:c 
urie égale iritensilk ; les rrialiéies riiintirules finenierit p~ilvéi.isées 
ou poreuses, comrnc le talc, le tripoli, le sable, I'aluiiiine, lii 

pierre ponce, les iilatières arganiques telles que la cellulose, rloii- 
ncrit aussi une rkaction bleue très vive avec la benzidiiie. 

On le dtinionlrc très fiicilciilcrit de la façon suivante ; on prend 
de la pierre ponce ordinaire;  on verse deux ou trois gouttes d'eau 
oxggéiit'x sur  les fiaginents, et l'on a j o ~ i t e  ensuite qiielques gout- 
tes d'une solution de benzidine ; a u  bout d e  quelques rriinutes, 
les fragments d c  ponce se coloreiit en bleu d'une façon souvcrit 
inégale, suivant la répartition du fer existant dans la ponce. 

Si l'on prend de la pierre ponce pri.,aInl~leiiient traitée par l'eau 
rdgale, de façon Iiii enlever to111.1: trace (le fer, i l  ne se produit 
aucune coloration. 

11 résolte de  ces faits que tous les corps pulvérulerits ou 
poreux qui décorriposent l'eau oxygenée et  qui, eri outre, cori- 
t iennent du k r  sont susceptibles de  produire la réaction hleiic 
avec la benzidine. 

II res1.e maintenant k examiner ce qui  se passe avec les liquides 
colloïdaux et avec le sang en particulier. Le sang dikoriiposc tré: 
vivement l'eau oxygénée, et le dégagerrient d'oxygène est telle- 
ment  actif que certltins auteurs ont  cru nécessaire d'admettre 
l'existence, d'ailleurs purement hypothétique, d'une calnlnsc ou 
diaslase spéciale pour expliquer le phénorr i~ne.  Cette di.,conipo- 
sition de I'eau oxygénée est due tout simplement k l'état colloï- 
dal, qui est d'ailleurs détruit vers 850. 

11 en résulte que du  s;mg qui aurai t  été chault'k au-drssus de 
cette température rie donnerait plus de réaction avec la benzi- 
dine. La technique indiquée précédemment p u  Macweeriey est 
donc en dkfaut . 

Mais /:tant donnC ce que nous savons sur  le mécanisme de cctte 
réaction colorke, on conçoit qu'il soit très facile de suppléer 5 ce 
manque de sensibilité. 

11 suffira de ~d tab l i r  le  catalyseur détruit pa r  la chaleur en f a -  
san t  açir  par  exemple la cellulose pure.  Cette remarque est inté- 
ressante au point de vue rnkdico-légal, car le sang peut, en effet, 
avoir été rkpandu s u r  une étofk qui  aura  dté lavoe ensuite avec 
de I'eau plus ou moins chaude. 

L e  procédé que j'indique est donc des plus simples et s'appli- 
que d6jL la recherche dii sang avec la teinture de gaïac, etc. 

Ori fait une erripreirite liurnide de  la lache suspecte, en aya~it 
la précaut'ion de n'employer à cet effet que du  papier à filtrer 
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I n ~ é  n/rx n c i d ~ s ,  sans qiioi Ics traces de fer qn i  existent rl;ins 1 1 .  
pttpier ordin;iiri: suffiraient ii donner une rtliiction I~lcue ; ori 
r m e  e r m i t e  sur  cette empreinte une goutte ou deux d'eau oxy- 
$mrie, puis q u e l q ~ ~ t q o u t t e s  d'une solution d e  benxirlini?. 

Dans ces conditions, la rkaction se produit p n y u e  iiiatnntit- 
ni.nient avec du sang porté rnpine B iiO0. 

Que doil-ou coriclure au point de vue irikdicu-légiil de I'vriseni- 
Ille des faits qiic je viens d'esposer ? 

Je considEre que l'expert doit, dans le cas d'une r k c t i o n  posi- 
tive avec la benzidine, rechercher la nature des taches siispectc3ij 
piw des p o c l d i . ~   plu^ ri ,qouiwx ucnnt de conclure. .\il coritrnirc, ct. 
c'est là, h muri avis, le principal avantage de  la  méthode, lorsquf: 
In ri.action aura  été négative, il pourra  se dispenser de   pou^ 

suivre plus loin ses investigalions. 

Les Iiuilen de grnissnge pour autainohiles 
et l e u r s  frnurles, 

Par M. P. CARLES. 

Loisqu'on songe au  nombre tl'autovéhicules de toute espixt: 
qui ont éti: cr6és depuis vingt ans  (tiutonlobiles de route, canots. 
art!oplanesj, lorsqu'on se souvient que tous ont  des iiinchiries de i  
plus délicates dont les rouages, minutieusernent ajustés, d c m i n -  
dent à 6tre continuellement lubrifiés, on comprend que les huiles 
fines de  graissage soierit de plus en plus dernaridfies, et l 'on s'ex- 
plique l'intéret que prksente leur puretb,. 

Ori exige d'elles qu'elles ne  contiennent aucune substance 
solide en susperision (1) ; qu'elles soient neutres. de f a ~ o n  à nr: 
piiS attaquer les inétaux ; qu'elles puissent résister saris s'altérer 
iide hautes t~.nipératures  ; enfin. et par  dessus tout,  qu'elles ne  
contiennent pas d'huile de rksine. Quoique cette coridainnotion de 
l'huile de rksine soit g h é r a l e ,  on n'a pu nous en donner la cause : 
peul-étre est-ce piirce qu'elle est plus aisément volatilisahle par  
la chaleur que celle d'usage courant ; elle a cependmt  unedensité 
plus 6levée ('383) que les huiles minérales en question (900 B 935). 

Pour déterininer la. valeur d e  ces huiles nu point de  vue de  
leur usage, 1r:s praticiens ne connaissent d'autre moyen que de  
s'en servir pentlaril Urie journée en forçarit les vitesses et d'eaa- 

(1)  Il serait prudent surtout pour  les moteurs d'aéroplanes, de iic s e  ser- 
irir quu d'huiles bien filtrees ct de conserver le  fond d u  bidon pour un nou- 
veau filtrage. S'il y a de l ' e ;~ i i ,  elle se trouve ausçi dans  lesparties lourdes. A 
cause de la temperature surélevée des rouages, la présence de l'eau doit 
itre fivitée. 
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miner le soir les rouages ; ce procédé est long et coilteux; de 
plus, il peut étre dangereux, si l'huile a suhi certaines fraudes. 
II y a donc lieu de recourir à l'essai chimique. 

Ces huiles, d'origineminérale, paraissent é tre  le produit de la 
distillation des mazouts ou queues de distillation des pitroles 
russes;  elles appartiennent au  groupe des paraffines ; elles sont 
toujours épaisses, brunes, mais  de  nuance variable selon I'inci- 
dence des rayons lumineux ; la chaleur les liquéfie, puis elle les 
r idu i t  en vapeurs épaisses, ainsi qu'on peut s'en convaincre en 
en chauffant une goutte s u r  une feuille de  papier au-dessus de la 
flamme d'une bougie ; elles surit trEs solubles dans  l'kther, ce 
qui  permet de  vérifier si  elles contiennent des corps en suspen- 
sion et même de les doser. Tout corps insoluble est au  moins sus- 
pect ; tout corps infusible est ~iuisible. 

La plombagine, ?I cause de ses propriétés lubrifiantes, est seule 
tolérke dans certains pays.  Néanmoins, il faut être circonspect à 
son égard, parce que d'abord il y a des espèces fort impures et 
ensuite parce qu'elle se  prêtk d'autres f;ilsifications. En tout cas, 
l a  fraude p a r  l'huile de résine restant toujours la plus difficile à 
dévoiler, nous espCrons que la méthode suivante pourra rendre 
quelqiies services. 

Cette méthode repose sur  la réaction coloriie de  la colophane 
indiquée par  M. Süns, d u  laboratoire des résines de Bordeaux, 
(Annalrsdechiniieanalytiqzie, 1909, p. 140). L'auteurladécrit  comme 
suit : a Si, dans  u n  tnhe ?+ essais, or1 a j o u k  & 1 oii 2 cc. de sulfate 
(( neutre de niéthyle e t  une  très petite quantité de  colophane et si 
« I'on chauffe IégBrement, on aperçoit une  coloration qui passe 
(( par  le  rose, le violet et Ic violet foncé e t  qui  disparaît lors- 
(( qu'on augmente la température en ne laissant qu'une légère 
a teinte brune n .  

Les moindres traces d'huile de rksine donnent sensibleirient les 
mérnes colorations, mais sans atteindre le violet. Si l'huile est 
émulsionnée dans  l'eau, la réaclion se fait  t rès  bien surtout à 
froid. Mais si l'essence est dissoute dans  l'alcool, la coloration ne 
se produit pas. 

Pour  faire l'essai, on opère de  In maniére suivante : dans u n  
tube bouché, on emploie de  3 à 5 gr .  d'huile suspecte, qu'on 
additionne d'environ 5 fois autant  d'alcool à 600 ; on chautre au 
bain-niarie à 40-50" de  façon & fluidifier l'huile, et I'on déter- 
mine par  agitation violente une  véritable émulsion ; on refroidit 
dans  l'eau. Dans ce milieu, les globules graisseux se ressoudent, 
et,  s i  l'on retourne le tube doucement 3 ou 4 fois, ils reforment 
u n e  seule masse, qui  surnage ou non l'alcool suivant la den- 
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sité de l'huile; on jette le tout s u r  un  filtre ; le filtratuin limpide 
est recueilli dans une capsule et porté au bain-marie juçqu'h dis- 
parition complète de l'alcool seul ; on  laisse refroidir ; si l'on 
ajoute au liquide aqueux du sulfate de rnéthyle goutte h goutte, 
l'apparition de la couleur rouge trahit la presence de  l 'huile de  
résine. Cette couleur (lisparait assez rapiderrie~it avec les pre- 
mières gouttes, rnais les suivantes, jusque vers 2 ou 3 cc., aug- 
inentent l'intensité et la durée de la coloration. 

On doit se souveriir que la riactiori est nulle avec l'extrait 
obtenu ii l'aide de  l'alcool h 90-9Y; on  notera encore qu'clle est 
bien moindre avec le rksidu laissé par  l'alcool 60° et qu'elle est 
nulle si la dessiccation de  cet extrait  est absolue. L'emploi d e  
l'alcool i 60° s'impose pour ne  pas toucher a u x  huiles paraf- 
finees ; la conservation de  l'eau de cet alcool, aprés  h p o r a t i o r i  
i n~oitié, est nbcessaire pour arr iverau maximum de  sensibilit6. 

Des essais synthétiques nous ont permis de constater qu'on 
trouve a i s h e r i t  par ce moyen lp.100 t i 'h i i i l~ de rksine et  m h i e  
riioins. 

REVUE DES PUBLICATIONS PRANÇAISES 

Alti-ration des ce ysoles reeouvran t les rkclpleotcr 
contenant des prodoits alimentaires a b ~ s e  de 
vlnaip;re.-llW.PEI~l3.TER et FOCCIIET,du 1iibor:itoir.c munici- 
pal de Rennes (Annales des fnlsi/icutions d'octobre 1909). - On se 
sert de capsules en plomb etam6 (soit p a r  placage, soit pa r  gal- 
vanoplastie) pour recouvrir l'orifice des vases rcnférrnant des 
eaux-rninéral&, des cornichons, de  la moutarde, e tc .  

En 1881, nn a constaté, en Algérie, s u r  les hour:hons de certai- 
nes eaux minérales gazeuses, ln prkserice d'un dépcit blanchâtre, 
qui n'était autre  chose que d u  earboniite de  plonib. formé a u x  
dépens d u  gaz carboniqiie contenu dans l'eau ; la dose de ce sel 
était dc 10 centigr. par  houtcille ; coiurne i l  s e  pouvait que, lors 
du déhouctiage de la bouteille, le carbonate de plonib tornbâl 
dans le liquide, le Conseil d'hygibne d'Alger émit l'avis que tout 
récipient renfermant une substance alimentaire ne pourrait  por- 
ter une capçule tic: plomb étarii6 quc si la capsule fitait isolée du 
bouchon par  un enduit protecteur, d u  silicate de  potasse p a r  
exemple. Cet avis reçut l'approbation du Conseil supérieur d 'hy-  
g i h e  de France, e t  u n  arrèt6 ministériel rendi t  obligatoire sui' 
luut le territoire f r a n ~ a i s  la pratique du silicatage. 

Cette opération a donné de bons résultats pour  les eaux mine- 
d e s ,  mais non pour les rnoutnrdes et les autres conserves au  
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vinaigre. Kn elfet, les capsules qu i  recouvrent les bo~iclioris des 
fliicons conteiinnt ces produits s';ilti:rent rapideinent et se recou- 
vrent intérieuremerit d'un d6pcit 1-ilim:h;itre qui pénctre dnliç 189s 
fiasures du bouchon de lii.ge L'analyse de  ce tlCpht a prouvé qu'il 
éliiit cons t i t~ i i  pa r  uri iridarige de carboiiitte et il'ücttiite de 
plomb. Le m6caiiisnie de la foriiiation  LI carboriate de ~ ~ ~ ~ i i i b  
est evitleiiirrierit le i n h i e  que celui de la foi~iiii~tion de la. 
céruse par  le procédé tio1land;~is : ploiiib eri prksence de vapeurs 
d'acide i ~ c ; t i < l ~ ~ e  (qui triivericint fxilciiient le lioucliori et  nc sont 
p i s  wrPtée.; 1 ~ 1 '  la couche de  silic:iit,ti (11: pi~tirsw) el tlt: 1'iic:itlr 
carboniq~ic, de l 'air.  

AU rnoiiient du tlélioiichiige des i,éc:ipicnts, il peut y avoir pro- 
jection involontaire (le ci)iriposi.s plombiques diiris 1ü sut)çt;irici: 
iiliiiieriti~ire. et la quiliititt! de ces coinposCs alleirit quelyuefuij 
30 ceritigr. I I  est vrai qiie le consnmiii;iteii~. qui i i i a r ig  111: la riioii- 
tarde O L I  un coimichon n'nbsorhe qu'iiiie tiks iiiiriiiiie pivl)ortioii 
de ploiiili ; iiéiiiiinoiiis, .\l.\I. L'errier et Poucliet estiiiieiit qu'il 3- ii 
int&c':t à ce que le Conseil siipérieiii. d ' h g ~ i 6 n e  preriiie d e  nou- 
velles niesures el i-ég1criient.c a nouveau Ir ,  c:iipsuIii~e (les produits 
h liasr de vinaigre. 

L'ericliiit silicatti est insuffis;int ; il eii est (le niCrne pour le pl2- 
tre que certains f t~ l~r ican ts  ont eiiiplojé i:t qui se laisse tra~-ersw 
;iussi par les vapeurs ;icFliques MAI. f'crricr e t  Fouchet iiiietterit 
l'avis q u c l ~ ~ e r i i i e l i i r e  qui iciiible prt!sentci- les rncille~ircs con- 
tlii.iiiris tl'iiiiprri-iii.iiliilitc~ est  celle tlniis 1;itliiclle le Oiiilclion, 
cntoui-i: tl'uri pipiei. piuxt'iirié qiii l'isole d u  liquide, est eiisuiti: 
cntluit ci'urie cc;iiclie de pilriiffiiie par iiiiiriersion d u  flacon l)our,lié 
dans uii I~airi de  ce piuduit,. 

I k c l i e i - c h r i  ale I ' i i r o t i w p i n e  i l a n s  l e u  i i i u ù l s  CL les 
\ ins. - 11. \-0ISI:SE:'f. - -  Depiiis quelque temps, on se sert de 
l'urotropiiic ou liexniii(.tlij-li:iie-tktr~i~~irie pour désulfiter les vina ,  

I~isiillite d e  rosiiriiline, qu'on Sait iisir soit rlirecteiiitint sui' le vil! 
l'orteiiic:nt iicitlifié. soit sur  le produit de In distillation du viii nci- 
tlulé p a r  SWII2. Ide rP;ict.if st. colore en violct. si le vin n i h t i !  addi- 
tionné d'~irot,ropine. 

Cette iéiict:on n'est pas spk i f ique  pour 1 i ~  Soririaldéh~de, puis 
qu'elle se produit avec toutes les aldéhydes, notaiiiriieril avec 
I ' a l~ léhyle  iicétique, qu'on rencontre iliins tous les viiis, siirtciul 
dans les \;iris vieux. 

Pour rcchei~clicr sîiremcnt l'urolropiric, urie iii9lhodc nc pciit 
doiirii:r des i+sullaLs cci,Lairis que si  elle se tratluil pa r  uiie r t g k -  
iic;rzltion de In forninltléhj-clo, qu'or1 ~ é ~ i i i r c  par  tlistillatiuii el 
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qu'onccractirise colorirnC?triqueinent, et cette rérictioii colorée 
doit étre spécifique pour l a  formilldéhyde. 
M. Voisenet a signalé, en 2903, (1) une méthode reinplissant 

ces conditions el consistant daris l'obtention d'une coloration vio- 
lette Iorsqu'on traite une sulistance nlbaniinoïde par  11CI IiJghre- 
ment nikeux en prksence de traces d'aliikhyde formique. Dans 
les rnSrnes circonst;inces, les autres aldéhydes grasses donrient 
des réactions incolores ou de coloration ditrtirente. 

Pour appliquer cette réaction, on prépare IlCl nitreux en ajou- 
tant à 200cc d'][CI pur  e t  concclnlrP (L) == 1,18) O cc.  1 d 'une solu- 
tion de nitrite de potasse h 3,G p.lUU. 

On p r é p a r e l c  i*~nc t i f  albiirriineiix en I~attarit  un blanc d'ceuf 
avec 3 k 7cc.  d'eau distillée; on filtre s u r  une toile en expri- 
iiinnt ; on ohticut ainsi une solution d'ülbuinint: I O  p .  200 
environ. 

Nodeopr'ixtoi7,e.  - On prcritl 25 cc. de vin, qu'on acidifie avoi: 
2 gouttes de  SO'll'; on introduit ce vin dans uri ballon riiuni 
d'un tulie de conilensalion entouré d'un réfrigkraiit su r  une lon- 
p e u r  de 20 centim. ; on distille lentement ; on reçoit le distilla- 
turri unris une Pprouvette graduée de 50 cc.; on rejette les 3 pre- 
nlicrs cc. ct l'on recucillc les 5 cc. suivants;  on  ajoulc o.ces 5 cc. 
Z cc. de rCactif alhurriiricux, piiis 3 volurries oii 18 cc. d e  rérictil' 
clilorhydriqiie niti-eux; on agi te;  on lransv:ise le liquide dans un  
tube :I essai, qu'on cliaufl'e au  bairi-iriarie ii 50" il se pi,oduit uric 
coloration violette si le vin con tenait de l'urotropirie. Ciri v in  con- 
tenant seuleiiierit 2 centigr. de ce corps et 3O c e n t i q .  de  SOLll2 
donne une coloration intense. 

'Cette rnétliotle permet de dbceler I'urotropine dans un vin n'en 
conteriimt que 1 iiiilligr. pa r  litre, rnéme en présence de  30 cen- 
tigr. d'acide siilfureux; or les qu;lntitks de cet anti-soufre qu'on 
ajoute :LU vin sont. toiijours supérieures B ce chitfre, :~tteridii qu'el- 
les sont toujours proportionnelles H In qiinntité d'acide sulfureux 
qu'elles doivent dissimuler. 

Un vin forlement s u d  (100 ou 130 gr .  de sucre p:tr litre), 
soumis ?i ln distillation en pr15serice de l'acide sull'urii~iie cltins les 
ccinditioris prPckdenteç, rie donrie de fcirrnaldéhyde d&elnhle par  
Ic réactif ;illiuinine-acide chlorhydrique nitreux que tlans les 
fiüctionnements qui suirent  les 10 preiriiers centiirii3tres cubes. 

Cette iriétlioile peut se prêter h un dosngii coloriinétrique :I con- 
dition d'acidifier suffisaminerit le vin pour di.gyger toute l 'aldé- 
hyde forinique coinhinée et d'utiliser: pour la -prt;pnration de 
I'6chelle, uri vin i tcrieurs sulfitiquc ct sucrée kquivülentcs h 
cclles du  vin iiicriniini:; ce dosage sera avaritageuseinerit cori- 
t r d é  par  celui de l'ainmoniaque existant dans le liquide non 
distillé. 

(1) Voir Aunales de chimie analytique, 1 9 0 6 ,  1). 13 .  
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La formation de I'ald6hyde formique dans l'action des acides 
sur  les solut,ious de  sucre &t un  fait-que 11. Voisenet se propose 
de préciser ; si l'on lient compte de sa présence parini les pro- 
duits d'oxydation de l'alcool éthyliqup, la question de  l'urotro- 
pine dans les vins présente u n  au t re  prolilkriie intéressant, i 
savoir si  des traces d'aldtihgdeforinique ne prendraient pas nais- 
sance à cùtt: de l'aldéhyde kthyliqiie clans les viris e t  les eaux-de- 
vie, surtout pendant leur vieillisserrient. 

Becherche d e  I'nrotroplne dans les vins. - .\!. Cil. 
BLAlXCZ (Bdletin rie In Socilte' de phn~naacie de Rovdefiux de 
ftivrier 1 Y 1  0 ) .  - On se sert,  depuis quelques temps, de  I'urolro- 
pine ou 1iexarriétliylt:ne-tétraniii~e pour désulfiter les vins ; c'est 
iine opération frauduleuse iiir larjielle l'attention a étS appel& 
par  une r ~ r c u l ~ i i r e  de M. le ministre de  I '-\gri~ulture, qui 
recomr~iande de rechercher I'urotropirie par  les deux procédés 
suivants : 

1"iciciifier forterrient h l'aide de SO"IZ quelques cc. de vin 
et a,jouter un  égal volunîe de hisulfite de  rosaniline i on ohtient 
une coloraliûn violette intense si le vin est additionné d'urotro- 
pine ; 

2Vis t i l l e r  20cc. de vin,  nprés acitliilatiori par  2 3 nouttes de 
SOL11\ recueillir les S premiers cc. distillés, y ajoutcr i cc .  de 
S0'112, puis  3cc.  de hisulfite de rosaniline; on ohtienl la niéme 
coloration violette que  dans le premier essai, si le vin est addi- 
tionnr d'urotropine. 

Ces deux rkactions sont très sensil)les, mais  si le vin n'est 
pils siiffisaminerit itcidifii:, elles peiivent n'étre pas spi:cifiques 
de I'urotropine ou du  moins de la formaldehgde q u i  en dérive ; 
en ei'f'et, on obtient In mêirie coloration avec l'aldéhyde éthyli- 
que,  qui  se trouve dans tous les vins  et  q u i  se  trouve en assez 
grande proportion dans les viris blancs vieux, surtout ceux du 
Sauternais. 

M .  Hlarez a fait de t r k  nombreux essais, qui  lui ont permis de 
constater qu'en opérant conime il 1'3 fait: on peut retrouver 
2 centigr. d'urotropine par  litre lie vin ; la réaction qu'il utilise est 
In coloration rouge-groseille obtenue en ajoutant  du perchlorui,e 
de fer et de l'acide chlorhydrique h iine solution ti& kteiidue 
de ctilortiydrnte de p1iériylhydr;rzirie. 

1,orsgu'on distille un  vin additionné d'urotropine, a p r k  addi- 
tion de SOLJ12, les prernières portions du distillatum contiennent, 
avec l'alcool, l 'aldéhyde éthylique, l'acide sulfureux et un peu 
de  formol;  or, l'alrlt!hyde 6thyliqiie et. siirtoiit l'acide sull'ii- 
reux sont un  obçtücle B la réaction du formol ; mais ce dernier 
corps ne passe pis  intégraleinerit dans les prerritèies portions 
du distillatuni ; i l  passe peridiint tout le teiiips que dure la distil- 
lation. 
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Voici le procédé que suit JI. Hlarez : il prend 5Occ. de vin,  
qu'il additioririe de  10 g o u t l ~ s  de  S0"12 ; il dislille el il fiactio~irie 
le distillatum ; i l  rei;uit les 30 prerriiers cc. en trois fractions de  
IOcc.,  et la quntriéme fraction est de :)cc. II divise en deux por- 
tions la première fraction ; dans l'une, i l  f;iit la rkaction avec le 
hisulfite de rosaniline après acidification ; l'nulre portion est trai- 
tée par 2 iL 3 goutles d e  soliit,ion It,endiir: d e  chlorh~-drate  de phi.,- 
nylhydrazine prépar& extenipor;inkmerit ou depuis peu de temps; 
il ajoute 1 goutte de  perchlorure de fer  officinal et 5 à fi gouttes 
d'HCI. Le liquide devient jaune et reste janne daris la plupart 
des cas, mèrrie lorsque le vin est additionnr: d'urotropine, si ce 
vin renferme en merne tcnips de  l'acide sulfureux. 1.a coloration 
roupgrose i l l e  se produit néanrnoios si la proportion d'urotro- 
pinc est de  JOcentigr. par  litre de  vin. 

L3 fraction no 2 est additionnke cornnie précédemment d e  
chlorhydrnte de phénylhgdrnzine, de perchlorure rie fer et d'llC1; 
si le vin est additionne d'urotropine, la coloration rouge-groseille 
se produit assez rapidernent ; quelquefois elle n'apparaît  qu'aprhs 
5 ,  20 ou I J minutes. 

Les 3" et  4" fractions sont traitiies de  In rncrne manière que  la 
deuxième. 

Voici les résultats observés pour des vins renfer imnt  des doses 
décroissantes d'urotropine : 

Vzn à I0centi.gr. d'urotropine par litre : 

l i e  fraction. Couleur g6nérnlerrient jaune, quelquefois rosee 
avec des vins pauvres en acide sulfureux. 

2" fraction. Couleur groseille très accentuée, apparaissant  nu 
bout de quelques niinules. 

3"raction. Couleur groseille s'accentuant pendant 10 à 15 mi- 
nutes. 

I r e  fraction. Comme pour la 3" fraction. 

Vin a 5cent igr .  d'urotropine par litre : 

Ire fraction. Couleur jaune. 
2e fraction. Couleur groseille presque immédiate. 
3e et  4. fractions. Comme pour la 2'. fraction. 

V i ~ l  à 2cent igr .  d'urotropine par litre : 

i r e  fraction. Couleur jaune. 
2 e  fraction. Couleur groseille au bout d e  5 2 10 minutes. 
3" e l  fractions. Couleur comme pour la 2" frnct,ion. 

Vin h Icenti,gr. d ' w o t r o p i ~ e  pnr litre : 

i r e  fraction. Couleur jaune. 
2' fraction. Çouleiir sroseille faible, augrrientarit pendant 15 

minutes. 
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3 -  et k e  fractions. Corriine pour la 2 fractiori. 
Avec des vins secs. non additionnés d'urotropine, les quatre 

fractions donnent une couleur jaune. 
Avec des vins très sucrés, non urotcopini.~, lei; 3' et 4e frnc- 

tions donnent parfois une couleur jaune-rougedtre, m i s  cette 
couleur ne peut étre confondue avec la couleur groseille c a i x t é .  
ristique du  forrnol. 

Ori p w t  ol)érer directerrient s u r  le viii lorsqu'il contieiit plus de  
2centigr.1/2 d'urotropirie par  l i t re ;  inais il faut  que ce vin soit 
peu coloit': e t  qu'il ne rougisse pas par  l'iictiori seule de l'acide 
chlorhydrique. 

Jaunes d'ueul's ~rt1l ie le ls . -  MI.  HC)ItD.-iS et 'I'0l:I'LAlh' 
(Annules des  fdsifications d'août 1909). - Les ceufs étant érni- 
neinmerit altérxbles, on a eu recours 3 la dessiccation pour eii 
faciliter le tixnsport à gr;iritle distance ; depuis lorigteiiips, on a 
p r i i p r é  I'albuiiiine desséchée, réiul tant  de  Io dessiccation du 
blanc d'wu[ daus le vide. Plus ~ , t ' : ~ : e r i ~ i ~ ~ e ~ ~ l ,  on il tmuvk sur le 
inürclié des jaunes d'teufs granulés ou porphyrisés, e t  cette nou- 
velle industrie devait tout naturelleirierit inciter certains i n d i ~ i -  
dus peu scrupuleux 11 iniiter les jaunes d'teufs en poudre. 

11M. Ilordas et Touplilin ont eu eriti'e les iiinins des kiiantil- 
lons de prnrliiits iiiis en ventr: aoiii, le rioin de  ;,oildm [le ,j/iunes 
~ ' ( B I L ~ S  et n'ayant rien de corrirnun avec les j;tun(:s d'ceufs natu- 
rels.  

Ces produits artificiels se présentaient sous forme d'une pou- 
dre fine, bien sèche, possédant la couleur (lu jaurir cl'cauf; I'ann- 
lyse dde deux écti;intilloris esniriirids a donné lesrdsultats suivants : 

NO I Ii" 2 
Cendres soliibles . . . . . . . l , i 5  3,45  
(:i:ntlres iriqoliihli:~ . . . . . . 4,7,5 6.50 
Matières solubles dans l'éther. . . 2.55 0,10 
Alatieres soluliles dans  l'alcool !)jO. 4 .00  4 , 5 5  

Apri's avoir &té  t r a i t k  par l'éther et l'alcool, ces deux échantil 
lons ont laissé uri résidu insoluble ayant  les caractCr7es des s u b s ~  
t;irices albu~nirioïdes et coiikriarit la presque totalité du culorarit 
jaune. 

Cette sul~stance albumino'ide colorée s'est clissoute parliellernent 
cl;lris l'eau; lu solutioii ainsi obtenue a précipité par la chaleur et 
par addition d'un acide, e t  le p r k i p i t é  fornid a cntrairié avec lu i  
la rriatih-e color:uite. 

On sait que les jaunes d'muf's naturels sorit riches en m;itiére 
grasse ; ils cident a l'éther 91,49 p.100 d'huile d'ceuf, et ils four- 
nissent ensuite iSp .  100 de matières solubles dans l'alcool 2 95'; 
après ces deux épuiserrients, toute la riiati?ie colorarite de I ' m u f  
est enlevée ; tel n'était pas le cas pour  les jaunes d ' m f s  artifi- 
ciels qu'ont exaiiiinés JIM. Bordas et  Touplairi, 
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:\près avoir inciriéi,C le résidu de I'év;ipor;itiori des liqueurs 
ithérées et alcooliques obtenues avcc ces d e u s  éclii~iitilloiis dc 
jaunes d'reufs arlificiels, \IN. TIcirrliis et 'rouplain ont constat6 que 
les cendres ne contenaicnl pas de pl-iospliorc. 

Porlarit leurs i~er:lierclies sur  1 i ~  tiii~tii:ie c:ulor;iritii, ils ont, 
observé qii'elle k~ri i ia i l  des laques avec: les matières alliurnirioï- 
des; ils ont décoinposé ces laques e n  fiiisiint agir  l';ic:ide chlorhy- 
drique pur sur  les piirties irisolubles d:iiis l 'éther e t  l'alcool, e t  
ils ont obtenu ciis~iilc! par  idclilion tl':ili:ool, In tli~coliitiori com- 
plète de la rrii~tière coloriirile? qiii, en biiiri d ( : ; ~ l i r i .  a teint la soie 
en jaune. 

L n  couleur jauiie de 1ii poudre no 1 i i ' i ~  clinngé ni par d t i i t ion  
d'acide, ni par addition d'alcali, taridi; que In couleur de la pou- 
dre nu 2 a viril: au  rouge-orangii par  les acides e t  est redevenue 
jiuna par les ;il(:alis. Cette rlcrnikre riiatihre cril»i~iinte pi+wntnit 
donc les caract?res d'une tropéolinc ; la faible qu:~iitité de pro- 
duit coiiiposan t 1'écki;intillon riiJ 1 n'a pi i s  perinis de c~~ri ic tbi iser  
nettement la coinposition de la rnlitikre coloi~xritc eriiployce. 

Les cendres des deuxéctiantillons éti~ieritconstituéesen majeure 
piriie par ilii phosphate rlc cli;iiix et rlii chloriire de soiliiiiii ; les 
centliw solu1)les ktaierit f'ri~ncheiiienl alcalines. 

E n  definitive. les écliaiitilloiis i~rii~lj-sés étaient constitutis par  
de 1:i caskine, colorée à l 'aide d'uiie iiiiiliiirc cu1or:lnte dérivée de  
la houille. 

3111. Ilorilas et 'I'ouplairi indiquent iin moyen Iiirin siiriple per- 
iriettnnt de proc6der :i uii essai sorniiinire de piiicluitç :inalogues : 
ai l'oii chaul'l'e à urie douce chaleur la p u d i e  d'crxf riaturelle, en 
a ~ u i t  soin de la iiiettre clans uri flacori bouché ii l 'émeri, on cons- 
tate qu'elle dégage une odeiir su i  generis; les poudres artificielles 
conma ctilliis que MM. IIordii; et. Souplain ont  eues enl.i,e les inains 
di'ga;.ent une odeur caractérist,ique de lait a igr i .  

Pré~ence d o  bore tliirin lerrvinn d'Algérie. - 11 111;- 
G.UT (Comptrs rendus d e  1'Acntliniie iles scitvices d u  2 3  mars 2!110;. 
-- Ori ü déjù signalé lapréscncc du  bore dans  des vins de  diverses 
pro\-eriiinces ; JI. Uugast a fail la riièiiie coristiltatiori daris des vins 
d'.\lgkrie dont l'authenticilé et la pureté n'étaient pasdiseutables. 
I I  a recoiiriu égalenient la préscrice d u  bore diiris les divers orga- 
nes d e  lit vigne, iiotarnrrierit dans les cendres des s:~riiierits, des  
pellicules et  des pépins. La proportion est  reliiliveirierit l'orle 
dans les pellicules e t  les pkpiris. 

11. L)uç:ist a decelé la présence du  bore par  le procédi: suivarit : 
on Cvaporc Ii0cc. de vin daris une  capsule de platine ; on inciriCr(: 
le rksidu à basse tciiipkratui~e pour a t k i n d r e  le rouge soiiibre 
les cendres blariclies uirisi obtenues sont iritrotluites dans u n  bal- 
lon d'environ 100cc. avec 2cc. de SObH%t 8cc. d'alcool rriéthy- 
lique pur ,  qu'on itjoute eri tl(:ux fois eri lava111 la ctlpsule; on 
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adapte le ballon h uii réfrigérant, e t  I'on distille A feu nu jusqu'à 
apparition de vapeurs hlancbes dans la capsule de platine qui 
sert h recueillir le distillaturn; le bore est entraîné h l'état d'kther 
iriélhyliiurique ; on poile 1;i capsule d a i s  une pièce obscure, et 
I'on enflamiiie le liquide; M. Uugast a observé une coloration 
verte de la flûiriine dans tous les vins d'Algérie qu'il a essayés. 

h l .  Dugnst s'est assuré préalablement par  des essais à blanc 
que l'alcool iiiéthylique ct l'acide sulfurique ne donnaient pas de 
flarrirrie verte. 

L'npliroiiiéti.le pour recoriiin?Cre l e  inouillapc des 
vins. - M. RI3'ALI)O-BIN.1G il1 (A~u~cdes des / i l l s i / i c n t ~ o r ~ s  de jan- 
vier 2910). - L 'nyh~~os i t e  est la propriété inhkrerite à certaines 
substances de produire une iiiousse persistante par  l'agitation, et 
I'uphrom?lrie est la mesure de cette proprikté. Cne substance est 
plus ou moins aphrcuse, suivarit qu'elle produit une rriousse plus 
ou moins forte, persistarit plus ou riioins lorigteirips. Le degré 

1 00 
aphrométrique d'une substance est le quotient - , A étant le  

h 
noiiibre de cc. de liquide riécessaii,e pour niaintenir d;ins 100cc. 
d'eau une mousse persistante pendant une deini-heure aprés une 
agit;ition d'une minute, moiitre en main. 

11. Binaglii s'est livré il l'étude de  cette propriété, et il a iiiiagirii 
un  appareil constituii! par  un  agitateur rniicanique permettant de 
donner a u x  ailettes dont est pourvu l'appareil un riiouverrieiit de 
rolalion qui peut atteindre 570 tours à 13 rniiiute. Le niatériel q u i  
accompagne l'appcreil consiste en cinq rkcipients cylindriques 
d a n s  lesquels on introduit le liquide dont  on veut rechercher le 
degré aphroiiiétrique, liquide qu'on mesure i i  l'aide de pipettes 
d e i , ? ,  3, 4etEicc. 

Pour  déteririirier le degrti nIitir&u:trique d 'un  yin,  or1 rriet dans 
chaque rkcipient 1 ,  2 ,  3: 4 ,  3 cc. de cc vin, e t  I'on corriplhte 100cc. 
avec une solution aqueuse de tannin l'éther p u r  (1 g r .  par litre 
pour  les vins lilurics, Og.75 pour les vins rouges). On détermine 
successiveinent le degré :tphroinc!trique des cinq écharitillons, en 
ayarit soiri de  noter l 'heure de la fin de ehaqiieessiii, de manière 
& conriaître I'échaiitillon qui le premier donne une  mousse persis- 
tant  pendant une demi-heure; si la mousse persiste dans tous les 
flacons, il faut  recoiriiriencer I'experience e n  prenant  des quanti- 
t h  rrioiridres de vin. 

L'agitation rtipide d 'un  liquide a pour eff'et de  détruire I'équili- 
hre physico-cliiiuique des substances organiques non dyalisahlps, 
e t  la rriousse qui  se forme est due H l'effort des  molécules pour 
vaincre la tension superficielle du liquide. Cet équilibre inolécu- 
laire se rétablit Irritenierit, et la iiiousse disparaît  si  la cause per- 
1urbati.ice cesse. 

I I  en i4sullc que la rnousse d'un v in  est proportionnelle ii sa 
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richesse en substances organiques non dialysables, c 'est-&dire 
que son degré aphrornktrique est d 'autant  plus élevé qu'il contient 
plus de substances d no tanniques et  qu'il est plus coloré. 

M. Binaghi a constaté, après avoir expkrirnenté sur  des vins  
sardes, que le degr6 aphrométrique, s'il est invariable pour u n  
vin d'une région donnée, baisse lorsque ce vin est mouillé ouviné,  
ce qui s'explique puisque, dans  ce cas, la concentration en siibs- 
tances organiques est  diminuée. Le degré aphrométr ique s'dève, 
au contraire, si le vin est  additionné de  substances colloïdes tel- 
les que gélatine, tannin,  etc. 

Ilonc, s i  l'on fixe, pour  chaque pays,  les limites entre lesquelles 
peut osciller le degré a p h r o ~ n é t r i q u e  d 'un vin, il est facile de  
reconnaître si un  v in  de  cette région a été mouillé, viné ou addi- 
tiorin6 de substances colloïdes. 

Cafë 'étléc~f6lnC. - M. B-lltDET (Socibti de t l~irapeu/iyur, 
séance du 11 m a i  2910. - Le café vert contient de  0,07 à 0,8 
p. 100 de caféine libre, mais, après  la torrëfaction, qui  niet en 
Iitwté de la caféine par  sui tede la transfûimation du caféotannate 
d e  quinine et  de potasse contenu dans le café, il en renferme de  
l , d  ?I 2 p. 200. Or c'est IL une quantité considérable pour certaines 
personnes, et surtout pour les artério-scléreux, B cause de  I'aug- 
mentatiori de la tcnsion artérielle que détermine la caféine. Il y a 
donc un certain intérêt pour les personnes qui airrient le  parfum 
du café à erriployer u n  car6 décafëiné, d'autant plus que  l'infusion 
obtenue avec ce café a la propriété d'activer la digestion. 

Dans le courant de  ces dernières années, on a mis en vente, en 
:\llemagne? un cafi! décaféine qui  a eu u n  certain succès et que 
les iriCdecins eux-rric'mes ont recorrimandi; ; mais ce produit est 
peu connu e n  l'rance ; d'ailleurs son prix est très élevé h cause 
des droits de douane dont il est frappé. 

JI. Bardet présente u n  café décaféiné et préparé en France par  
JI. de Laire, qui  lu iadonné  le nom de  S a d a .  Ce caféa une odeur 
a g r h h l e  et ne contient pas ~ ~ I i i s  de  9,02 p .  100 de caféine. 

Pour obtenir ce résultat,  le café est d'abord soumis k un traite- 
ment chimique, qui fait gonfler la graine et qui permet ensuite l a  
pknélration des liquides dissolvants (éther, benzine, chloro- 
forme, etc.). Ces liquides enlèvent la caféine, et il suffit ensuite 
d'dtuvcr le café pour  que le liquide extracteur soit volittilisé. 
Lorsque le cafk ainsi traité est soumis à la torréfaction, il contient 
encore assez de caféotanna te pour donner une quantité de caféone 
suffisante pour aromatiser le café. 

h la suite d e  cette coriirnunication, MM. Chevalier et Perrot 
ont présenté quelques objections tendant ZL faire observer que les 
principes aronialiques du  café possèdent des propriétés aussi 
excitantes que la cirfëincet que,  par  conséquent, le café décaféiné 
rie ~ m k e n t e  que des avantages probléirintiques. 
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M. Eardet a répondu que,  depuis plusieurs annies ,  il avait 
reconiinantlé l'usxge di] café décaf'einé à u n  assez grarid nombre 
de pwsonnes chez Icsq~iclles le cafi: ordinaire produis;iit de l'ex- 
citation C I  (le I'irisoinriie et qut: ces inconvb,nit:rits oiit kt6 suppi,i- 
més I'eiiiploi di1 café décaféinC. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Essai des ~olutious de  cyanure et des résidus de 
levage comteiiaiit d e  l'or. - M. .i. \I'llI'l'nY  JOUI.?^. c h m .  
m e t .  a?ld. min. Soc. S .  A f r i ca ,  1909, p. 134, d ' a p r k  Jozlrn. o f  Sac. 
of 'çhem.  Iiuiustr!~, 1910, p .  02). 2 8  essny-toizs (583cc.3) de liqueur 
cyariiirke sont ;i$tés avpc 13 h 20ct:. d 'une çnliit,inn de siilS;ite clr 
cuivre ci.istullis6 à l3p.100 ; on acidifie: nvoc environ 7 8cc. de  
SO'+Il"l : 3) ; on ajoute 25 2 30cc. d 'une  solution (le siilfntc d e  
soiide cristallisé à 10p:l00,1:t l'on agite pendant  5 h 10 iiiiriiitcs; 
le précipité, après  filtrat,ion, ~t séché et  fondu avec 2 esscc!l-1on.s 
d e  borax, 1 essn!l-ton de litharge et une quant i té  suffi.antc de 
réducteur pour  donner un bouton de 20 gr. 

I x s  FilUS, les lioucs, les sulutioris coriteriant peu ou pas dc cya- 
nure  ou de ferrocyanure sont d'ahoid rendues fai1)leiiient alcali- 
ries, puis or1 i ~ j ~ i ~ t e  une qnarititk de cyiriiire de manière ii avoir 
0,1p.100 d e  cyanuri: rlc pot:rssiurii et  3 i A gou t tw d e  feri*iic~n- 
niire de potiissiuin ; l'essai est teriiiirié coiilme de coutunie. 

Li1 perte particlle d'or dfssous, duran t  le séchage cles ])oues, 
est évit6e p a r  u n  çemhlal~lc, h i t e m e n t  au cyaiiure exécxtc? pri'a- 
I;ihleriiciit au skchage. 

M. 11. A .  IVhitc: d i t  qu'il a obtcriii des résultats satisfaisarits eri 
:+joutant qiielques gouttes d 'une  solution de f'errocyimure di: 
potassiurri à 511.100 Ir. 80 essi~y-tons dc  solution, puis ajoutimt 
urie «ii:~ritité suffisante d c  solution saturée acide de chlorure ciii- 
vreux pour  décolorer le prkcipité de ferrocyanure cuivrexs 
c~htcnii. 

.lpri:s agitation vigoui,cusc, on ajoute encore du chloriirr: cui- 
vreux: ce q u i  fait 1-ivt:iiient rasserri1)lcr le précipité. Le chloriiril 
cuivreux est obtcnu en  saturarit 11CI avec d u  sulfate de cuivre rt 
rét1uis:int la wlut ion avec du cuivre rii~1;~llique. 

1'. T 

Uosage éleetroly tique d u  plomb. - RI. 11 .-J . -S .  s.\?;I) 
(F i rudn!~  S u c . ,  1'309, d'aprks ,lo!cm. of Soc. of'cl~eul. I d u s t r y ,  I'c) 10. 
p. 47). - L'aiiteur a constaté que  plus la tempkrature est é l evk  
et plus In derisitédu courant est petite, plus le iii:pOt est cohéreiil. 
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On doit éviter une trop grande quant i té  d'Az0311, e t  i l  est sprJcia- 
Ieincnt important de chasser avan t  i'élcctrolyçe tous les oxydes 
iriférieurs de I'azute par  évnporatiori h siccité de l'électrolyte. La 
teniperature sera maintenue au-dessous de 9 ï 0 .  De gi-andes quan-  
tités de nitrate d'arnnioriium piir;iisserit rendre le prkcipité de  
peroxyde non adhérent ü 300' envirori. Le pr6cipité p e ~ i t  abçor- 
t~er de I'kiuinidité dans unc ntriiosphhre huiiiide. 

La meilleure ~ i ia r i i im d'ohtciriir un précipiLi bien sec est de le 
1;ivei. h l'alcool et B l 'éther, puis de le sécher rapidement dans la 
flaniiut: d'lin briileur Buriseri . 

A une ternp6rature de 90° et avec un  courant de cinq ampères, 
le f x t e u r  de conversion est 0 ,863 ; avec u n e  température d e  
!)Su à 97" le facteur est 0,863. 

1'. l'. 

Uosage voluiiiétrique do iiiangmiiese. - RI \\'. IIElBE 
(Stuld u n d  Ezsen, 1!J09, p .  1 9 2 1 ,  d'après Jozun .  of S o c  of (hem 
lriduslry, 1910, p. 114). - L'auteur discute cri d&tail les rriétho- 
(les de dosage par  le periiii~ngariate de  potassiuni e t  par  le per- 
>.ulfaLe de soude et ne trouve aucune ditYérence appréciable dans  
leur exactitude. 

I lans 1'oxyd;ltiori préliininaire par  le chlorate de  potassium, 
;ifin de dktruirx 11:s dcrriiéies trncrs de chlore, il ajoute 2 ou 
3 gouttes de chlorure stanneux, jusqu'à ce que  l'odeur de chlore 
ait disparu;  puis, dans  le cas oii u n  léger ex& de chlorure 
stanrieuu aurait  formé un sel ferreux, il ajoute de l'eau oxygénée, 
tlorit l'excès est dktruit par  l'ébullition. 

L'auteur adopte le c1iiffr.e 0,2932 coliline rap1)orL entre le man- 
p 1 6 w  e t  le fer, suivant  I'equiition : 

La solution de  permanganate de  potassiuiii est titrée S. l 'aide du  
sulfat.e t~niinoniaco-iriar~gi~neux recristallisé 

L'exiictitude du  procédé dépend de l'addition d'oxyde de zinc ; 
plus il y a d'oxyde de zinc eri ex&, plus faiblc est le chiffre cle 
rriariganCse trouvé . 

L u  solution doit étre presque aussi neutre que possible, et 
pluttit faihlerneiit acide c~u'alcalirie. 

Sur un voluiiie d6fini de liquide, on prélkve un  volume corres- 
pondant à 2 gr.  pour les minerais à 3 ou 4p. i00 et 2 Ogr.2 pour 
les iiiinerais de i~iangarii:se, e t  des quantités correspondantes pour 
les alliages pauvres;  on dilue k 450cc. (en cas de présence de 
lieaucoup de fer) ou h S50cc. (lorsqu'il y a peu de fc r ) ;  on ajoute 
Lissez d'oxyde de ziric daris It: cas de fonte, à cause de gros flucoris 
d'hydrate ferrique qui se loiment ; on  essaye au  papier de  tour- 
nesol ; on fait  bouillir, puis on titre en agitant frLqueiniiient. 

P. T. 
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Tltrage d o  permanganate de  potannlnm dans le d o  
saaednferparlainéthodede Reinhardt.-JI. KIïYI)EIt 
(Stahl und Ezsen, d'après Jounz. of Soc. o f  chrrn. I n r d i d y y ,  1910, 
p .  454).  - LP Comité d'analyse de l'Association allein:mle d e 9  

aciéries et fonderies a décidé que le titrage devait être fait dans 
les 111êr11es coridilions que les dosages. 

Coriirne substance type, les sels ferreux sont rejetés i cause 
de la variabilité de leur eau de cristallisation et  de leurs irnpu- 
retés. 

Les fils de clavecin peuvent ne pas Stre hornogknes ; le c;irl)ciiie 
qu'ils contiennent est nuisible, quoique, par  Urie oxydi~tiori p h -  
lahle ii l'aide d'une solution concentrée de permanganate depotas- 
siurri ou de chlorate de  potiissium, avant  la réduction p;rr le 
chlorure stanneux, on puisse faire disparaître cet inconvénient. 

Le fer klcctrolytique est difficile U préparer,  mais on peut l'oh- 
k n i r  pur ,  et il dnnne, eri solution siilf'urique, avec le p e r i m r i p  
nate de potassiutri, des résultats identiques à ceux obtenus aver 
l ' o x n l a t ~ d e  sodium de  Sorcnsen. 

I,e fer provenant du peroxyde de fer rkduit p:rr I ' h j d r q i n ~  
dorine aussi des résultats identiques. 

Ce Cornit6 d'analyse avait demnndk k I:i maison Kiihll,aiiin dc 
prkparer du  peroxyde de fer pur .  Les premiers Echaritillons con- 
tenaient 69,8G p.100 de fer, au lieu de 69.95, chilfre théorique. 

Tl'autres échantillons, au contraire, diffiraient de quelques 
dixièmes p 100. 

J,e prncédk suivant n 6tti pr6coniçCt . du  fer ou de l'acier ;russi 
p u r  be possible est dissoils dans HCI, peroxyrl6, puis dissous 
dans I'bther ; l 'éther est chassé ; le chlorure ferrique est réduit 
par  l'hydrog$rie sulfur6 ; le soufre est séparé par  filtration, puis 
la liqueur est p o r t k  h l'ébullition avec un  excés de S04119 ; on 
laisse c:ristnlliser: les cristaiix sont lavés à l'eau et reilissous 
dans l'eau, puis le fer est précipit8 p a r  I'oxnlate d';iinrrioniurn; 
l'oxalate ferreux est lavé, puis calciné jusqu'à poids constant ; on 
rSduit ensuite par l 'hydrogcne; on dissout dans  SO*H< et l'on 
obtient ainsi u n  oxyde de fer doririant de 69,86 h 70,00p.200 de 
fer suivant les operations. 

Le même oxyde, titrC p:ir la inPthode de Ilcinhardt,  donnp, des 
résultats didérents, avec lemêirie opérateur, d'une quantité con- 
stante, mciis, avec difrbrents opérateurs, on peut obtenir 0 , 4  i 
1,0p.100 de diffkrcnce siir le vrai poiircentage. 

Les details de la iii&hode d e  Reinhardt ,  telle qu'elle es1 
emplogCe par le Comité, sont les suivaiits : 

Urie qwi~i t i l é  de In sul)stancc t' pe coritenanl Ogr.30 à Ogr.3; di, 
fer est dissoute dans  25cc. d'llC1 ( D  = l , l 9 )  dans un vase de 
300cc. couvert d'un petit entonnoir ou d 'un verre de montie. l > i  

c'est du fer riibt:il, on ajoute assez de  chlorate de potassiuni pour 
l e  peroxyder totalement). 
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La solution est tivaporée h douce température à l a c e . ,  pu i s  
portée B l'kbullition pour c h a m r  le chlore ; on lave l'entonnoir 
avec AC1 ;1 : 3), puis on füit bouillir, et l 'on réduit p a r  le chlo- 
rure s tanneux;  aprils ict'soidisserrierit, on ajoute 25cc. de solu- 
tion de chlorure mercuriqiie ; après une minule de repos, la solu- 
tion est verske dans  une capsule de porcelaine contenant 2 litres 
d'eau, puis additiorinke de 60cc. de  solution de sulfate manga- 
neux qu'on a rendue jiiste rose par  leperrnangnnate, puis on titre 
jusqu'k faible coloration rose. 

1'. T .  

Dosa&eclu vanadiuni d a n s  les prodoitsm&tcilIur& 
quen. - 11. Il.-F. W:\TTS ( ï ' ~ m s .  West. Assoc. Teck. cliem. a d  
?net. 13U9, p. 1114, d'après Jozirn. of Soc.  o f  chem. Industry,  1910, 
p. 93). - Pour les produits pauvres eri silice, on pCse Ogr.25 à 
l g r .  de l'échantillon finecnerit pulvérisé, qu'on mélange avec 
3gr. de peroxyde de  sodiiiiri dans u n  creuset de nickel; on reeou- 
vre avec l gr.  de peroxyde, et l'on cIiaiifYe pendant 3 ou  4 minu- 
tes ; après refroidisçenient, on introduit le creuset e t  son contenu 
dans a50çc. d'eau froide; après  dissolution, le creuset est enlevé, 
et la solution est portée k l'ébullition pendant  qu'ori fait  passer 
un courant de CO2;  on filtre e t  on lave avec une solution diluée 
chaude de  carhonatede siidiurri ; on ajoute uri léger excès d'Az0311 
nu filtratum ; on fait bouillir et l'on neutralise par l'acétate de  
sodium ; le vanadium est ensuite précipite par  l'acétate de  plomb; 
'le vanadate de plomb est filtré, dissous d a n s  une petite quantité 
d 'AzO?Il  dilue, e t  le plomb est précipité p a r  addition de  10cc. de 
SOL1l2 i:oncent.rt': ; on évapore jusqu'k forrniition de fuirlées blari- 
ehes; on dilue et  I'on filtre ; le filtratum est porté à l'ébullition, 
puis réduit par  le sulfite de sodiuiil, et S 0 2  est chassé par  l'ébul- 
lition ; la solution chaude, exempte de  SO" est titrée p a r  le per- 
manganate de  potassium. 

Le îacteur pour  le v:midiurri est trouvé eri iiiultipliarit le f:tc- 
teur fer p a r  O.l!16. S'il y a de l'arsenic, il est nécessaire de le 
séparer au  prkalable. 

Les minerais peuvent &tre attaqués par l'eau régale ; la silice 
est f i l t rk ,  et le filtratuiri est versé, c n  agitant eonstsminent, 
dans une solulion chaude de soude caustique jusqu'à neutritli- 
sation ;L peu près complète; on sature avec Cos ,  et I'on continue 
eonirne précédemment. 

P. T .  

Analyse d o  silicioiii eoiuriiercicil. - liJ1. L. \\.:ElSs et 
T. EX(iELH:\RI)ï  ( Z e i t .  f .  unorg. Clbenlie, 190!), p.38, d'après Jown. 
o f  Soc. o f  clicm. Iriduslr!y, 1910, p. 86). - On fond 0gr .3  de  sili- 
cium avec 10gr .  de  carbuiiûte de  potassiuin et d e  sodiunl et 
Ogr.5 de nitrate de  potassi~ini ; la rrioitic'. d e  ce mélange sert a 
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enrober les parois du  cwuset ; on chaufre doucement jusqu'i 
cessation d u  ddg:igemerit de saï;, puis forternent j~isqu'k fusion 
limpide, 

I)e cette nianière, I'attaqur: est compli:te, et le creuset n'est pas 
sensiblement altéré. 

P. T.  

Ainalyse des nitrltcs. - JI. A .  SiZNIN (Jmcrn.  I ~ U S S .  p l ~ g ~ .  
chern. Ges., d'après J o u m .  of Soc. of cl~em. liirl., 2909, p .  I 2 ' d ) .  
- La methode est basée sur  l'action des nitrites sur  le ctilorhy- 

drate d'hydroxylamine : 

On dissout environ Jgr. de nitrite dans un  litre d'eau, et l'on 
préleve 2Occ., qu'on chauffe pendant 3 à 8 minutes avec 20 cc. 
d'une solution titrée de cblorhydr;ite d'liydrnxylriiriin (environ 
10 gr .  pa r  litre) jusqu'ü cessation de dégagcinent de gaz. 

Après refroidissement, l'excès d'hydroxylamine est titré par la 
soude caustique S/20, en employant coriirrie indicateur la phénol- 
phtaléine. P. T .  

Dofiage voliiniéti-ique d e s  salibtes. - 11.-D. 111'1'- 
CIII.:LIA el C. SMI'I'II (Cheln. Soc. PTOC., 2 909, p. 291, dlaprésJouru. 
of S o c .  of ch rm.  I I L ~ Z L S ~ T ! ~ ,  1910, p. 47). - La rriélhode cousiste i 
ajouter un petit excès de chlorure de  baryum N/3, en détruisant 
les acides minéraux par  I'acCtate de  soude, ajouthnt un excès de 
solution de'biciiroriiate d'arrimoniiirri N/10 et cornplétant 100 i.c. 

Lorsqiie le prkcipité s'est dCposé, on prCl9ve 25cc. du 
liquide linipidt: surnagearit, qu'on titre avec urie solutiori de sul- 
fate dou1)le de fer e t  d'ammonium 5/20,  en employant comme 
indicateur le ferricyanure de potassium. 

P. T. 

Dosage da  titane dans les calcah.es urglleor. - 
MM. 11.-M. I:T,IAI:\SN et ,1.-IV. BOYT:,Ii (Chem. mg. ,  I90!1, p. 303, 
d'après Jown. of Soc. of cl~em. l n d i l s t ~ y ,  1910, p. 'JO). -- I I  est 
intiiressant parfois de déteriiiiner l'influence exercée sur le ciment 
par des éliimerits ordinairement nég1igi.ç par  l'analyste. Pour le 
dosiige d e  l'acide titanique, on opCre ainsi : on prend Ogr.3 d u  
produit fineiiicnt pulvirisii, qu'on cliauffe dans  un  creuset de pla- 
tine pendant 3 rninules, d'abord s u r  u n  bec Ilunsen, puis nu c h a -  
lumeau. afin de tliitr~iire les iiiatii:i.es organiques cl les carbona- 
tes ; le produit gril16 est écrasé au niortier d'agate, avec d u  
pyrosulfale de poksst:, puis  fondu soigneusement sur un  bec Bun- 
sen pendant une heure ; In masse fondue estreprise par 150cc. r i t :  

S O q H P  dilui: ( 2  : d ) ,  puis portde i l'éliullition pendant 20 minutes; 
après  refroidisserrierit, le rriiY;lrige est étendu h 200cc. avec SoiII' 
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dilufi, puis agité pour stilpirer les crisl.aux d c  çulfi~tc de chaux ; 
on prélève alors 100cr. par filtri~tioii cl,lns un tuhe de  Yessler. 

Le titane est alors estiiiii; p i r  do.;iig~coloriiiiCtriclue p;ir l a  
iiiétliode de \Veller, en coiiil)ariint la co1ur;ition jauiic: olitenue par  
addition d'eau oxygi.riéi: avec des t y p s  coriteniiiit des qiiaritilés 
connues d'acide titanique. 

Les solutions types sorit préparées B I'aitle  LI flnoiuie double 
de potassium et de t i tx ie .  

Le vanarliurii peut tlnnrier une coloriltiori diins ces c:oriditiniis; 
dans cc: cas, a p i h  ~ I I P  l i ~  roIorii/i[111 1~ été k \ - i i l u k 3  on iijoi11.e une 
goutte d'ncirleIluorliÿriiique dans le tube, et 111 co1or;~tion doit dis- 
p ~ i i i t r e  de suile; dans le cils contraire, la colorütion restarile 1:st 
due ou vanadinni. 

P .  T .  

Soiivelle rCnction d u  t i tane .  - JI. 1'IC.\I111 (,!hl-ichti: 
d .  de i r t s .  clirm. Gescl., 1909, p .  434.3). - On sait q u e  les sels de  
titane donnent ;ivec I'iicitle ox~il ique iine coloration jaune .  Cette 
rkictiori est bciiiicoiip iiioiiis int.t:ns(T i~vec: la pgroc::ilkchirie ; 
niènie daiis les solutioris trCs éteritlues, elle est 23 i 20 fois plus 
sensible que la niaction a r e c  l'eau oxygénée. 

-1. 13 

iionnge dr I'neicle t i tnnlque dnner I'ilméuite. - 
JI. I ~ O E R  (Jou iw.  of' Soc. of' chem. l n d u s t i ~ ~ ,  111119, p. 1-52'). - 
On fait fondre 0 g r . 5  tl'iliiieiiite trks fineiricnt pulvériske avec 
10 gr. (le ci~rbonatc de soude, d'nl)ord sur  un  bec Buriseri, puis II 
l'aide du cliüluiiieau pendiirit une deiiii-hcure. Le produit h n d u  
est versé dans ririe cnpsulr: de platine, refimirli, puis versé rl;ins 
un vase coiiiclue avec 50 cc. d ' e ;~u  ; on Iirisse en repos pendant 
17 heures Le Lillrütuiu contenaiit le produit insolulile, formé de 
titaiiate de soiide, d'oxyde de fer, (le chaux,  de iriagnksic, est fil- 
tré et lavk i l'eau froide ; puis, cri perîiirit le filtre, on introduit le 
rksiclii dans un vase rie 1 l i t r r .  

Le vase conique et le creuset sont rincés avec un niélnnçe 
chaud de SOLL12 -+ IlCl dilués. Ide Litilriate de soude ou l'oxyde de 
fer non dissous reste daiis le flacon ; or1 les porte à 1'~lriullitiori 
avec un  peu de S04L12 dilué jusqii'b ce que le liquiile devicrine 
linipide ou que le précipité soit t i luic ; o n  rc:l'roitlit ensuite, puis 
on alc:iliriise faibleirieril la solution par  la soude caustiqne . on l n  
rend ensuile fait~leincnt acide par- SWl12, e t  erifiri o n  ajoute 
lOOcc. de  solution saturée de  S02 avec suflisarriiiient d'eau 
1)ouill;intc pour  obtenir lin volume cle 750 cc. ; on fait alor? 
l~ouillir pendant une heure,  e t ,  après atlclitioii de 20 cc. d'acide 
sulfurcrix, un Iaissc: ilép~)çer le précil~itb d'acide titanique ; or1 

filtre ; on  liive il l'eau I~ouillarite ; un si3ckie e t  on iricirière. 
Il est essrntiel que  le fer soit coiiiplèl,crnent réduit. par  l'acide 

sulfureux. P. T. 
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- 280 - 
dmalgses d'eaxénite. - MJI. O. HAUSER et F. R'IRTII 

(Br , . . ,  1909, p. 4443, d'aprés Joiiv. of Soc. of chem. Indzlstry, 
1910, p. 86). - Des 6chantillons d'euxénite de difrérentes prove- 
nances ont donné les résultats analytiques suivants  : 

l'cntoxyde de niohiurri . . . .  
I'entoxyde de tantalc. . . . .  
O x y d e d c t i t a n e  . . . . . .  
Zircone . . . . . . . . .  
Oxydt! d'étain . . . . . . .  
Acidrturigstiijue . . . . . .  

. . . . . .  Oxyde tl'iirariiuui 
. . . . .  Oxydedc thor iu rn .  

. . . . . .  Oxyde d'yttrium 
. . .  Oxyde de ctriurri. Sa. D i .  

Alumine . . . . . . . . .  
Protoxyde de  fer . . . . . .  
Chaux . . . . . . . . .  
Magnésie. . . . . . . . .  

. . . . . .  Oxyde de ploriib 
Perte la calcination . . . . .  

29 00 
1 . o i  

4 . 4 3  
D 

0 . 1 1  
traces 
5 .  (i4 
4 . 6 0  

27.32  
2 . 4 5  

traces 
1 . 3 7  
0 .  80 
0 . 0 8  
0 . 4 3  
P .  87 

- 

iodai-e iiiereariqae. - SI. E .  JJARSH (Chemist a n d  Driig- 
yist, 1910, 1, p .  83). - Lorsqu'on traite par  l'éther u n  mélanae 
en proportions nioli?culairei, d'iodure de mercure et d'iodure d c  
potassium, on obtient une solution incolore, qui se sépare en 
deux couches; l'inférieure est le curnposk IIgl, ?KI, 3(CsH5)%; la 
couche supérieure est de l'éther. 

E n  6ludiant la réaction avec les autres iodures alcalins, 
on constate que celui de lithium donne une combinaison avec 
6 molécules d'éther. Les iodures de  calcium et de rubidium ne 
donnent. pas dc, combinaison. A .  D. 

Dosage de la créatinine par la  méthode eolorinié- 
trique de  Jaffé. - M .  A. CHARTON CIIAPM.i,2S ( ï 'hrAnt i ly t ,  
nov. 2909, p. 473). - En 2886, Jaffé (1) a montré  que, lorsqii'd 
une solution de crgatinine on ajoute une solution de picrate de 
soude ou de  potasse contenant u n  excès d'alcali, on obtient une  
coloration foncke r o u p o r a n g C .  D'après l 'auteur, cette coloration 
serait due,  nnn R. la formation d'un picrate de  créatinine, car CE 
composé, ainsi que les picrates doubles de créatinine de potasse 
ou de soude, sont des sels jaunes, niais à In rkduction d e  l'acide 
picrique lui-niênie par  la créatinine. 

(1) Beifschr. physiol. Cheni , 1886 ,  no 10,  p. 391. 
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Dans le mSme travail,  l 'auteur signale aussi que d'autres 
composés peuvent donner la inêrrie coloration, par  exemple I'acé- 
tone, le glucose, etc.; le  tahlmii siiivant indique ces ~iihstiincciç 
avec quelques remarques spéciales pour chacune d'elles : 

Substances 
- 

Chlorure de titane. 

Acétone . . . . 
Hydroxylamine , 

Aldéhyde . . . 
Glucose . . . . 
Lévulose. . . . 
Jlaltose . . . . 

Formaldéhyde . . 
Urée . . . . . 
Benzaldéhyde . . 
Tannin . . . . 

Acide gallique . , 

Hernttrques 
- 

. Iléductiori coinpléte et  instantanCe à 
froid. 

. R6diict.ion rapide froid. 

. Réduction iriimédiate B froid. 
id. id. id. 

Réduction lente à froid, mais assez : rapide h chaud. 
. R6ducticin irninkdiateh chaud,  

mais  cependant l'action est moins 
active que  celle d u  glucose ou du  lévu- 
lose. 

. Iléduction à c h a u d .  
id. id. 
id. id. 

. Réduction à chaud,  mais ce coniposé 
doit être employé en grand  excès. 

. Rbduction plus rapide que celle du tan- 
riin. 

Sulfure d'ammonium Réduction trks rapide. 
Hydrogène naissant.  

' Ces cornpos6s doivent Stre ernployés en 
Etain et  acide chlor- liqueur acide, l'alcali ne devant étre 

hydrique. Hydrure ajouté qu'ensuile. Daris les deux  cas, 
depalladium. . . l a  coloration rouge-orange est rapi- 1 , dement produite. 

Poudre d'aluminium . Rkduction rapide. 

La rdduction de  l'acide picrique peut se produire en trois éta- 
pes et donner : lVi'amino-dinitro-phénol ou acide picrami que ; 
2 0  le diamino-nitro-phénol ; 3' le triamino-phknol. Les deux 
premiers corps donnent naissance à des sels alcalins très color&, 
tandis que le troisième rie donne au'cun dérivé colore avec les alca- 
lis ; c'est pourquoi il est essentiel d'opérer avec un excès d'acide 
picrique pour éviter la formation d u  triamino-phénol. 

Ces faits montrant que  la réaction est très complexe, Charton 
Chapman a repris cette Btude pour déterminer les conditions 
expérimentales dans  lesquelles il est necessaire de se placer pour  
obtenir des résultats comparables dans  le dosage de la créatinine 
par cette méthode ; de plus, il a répété les cxpérieiices de Emmet 
e t  Grindley (1) e t  celles de Folin (2). Ce dernier a montre qu'une 

(il Juurn. biol. Chem.. 1907, no 3, p .  491. 
( 2 )  Zeits.  fur phys. Chem ., 1904, no 44, p. 223 
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solution de hictirorri;it~: ile potasse contenant pilr litre 2 4 g r . X  (le 
c r  sel, exaniinPe dans Ir: coloriiriètre de Ouboscq sous une i;p;iis 
sein- de 8 rriilli~n., ~oïri:sponrl comme intensittl: ii ilne dp:rieseiir d e  
Hinilliin.l d'une sollition dc créatinine conteriniit 2Oniilligr. de c e  
composé par  XOcc.  et tr;iit>e par  l'acide picrique avec excPs 
d'alcali. 

En opérant  a r r c  de 1:i crCntiriirie ;iiissi pure qiie possible, 
(:hapinan a reconnu que les résultats iridiqucs par  Polin étaient 
parfi~iternerit e x x t s  i t  qu'il est plus a ~ a n t a ~ r u x  de prendre 
comme type iiric. solution de hichroinate de pot:isse plut0t qu'une 
solution de créatinine. 

En rRsumP, voici coininent on opkre pour doser la créatinine 
d:ins u n  extrait de viande : 

On prépare une soluiion ii 10p.100 de l'extrait dans l'eau 
distillée ; plusieurs prises d'essai de IOcc. de  cette solution sont 
placées dans une siirie de  héchers, e t  IL chacun d'eux on ajoute 
IOcc. d'lIC1 normal, puis  on chauffe pendan1 une demi-heiire 
dans  un autoclnve h 1200, d e  mnnikre h convertir la crnatine en 
créatinine. 

Au contenu d e  l'un des h k h e r s ,  refroidi à 207 on ajoute 30cc. 
d'une solution satur ie  d'acide picrique et l5cc .  d'unè'solution de  
soude ranstiqiie ii I n p  100 on at,tend pend;int h i n u t e s ,  et  le 
liquide coloré est étendu h 5OOcc. ; on examine au  colorimétré 
Duboscq cette soli~liori en la comparant avec la solutiori de liictlro- 
mate de potasse dont i l  a été parlé et qui  est pkicke dans I'appa- 
reil sous une épaisseur de RiniIlim. De 1:1 lecture ohtenue, un 
calcul simple déterrriine approxirnalirernent le  volume auquel 
il faut diluer le contenu d ' u n  second bccher pour que 1'6paisseur 
de la solution obtenue se rapproche sensi1)lement de 7 k 10 millim. 
lorsqu'on I'exniniriera au colorimètre. De cette faqon, la propor- 
lion totale de créatinine peut être déterniin& rnpidemenl. 

L a  créatinine existrmt normalement dans  l'extrait d e  viande 
peut ?tre d é t e r m i n k  directement sur  la solution aqueuse de 
celui-ci, et wla ,  coniiiie i l  a 616 iridiqné plus h ; ~ u l ,  en veillant 
& c e  que I'6paisseur de  la solution exarniriée au  colorirni!tre soit 
toujours comprise entre 7 et I O  mm. hlellauhy (1 a construit 
ilne courlie B l'aide de laquelle on peut cnlculer directement la 
teneur en créatinine d'une solution exarriinée sous une épaisseur 
quelcoiique. 

lnfluetke de la t r m p h l u r e .  - La tempkrature est un facteur 
d'une grande importance, car ,  jusqu'8 u n  certain point, l'intensité 
de la coloration augmente avec la tenip6rature pour diminuer 
ensuite, lorsque cellc-ci est trop élevée, par  formation de triarnino 
p h h n l .  II est donc ni:cc?ssaire d'op6rr.r h une t e r n p h t u r e  cons- 
tante  (pu- exemple 20°), coinrne du reste l'ont d é j h  prouvB les 
t ravaux de Folin et JIellauby. 

(1) Jour. of Physiolog.,  1908, no 36, p .  447. 
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Injluence du tcmps. - Des essais ont 136 faits poiir déteriiiiner 
l'action du  teirips s u r  un  m é l n i i ~ e  de créatinine et cle picr;itc 
alcalin. 

II a 6th reconnu qu'il se produit de légères variations, inais 
que celles-ci n'eaercentnucune iiifluenceiig~précinble siir les résul- 
tats; ces varialinns suivent tiii rest,e Ir. i n h e  starle qiie jioiir In 
teinpérature, c 'es t-Mire ;iugincntritii~n de l'intensité (le I ~ L  colo- 
ration, puis diiiiiniitiori. 

Pour examiner l'influence du  glucose s u r  le dosage de la crka- 
tinine, des essais ont été fitits en i t jo~~tni i t  ce corriposé à des solu- 
tions de créatinine; il a étk reconnu que, daiis les cunditions 
de  l'expérience, le glucose n'exerce aucune action sensible. 

Pour détcrinirier hi. crivitiriirit: dans les r,xt,rnit,s de viaritle, diins 
l'urine oil dans tl'autres substances. les solutions doivent être 
suflisanlment dilukes, afin que les rnatiPres coloriintcs éti-an,' 
n'exercent aucune influence appréciable s u r  les résultats, ciir Vair 
IIoogenhuyze et Verploegh ( 1 )  ont inontrt': que, lorsque les solu. 
tions sont trop concentrkes, les iiintihres colorantes naturelles 
exercent une action t r k  considkralile s u r  les rksultats et que 
ceux-ci sorit toujours t m u c o u p  trop i:levés. De plus, ces a ~ i t e u r s  
ont montre que, lorsqu'on veut  déterininrr la créiitine et la 
créiiliriirie dans l 'urine, si l'on chaiit'fe celle-ci au bain-rniirie 
iivec HCI, urie forte proportion de créntiriine est détruite au bout 
de trois heures, e t  iis r&oiiiiiiandent, pour la tmnsforrnation de 
la c rh t ine  en cré,atinine, d'employer 1;) rri6t,linrle di:  1 ~ h k d i r . t  et. 
Meyer (2), qui consiste k chaiiffer In solution B examiner avec 
10cc. d'HCI normal pendant 30 riiiriutes dans un autoclave à In 
teii1pér:iture de 1 2 7 0  à 120° 

II. C .  

Dosage de ln naphtaline r i e n @  le gna d'éclaPimage.- 
hi. W.-P. JOI1ISSEN et .J. H V ï T H N  ( J o u m .  o f  Soc. o f  c h n .  I,dus- 
t rg ,  2909, p. 1179). - 2SOcc. d'une solution saturclie d'acide 
picrique sont évi~porés jusqu'k environ I X c c . ,  puis pesés, encore 
chauds, dans  deux flacons laveurs;  le gaz  d'éclairage, privé au  
préalable de goudron, de e y a n o g h e ,  d'hydrogèiie sulfuré et  
d'ammoniaque, est passé à travers les flacons laveurs, à raison 
di: 30 h 40 litres h l 'heure. 

Lorsqu'urie quantité suffisante de picrate de naphtaline est 
obtenue dans le premier flacon laveur, on note le nombre de 
mètres cubes ou de litres passés ; on transvase la solution d'acide 
picrique, ainsi que le picrate de  naphlalinc, dans un  vase de 
250cc.; on lave les flacons 1;~veur.s à l'eau ; on compléte 250cc. 
avec de l'eau, et l'on chauffe pendant une demi-heure h 400, en 

(1) Zeits. fiïr phys  Chrm.,  1908, no 57, 1). 161. 
(2) Alne?. Jour.  physiol., 1907, no 18, p .  397. 
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agit,ant d e  temps autre afin de dissoudre l'acide picrique; la 
solution refroidie est filtrée, puis on prélkve 25cc. ,  qu'on titre h 
l'aide d'une solution de potasse caustique titrée, en employant le 
tournesol cornine indicateur. 

On titre de m6me X c r .  tle la solution primitive. 1)e ln diffé- 
rence on calcule la quantité de naphtaline :ibsorbée. 

P. T. 

Dosage du galactose. - JI.  A. FE1IN:iU (Zeifschr. f ,  
phgsiol.  Chern., 1909, p. 384) - Pour caract6riser nu doser le 
galactose, le procédé le plus employé consiste à traiter un poids 
donné de  substance par  un excés d'hzO"1 (O = 1,1 ri), L chauffer 
a u  bain-marie jusqu'à réduction du liquide dans des proportions 
déterminées, puis k recueillir,, i lavcr et à peser l'acide rnucique 
foriiié. 

Divers auteurs ont apporté certaines modifications au mode 
opératoire. Tollens (i), en particulier, admet  que le poids d'acide 
niucique recueilli i~tteirit 45 p. 100 du  poids du  galactose traite, 
s i  l'on se place dans les conditions qu'il indique. 

31. Fernau a repris l'étude des divers procédks, et i l  apporte à 
In méthode de Tollens quelques modifications qui  permettent 
d'obtenir des chiffres coiiiparables. Voici le mode opératoiic 
qu'il propose : 5 g r .  de  galactose sont introduits dans un vase de 
Bohème de  150 cc. et taré, avec 60 cc. d'Az0113 (1) = l , l 5 )  ; le 
mélange est chauffé a u  bain marie  jusqii'à ce que  le résidu pèse 
de  1 5  B 16 gr .  ; après refroidissement, on ajoute 40cc. d'eau, et 
o n  laisse reposer pendant 12 heures ; l'acide mucique qui s'est 
déposé est recueilli dans un creuset de Gooch, puis lave avec 
50 cc. d'eau et finalenient desséché vers 10O0 jusqu'à poids cons- 
tant .  Ilans ces conditions, en partant du galactose pur ,  on arrive 
toujours à trouver a u  moins 70 p. 100 d'acide mucique pour 
100 parties de galactose. 

Un échantillon de galactose donnant  70 pour  100 de son poids 
d'acide mucique peut être considéré corrirne suffisaiii~rient pur. 

On peut  tenir  compte de la quantite d'acide mucique soluble 
d a n s  l'eau : la solubilité de  cet acide étant de 1 p. 300, l'eau de 
lavage (30 CC.) contient Ogr.166 d'acide rnucique, ce qui augmente 
de  3,3 p. 100 le résultat indiqué ci dessus. 

Ce dosage peut, au point de  vue  physiologique, présenter un 
certain intérêt. E n  effet,, le docteur Bauer (2) a constaté que des 
malades atteints de  cirrhose du foie ou d'ictère catarrhal à qui  
on avait administré 40gr .  de galactose élimiiiaient environ 4 gr.  
de  ce sucre ; les personnes en bon état de santé, au contraire, 
assimilent coniplètement le galactose. 

(1) Les hyd-ales de carbone, I I ,  p .  5 3 .  
( 2 )  Wiener med.  Wochenschrifl. ,  1 9 0 6 ,  ng 52. 
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II peut résulter d e  cette observation un  d6iricnt intéressant de  

Eao d'amaiides mmères et alcalo'ides. - M .  LI'I'TEKS- 
CIIEIO (Phn?-mnc~ulica/ . / o î ~ r n f ~ / ,  1910, 1, p. 398). - M. Baril16 a 
indiqué, en 1905, que  l'eau de  laurier-cerise donne des précipités 
daris les soliilioiis de  sels d'alcaloïdes. L'eau d'amandes ;iniéres 
dorine le rriéme résultat,  d û  h In formation d'ammoniaque p a r  
déconiposition de l'acide cyanhydrique.  I I  se fait  prol~ablertient 
un  produit de condensation avec la benzaldéhyde. Dans le cas d e  
l'eau d'amandes améres, l ' impureté qui  précipite les alcaloïdes 
peut étre éliminée par agitation avec une petite quantité de noir 
animal. A .  D. 

Dosage ooloriinélrique de l'adrénaline. - $1. ZAY- 
FHOGNIYI (Phal-mnceulische Zeit . ,1909, p 889 ). -Leprocéd6 pro- 
posti par  l'auteur consiste a employer comme réactif le peroxyde 
de rriarigariése, qui,  e n  présence de  l'adrénaline, donne une com- 
binaison incolore, tandis q u e  le liquide se colore en rouge. C'est 
l'intensité d e  cette coloration rouge qui  indique la richesse en 
adrénaline de la solution essayde. Cette réüctioii est trés sensible, 
car elle permet de déceler l'adrénaline dans une solution au mil-  
lioniérne. 

On prépare le réactif en traitant 3gr .  de permanganate de 
potasse par  24 cc. d'eau distillée et 8cc. d'acide lactique. 

11 est nécessaire d'opérer sur  des solutions d'adrénaline incolo- 
res. On compare la coloration obtenue sous l'influence du réactif 
avec celle que donne une solution d'adrénaline au millioniéme. 

Sam- la pureté de la lécltliioe. - M .  SIrIRlO MORISI 
(Chem. Zentralblatt, 1909, no 26). - Pour  reconnaître la puret6 
de la lécithine, il suffit d'émulsionner le produit avec de l'eau. 
Une coloration jaune d e  l'émulsiou est 1 indice d'une impureté 
graisseuse qu i  a une grande influence s u r  la coriservalion de  la 
lécithine. Une préparation transparente indique la  présenced'une 
trop forte quantité de  dissolvant. On trouve souvent aussi des  
additions de phosphates et glycérophosphates. L a  proportion d u  
phosphore avec l'azote dans la lécithine correspond S peu près  
aux poids atomiyues de  ces éléments 31 : 14 = 2,21. Une Iéci- 
thmequi  marque-une disproportion trop marquée peut donc être 
considérée cornme sophistiquée. 

A. n. 

Dosage de I'ueide lactique dans les lactates. - 
M .  J.  PAESSLER (Merck's Report, 1909, p. 303). - Le bichro- 
mate de potasse oxyde l'acide lactique suivant l a  formule : 
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Pour faire le dosage, il faut ilissoudre 0gr .4  de sub.;tarice dans 
une petite quantité d 'eau,  ajouter 10 cc. de SOLl14 au t l i x i h e  et 
2:cc. de  bichrorn;ite de potasse derni-normal et  chnufîer l'éliul- 
lition pendant une heure ; après refroidissement. ori ajoiitc: to r r .  
d'iodure de pohssiurn 20 p. 100, et I'on titre I'excbs de liichro- 
rriate avec l'liyposullile de  soude, en ernploy;irit I'nrnidon coiurnt: 
indicateur. I cc. de hictiroirinte dein-norrn;~l  corresponcl 
Ogr. 01 227 d'acide l'attique. A I). 

Ilémotions colai-&eu dc la caféiiie. - J I X  G .  ~ ~ I ~ J i . \ S l  
et J .  R.\HlH~Kl ( R ~ n d .  delltr Societu clhim. Ilalinna, 1'310, p. 48) - 
On a souvent, dans les 1nbor:itoires des douanes, examiner des 
extraits et succédanés du café (chicorée, figues, mélasse. slands, 
etc ). Pour les prodiiits en poudre on peut, par l'exaineri inicros- 
copiqiic, constater In présence Eventuelle des iiléinents ciiinctPris- 
tiques du  cari: ; ail contraire. pnnr les  extrait,^, liqiieurs, etc.. i l  
faut procétler à la recherche analytique de 1:i caféine 

Les auteurs procédent ainsi : l>ripitration du rhc t i f  phos- 
phornolybdique (foriniile de IVelninns) ; on dissout 3 ~ r  de 
phosphomolybdate de soude dans 100cc. d'eau et 20 cc. d'.\zO~ll 
k chniid; nn  refrnidit. on laissr: r e p s c r  et I'on filtre. 

2' t'r6paration du r6actif de  Noreigne : on  b i t  bouillir pendant 
20 minutes, en renouvelant I'exii qui s'évapore, 10  s r .  de tungs- 
tate de sodium, 100 cc. d'enii et 5 gr.  d'acide phosphorique 
(D = 1J3)  ; après refroidissernent, on acidifie netterilent par 
IIC 1. 

L'essai se pratique de la niiinictre suivante : on prenrl dans un 
tube à essais une très petite quantité de cafkine ( 2  ou 2 iriil l ig),  
:L Ixquelle on ajoute une  solution de  potasse caustique; on porte 
à 1'Cbullition pendant 2 h 3 minutes ; aprks refroidisserncnt. on 
ajoute le réactif phosphornolyl~ilique jusqu'à formation d'un pré- 
cipité hlünc, puis on ajoute petit h petit une solution de pot:isse 
caustique A 50p.100 jusqu'h redissolution du  précipité ; il se 
fornie alors unecoloration bleue intense, qui est s e n i h l ; ~ h l e ~ ~  celle 
de l n  liqueur de  Fehling et qui reste inû l té rk  pendant plusieurs 
heures;  il se diipose u n  prscipilfi azuré et le liquide se decolore. 

On procFde à un  essai semblable avec le  rkactif rlc Noreigne, 
lequel donne ilne coloration moins intense q u e l e  rHactif i i iol~h- 
diqiie. 

Pour les produits comrrierciaux, on opère suri le  résidu de l'ex- 
traction chloroforrnique de la substance rendue pré;tlnbleinent 
alcaline piir la chaux .  

Les suct:klari6s du cnfe ne donnent rien. 
P. 'r. 

Analpe tl'naphaltes dg Sicile. -41. COPP.kI)OttO(Rcnil. 
dellrz Soçictn chim. ltctliana, 1010, p. 92). - 5 g r .  du  produit pul- 
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vérisé et sécli6 i l'air pendant deux tieiires ii l'étuve à 100"ont 
placés s u r  un filtre taré  et d i ~ n s  un appareil 8oxhle t ;  on les 
épuise par le chloroforme jusqu'à obtention du  dissolvant piir- 
faitement incolore (I'i~iiteur pr6fkre lechloroforme au  sulf'ure de  
carbone, h cause du irioindre pouvoir dissolvant de ce dernier et 
de son irillainriiiibilit.éj ; l 'extrxt ior i  teriiiiriée, o r ]  dist,ille le chlo- 
rahrnle et I'ori pèse l'extrait a p r k  dessiccatioii pendant 2 heures 
i l'étuve k 100°. 

Quelquefois, le chiffre du  bitume (extrait) obtenii peut être 
faussé, soit pa r  un  peu de carbonate de chaux  extréinerrient 
divisé qui prise il travers le filtre ou par  uric e x t i x t i o n  incoiiî- 
plhtc, le chloroforme ayant  irisuffisi~iniricnt ptinétré la poudre. 

L'analyse des coiistituants riiinérnua se fait, coiriineune iinnlyse 
d'argile ordinaire, s u r  le produit de  l'extraction desséclicj. 

J,c t;ibli:au suivant  représente quelques éctiantilloris de ces 
;isphaltes, parfüiteirient exempts de  pyrite e t  dont  1 i ~  teneur en 
i~rgile (silice + oxyde de  fer 7 alurniric) est inf6ricui.e h 3p.200,  
limite t,oli:rke. 

Perte & 10UU . . . . . . 
Bitume . . . . . . . 
Silice . . . . . . . . 
Oxyde  de Ser, alurriirie . . 
C, i rbons te  dc: clisiix . . . 
Carbonate d e  magn&sie . . 
SuIfale de cli,tu;r . . . . 
Pertes et substances  non dos. 

Reclierclie de la paratïlne ~ R I ~ R  I'aronge. - M. I J .  
S.  SIIREWSUl!RY (Pt~nrrnc~ceutical Joumnl, 1!109. 11, p. 365). - 
Pour reclierclier la paraffine dans l'axonge, il suffit de mesurer 
3 cc. de ?raisse t'oridue dans  une fiole de 200 cc. et d e  la snporii - 
fier avec 30 cc. d e  glycérine sodtie. (On obtient la glycérine sodée 
en rnéliirigeant 100 cc. d 'une solution de soude k 453 gr .  par  litre 
avec 500 cc. de gl';r:krine). 

Ida iriasse siiporiifik chaude est dissoute dans 20 cc. d'alcool 
méthylique ajoJté goutte à goutte ; on laisse refroidir. 

La solution d'axonge pure  est limpide. Avec 2 p. 100 de paraf- 
fine, la solution est trouble et renferme des flocons opaques. 
Aprés quelque terrips, le tnut se prend eri rriitsse Iégèreinerit 
opalescente et horiiogène s i  I'itxonge est pure,  tandis qu'en pré- 
sence de 2 p. 100 de  paraffine, des flocons opaques apparaissent 
dans la iriasse presque t ramparente.  A. 1). 

Eoilcs de poisson. - M. II. IIOOPER (Cheuiist m i l 1  

Bruggist, 1909, II, p. 902). - Les huiles des diverses espkces 
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ci-dessous énumérées ont une odeur analogue à celle de  l'huile 
de  foic de morue et une couleur variant  du jaune clair ilu jaune- 
rougeitre. 

1. Trygon microps . 
2.  Prist is Perd etii. 
3 Slqoslema tigrz~zum. 
4 .  Hhnrnphobntys anc,ylostomus. 
Voici les constantes de ces huiles : 

1 e 3 4 
Densitr! à 50 degr6s. . . . . . 0,914 0.900 0,910 0.409 
l'oint de fusion . . . . . . . 2% 27. 26% 2 5 5  
Indice  t1'~tcide. . . . . . . . 0.98 1.0 1,16 1,13 
- de qaponificalion . . . . 194.0 187,i  i 8 5 , 4  187,4 
- d'iode . . . . . . . . 124 , Ï  92,9 123,2 i18,5 

deReichert-Mcissl .  . . . 0,26 0,528 O,2i 0.43 
Acides gras p. 100 . . . .  . 93.2 94 , Ï  94,2  94.6 
Point de fiision des acides gras . . 3'i"5 390 390 390 
Indice d'acide des acides gras . . 203,1. 192.2 189,9 l90,4 

Les foies dc ces poissons sont de dimensions considCrahles et 
pèsent de 90 B 100 livres. Ils peuvent donner jusqu'à 71 ,6  p. 100 
d'huile. Or] trouve dans toutes ces huiles d e  la cholestérine, qui 
donne, avec l'acide sulfurique, une coloration variant du rose- 
rouge au  rouge pourpre. A .  D .  

Selladone. - M. J .  II. WILLIAMS (Pharmaceutical Joiirnd, 
1909, II,  p .  473). -L'analyse des fruits de I'Atropa belladonrl a 
donné,  pour quatre  échantillons, les chifrres suivants en alciilcii- 
des totaux. 

Frui ts  rnhrs. . . . d e  0.107 b 0.232 p. 100. 
Frui ts  ver t s .  . . . d e  0.128 à 0.129 - 

A. D. 

Beurre de Karité. - M .  SO[JTI1COJIBE (Pkarmaceutisciie 
Centralhnlk, 1909, p. 655) .  - Le corps gras  connu sous le nom de  
beurre de Karite est extrait  des graines de  deux v a r i é t h  de Rnssia 
Parkii (Sapotacées) ; ces fruits portent les noms de  noix desken et 
de noix de Karité; les deux graisses sont désignees sous les noms 
de  beurre de Shea et d e  beurre de Kurite; voici leurs caractéres : 

B e u r r e  de Karité Beurre de Sliea 
(Soudan) (Niger) 

Point (le fusion . . . de  290 h 27O 300 
Indice de snponificat.ion. de 175,3 à 177,i  de  177,8 à 183,4 
Indice d'iode . . . . de 66 à 67,1 de 56,2 à 57,s 

Un beurre d e  Shea préparé par les indigènes a donné les carac- 
tères  suivants : 

Eau . . . . . . . . . . . . . O,6p.100 
Poids spécifique 9 98-9g0. . . . . . 0,862 
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l'oint de fusion . . . . . . . . .  297 
- de solidificalinn . . . . . . .  200 a 21° 

Indice d'acidité . . . . . . . . .  2,G 17 
. . . . . .  - de saporiifi~:atioii l i 8 ,7  

- d'iode . . . . . . . . . .  97,6 
. .  . . . . . .  - d'Henncr , 93,8 

. . . . . .  - dc Reichert-1Ieisul 1,13 

Ce beurre contenait environ 60p.100 d'acide oléique, 30 & 35 
p.100 d'acide stéarique et 3 S 4p.100 d'acidetaurique et  peut-être 
un peu d'acide linoléique. 

Reche~ehe des matières colocrintes de la bile dans 
l'urine. -MM.  TORDAY et  KLIER (Pha~.mnceutische Zeit., 2900, 
p.7U2). - 1.esaiiteurs ont constati:qiie l'urine contenant rlc la hile 
donne une coloration verte avec le bleu dr: niéthyl8ne, le bleu 
d'azur, la solution de Giemsa, le vert  de  intthylène, l a  thionine, 
le bleu de toluidine. 

On obtient une coloration jaune avec le vert dahlia et la pgro- 
nine, et une coloration rouge avec le violet de crbsyl, le violet d e  
inéthyle, le  bleu de  méthyle et le violet de gentiane. 

On doit employer ces réactifs très dilués (2 cc. d'uni: solution 
aqueuse à 2p.100 pour 13cc. d'urine). 

])'après les auteurs, ces réactifs seraient plus  sensililes que  
ceux usitks jusqu'ici. 

Dosage dei  clilorores daas l'urine. - M .  n . -W.  GOO- 
DhLL (.Journal suisse de phnnnucie du 4 septembre 2909). - Le 
procédé .proposé par  l 'auteur nécessite l'emploi des trois solu- 
tions suivantes : 

19olu t ion  de 29gr .075 de nitrate d'argent dans une quant i té  
d'eau suffisante pour  obtenir un  litre de  liqiiide ; 2 cc. de cette 
solution précipite 1 centigr. de chlorure de  sodium. 

2' Une solution de 12 gr. 9 de sulfocyanure d'ammoniuni dans  
une quantité d'eau sufisonte ponr obtenir 1 litre de  liquide ; 1 cc. 
de  cette solution doit correspondre à I cc. de la solution precé- 
dente ; il est important  de la v6rifier. 

3O IJne solutiori saturée h froid d'alun de fer anlmoniacal ser- 
vant d'indicateur. 

On prend 10 gouttes d'urine, qu'on additionne de 20 h 30 
gouttes d'r1zOW e t  d e  30 a 50 cc. d'eau ; on ajoute un  excès de  
solution aigentique no 1 (on verse de  20 2 20 cc. goutte à goutte, 
et en agitant, de cette solution, suivant la quantité de  chlorure 
précipité, ce qu 'on juge facileuicnt avec un peu d'expérience) : 
enfin, on ajoute 2 cc.  de  solution n"3 ; on titre ensuite xvec In 
solution n Y ,  qui précipile l'excès de nitrate d'arseiit. Une teinte 
hruiie due au  sulfucj-anate de fer indique In fin de In réaction. ---- --- 
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Guide pour les manipulations de chimie blo1op;i- 
qrie, par G. BEHTRAND, professeur A la Faculte des sciences el  I'Ins- 
litut Pasteur, et  P. THOMAS, préparateur B la Faculté des sciences el a 
l'Institut Pasteur. 1 vol. d e  368 pages. avec 53 fig. (Dunod et Pinat, 
éditeurs, 47,  quai des Grands Augustins, Paris). Prix : 7 fr. 50. - 
La chimie biologique a fait depuis quelques dizaines d'années des pro- 
grés considlrables. 

La cr6ation de mtXhodes perfectionnées d'nnalyse, l a  séparation 
d 'une multitude de principes iminédials définis, les résultais impor- 
tants, presque tou.jours vérifies par la synthpse, obtenus dans I'ELude 
de la constitution des sucres, de beaucoup d'alcaloïdes, des maliéres 
proteiques, la decouverte d'un grand nombre de diastases, et surtout 
de nouveaux types de diastnses (oxydases, zymases, elc ), l'importance 
reconnue de certains corps, rriéme B l 'état de  traces, dans les pheno- 
mènes catalytiques naturels, on1 jeté sur  la composition et  sur le fonc- 
tionnement chimique de la matière vivante une lumière inaltendue. 
La chimie biologiquea pu, dés lors, se constituer en une  branche impor- 
tante  de  la science, ayant ses adeptes et ses laboratoires, ses nietliodes 
et s a  litt6ralure propres. 

Parmi  les problèmes que la chimie biologique s'applique B rksoudre, 
beaucoup ont  un intérêt philosophique très élevé ou présentent des 
~ppl ica t ions  de premier ordre. Aussi devient tous les jours plus grand 
le nombre de ceux qui se consacrent il son étude ou qui lui fonlseule. 
ment des emprunts. Les physiologistes. les rnCdecins, les agronomes, 
tous ceux que leur curiosité ou leur intertlt amène a s'occuper des phé- 
nomènes chimiques de la vie des plantes et des animaux doivent non 
seulemenl en connaître les principes, mais le plus souvent encore en 
appliquer les méthodes. 

Le Guide pozw les manipulotions de chinlie hiologiyice que 
publient M M .  Bertrand et Thomas renrerme un grand nombre d'exer- 
cices pratiques relalifs a la composition elcimentaire e t  irnmédiale des 
êtres vivants, aux diastases, aux principales fermentations. 

Le plan suivant lequel tous ces exercices sont exposés rappelle beau- 
coup celui du cours de chimie biologique de la Faculté des sciences. 
Les principales modifications qui y o n t  élti apportées par les auteurs 
tiennent, d'une part, B ce qu'ils se sont appliques 2 ne pas aborder lrop 
t d t  des expériences dil'iiciles et  à ménager au  contraire une certaiiie 
gradation ; d'autre part, ils out evilé d'introduire, dans un ouvrage 
relative~nent blémentaire, de3 opéralions demandant  beaucoup dc 
teuips ou exigeant des connaissances techniques trop approfondies. 

Des opérations telles que la voliiineirie, l'examen R U  microsrope, 
l'emploi du  polarimètre et du spectroscope, la centrifugalion, etc., 
sont décriles au  fur et  B mesure des besoiris. 

Les méthodes indiqriécs soit pour les recherches qualitalives, voit pour 
les dosages sont. ou bien des iriéthodes connues,  inais alors choisies, 
i;prouvées el  qiielquef'ois pcrfectioriniies, oii des rriEtliotles originales 
et encore inCilites. 
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t e  choix des exercices est tel qu'il permette d6jA lin grand nombre 
d'applications courantes, par exemple, à l'iiygiizne iiliiiieritnire (ana- 
l ! . ~  du vin, du vinaigre, etc.), & la pl-iariiiacie (tilrage du quinquina, 
des préparations diastasiqucs, elc.), au d i~gnos t i c  medical (analyse 
des urines, etc.). 

Ce vcilume, dans lequel on retrouve les qualitds de précision du 
savant professeur de  chimie biologique, rendra de très grands services 
non ~eulerrienl aux eludiants, triais aussi aux cliimistes ana1gsl.e~. 

Der Zuckerriil~enîau iiud die Fabri l i~t iou des 
Itul~enzoekers (La cullu7.e d r  la Oef t e ra~x  a sucre  et 10 fabr i -  
rniion du sucre de hetteraces), par A .  STIFT e t  IV .  GREDINGRR. Un 
vol. de 688 pages, avec 273 fig. intercalees dans  le texle. Editeur 
Ilartleben, \Vien et Leipzig. Prix relié 25 francs. - Deux  savarits spé- 
cialistes d'Autriche, dejà bien connus dans  le monde scientifique par 
leurs travaux antérieurs,  se sont associés pour rediger cet important 
traité théorique et pratique, qui sera assurément consulté avec fruit 
par les agriculteurs, les fabricants de  sucre, les chimistes el les chefs 
d'usine, ainsi que par les eludiants e t  les niailres de l'enseignement 
technologique, lesquels y trouveront le résurné des progrès les plus 
récents de la culture betteraviere et  de  l 'industrie sucrière. 

Après avoir conçu le plan original de  leur livre en partant du prin- 
cipe enseigne par l'expérience que ,  pour obtenir en sucrerie un bon 
résultat industriel, il faut d'ahord savoir produire des betleraves riches 
et pures, les deux auteurs ont  traile chacun une partie d e  leur sujet : 
M .  STIFT, dont on n ' a  pas oublié les beaux travaux sur  les maladies de  
la bettcrave, a redigé toute I R  partie agricnle de l'ouvrage, tandis que 
hl GREDINGER s'est chargé de  la partie industrielle, en y apportant 
les nombreuses observations pratiques recueillies au  cours de  sa lon- 
giie carrière. 

Le livre comprend vingt-neuf chapitres importants, dont le premier 
(betterave), le s i x i h e  (diffusion), le dix-neuvieme (évaporation), le 
vingtième (cuite) c t  le vingt. PI. uniPrne (turhinsge),  sont desveritab!es 
lraités. Partout, l'exposé des principes lbéoriques, et la description d u  
niateriel et du procedé de  fabrication sont suivis de nombreusesindi- 
cations pratiques, notamment  sur  les difficultés qui se présentent a u  
cours de la fabrication et sur les rernédes A y apporter. On y trouvera 
les calculs industriels de rendement,  d'inventaires, des dimensions 
des appareils, etc., et plus particulikrtment le mode de  calcul des appa- 
reils à évaporer. 

Une table alphabétique complète le volume, dont  l'exécution maté- 
~ielle fait honneur l'éditeur. 

D .  SIDERSKY. 

Recherches sur qoelqoer plantes R sapoolne, par 
G .  Masson. - L'ouvrage que publie M. Masson est la thése qu'il a 
soutenue devant I'Ecole de pharmacie de Paris pour l'obtention du 
grade de docteur en pharmacie. Depuis longtemps, il étudie les plantes 

saponine, notamment la saponaire officinale, l a  saponaire d'Egypte, 
la semence de nielle des blés, I 'korce de bois de Pànarria, la racine de  
polygata de  Virginie, l a  graine de marron d'lude, les fleurs du S(1pi7l 
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clus et  l a  racine d e  salsepareille, e t ,  dcpiiis long temps ,  il s'est appli- 
q u é  j e te r  u n  peu d e  luni iére  s u r  l a  quest ion t r è s  eonl'use des saponi- 
n e s ;  il f a i t  d 'a i l leurs  r e m a r q u e r  q u e  tous  les  points  obsciirs n'ci111 pas 
encore  e t é  su f f i samment  élucidés p a r  lui ; toutefois  il  a mis  cn Ivi- 
denee ce r ta ins  faits jusqu'ici ignores.  II a c o n s t a t e  qiie toutes  les siibs- 
tancss  désignees sous le n o m  d e  s a p o n i n e  n e  s e  ressemblent pas et 
n 'ont  pas  les m h e s  propriélés ,  q u e  ces propriétés  changent  si ces 
substances s e  t rouven t  e n  présence d 'un alcal i .  M.  Masson est arrive& 
établ i r  u n e  distinction e n t r e  deux  groupes  d e  produits  : les saponines 
vraies  et les fausses saponines  ou saponoïdes.  

Uans  s a  thèse,  M.  Masson fait conna i t re  u n  procédé permettant de 
ca rac te r i se r  les sapon ines  e t  les saponoïdes d a n s  les  végétaux, et i l  
indique les diflérences qui exis tent  eritrc ces deux groupes  de cornposés 
chimiques.  

C .  C. 

NOUVELLES ET RENSEIGIEMEHTS 

DEMANDES E T  OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous infnrnions nos lecteurs qu'en qualité d e  secrétaire général d u  Syn- 

dicat des ctiimistcs, nous nous e h a r p o n s ,  lorsque les demandes et les 
offres le permettent d e  procurer des chimistes aux industriels qui en on t  
besoiii el [les places aux chimisles qui sont  à la recherche d'un emploi. 
Les inseilions que  nous faisons dans  les Annales sont absolument gra- 
tui tes .  S'adresser 2 M .  Crinon, 45, rue  Turenne ,  Paris, 3 0 .  

S u r  la demande d e  hl le secrétaire d e  l'Association des anciens éléres 
d e  l'Institut de chimie appliquCe, nous informons les induslriels qu'ils 
peuvent aussi demander des  chimistes en s'adressant à lui, 3, rue Miche- 
let, Pa r i s  (6) .  

L'Association amicale des anciens i'1Pvr.s de I'Instiliit national agrniio- 
mique est i i i i h i e  chaque année d'olfiir a MM. les induslritls, chi- 
rriistcs, e t c . ,  lc concours de plusieurs iiighnieurs agronomes. 

Priere d'adresser les demandes a u  siège social d e  1'Associalion. ?6, r u e  
Claude Bernard. Paris, 5 . .  

L'Assnciatiori des anciens é10vcs du laboratoire de chimie analytique d e  
l 'université de Genkve nnus prie de faire savoir qu'clle peut offrir dos 
chimistes capables et expérimentés dans tous les domaines se rattachant 
& l a  chimie. - Adrecser les demandes à I'Ecole de chirnie, & Genbve. 

CHIMISTE Uistz ' l lafeu~.  travtiillitril dans  distillerie du Midi, corinai>sant 
la  fabrication des absinthes,  amers  e t  liqueurs diverses, 

ainsi que  l'analyse des spiritueux, cherche situation ou direction dans 
une usine similaire. - Adreiser les offres a n  bureau des Annales de chi- 
mie analytique, 4 5 :  rue Turenne, Paris, sous le no 2.320. 

~NGENIEUR-CHI~~ISTE 1. C.  1'. Licenc6bssciences, cherche situa- 
t ion.  Irail colonirs ou dtranger. Trps au 

courant industrie aurifbre (prospection el traiternerit). Ecrire Rob-Frey, 
4 bis, impasse d u  Maine, Paris. 

-- 
Le Gh-ant : C .  CRISON. - 

L A V A L .  - I M P R I M E R I E  L .  B A R N E O U D  ET ci*. 
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TRAVAUX 

Siir I'ciiiplol i les  pliénoln pour le cloriagc de In c h a u x  
e t  de la mriguérle, 

Par MM. L. LINDET e t  R R A S A H . ~ .  

Pour augmenter la solubilité d e  la chaux  dans l'eau et  en per- 
mettre soi1 le dosage alcaliini5Lrique, sait la séparation, on a sou- 
vent  recours :t l'emploi du  sucre ; celiii-ci ne dissout p a s  rapide-  
ment la chaux;  les solutions filtrent troul)les au début e t  peuvent 
contenir d u  sucrocarbonate, signalé par  M. IIorsin-Déon. E n  tout  
cas, le procédii n'est applicable ni h la baryte, ni B In strontiane, 
n i  & la magnésie. 

Les phénols dissolvent, a u  contraire, instantanSinent e t  en 
quantité notable les terres alcalines; quelqnes-uns, c o n m e  la  
r ikmine  et I'hydroquinone, se colorent en s'oxydiint k I'iiir au  
contact tie In c h a u x ;  mais il n'en est pas de r n h c  de  l'acide pli& 
nique, qui donne des solutions limpides e t  stables, qu'on peut aisé- 
ment titrer, de préfkrence a u  moyen de l'acide chlorhydrique 
normal. Yous nous sommes assurés que le dosage alcalirnétrique 
des solutions donne exactement les méines résultats que  I'oxa- 
late d'ammoniaque pour l a  chaux ,  l'acide sulfurique pour  l a  
baryte, le phosphate d'ammoniaque pour l a  magnésie. 

On peut faire usage d'une solution saturée d'acide phbnique 
3 p. 100; mais, si l'on veut ohtenir dcs liquides plus concentrés, 
i l  convient d'ajouter de  l'acide p h h i q u e  crist;illist? or1 solubilisé 
par l'alcool, k l a  condition que celui-ci rencontre, bien entendu, 
assez de hase alcalino-terreuse pour se cornhiner B lui,  les deux 
corps se dissolvant l'un par  l 'autre ( 2 ) .  

Nous donnons ci-dessous la soliibilitkdes difïérentcs terres alca- 
lines dans l'acide phénique e t  la résorcine : 

Titre de la 
solution 

d u  phénol 
- 

Acide p h h i q u e  -- -h 

Ca0 B d O  S r 0  - - - 
se prend 

5,32 en masse 4,31 
4,68 l l , 6 7  2,31 
3,27 8,98 i , 3 2  
2,52 4,kt O,% 

Rcsorcine -- /- 

M g 0  Cao Mg0 - - - 

Dosage de la chaux. - Parmi  les applications les plus intcres- 

(1) Le phenale de calcium a 618 étuilie par Nirderliaiisen e n  1882. 
Aour 1910. 
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santeç de ce procédé, il convient de citer le dosage de la chiiux 
dans les laits de chaux  de sucrerie. l h  général, on se conterite 
de prendre la densité de ceux-ci pour  juger de la quantiti 
qu'il en faut employer à la carhonatat ion;  le prncéd6, bien que 
peu scientifique, est quelquefois suffisant, en ce sens que le 
four chaux,  bien conduit, dissocie complètement le calcaire ; 
mais il est inaxact dans la plupart  des cas, parce que le îabricarit 
fait  rentrer en travail,  p a r  l'intermédiaire d u  lait de  chaux, les 
petits jus des filtre-presses. 

Nous avous coristaté que, lursyu'on traite un  lait de chaux par 
la résorcine ou par  l'acide p h h i q u e ,  la chaux,  à l'état dissous, 
occupe tres serisiblement le m&me volurrie qu'à l ' i t a t  d'hydrate, 
e t  que, s i  l'on nkglige le volume occupé p a r  le résidu insoluble 
que 1s qualité des (( pierres >) employées en sucrerie et la bonne 
coridui te du four a chaux  rendent très faible, le volume de liqueur 
filtrée sur  lequel on  fait le dosage alcaliniétrique peut Stre 
considbré coirime un  sous-multiple du volurne du  lait de chaux 
traité. 

L'échantillonnagc du  lait de  chaux constitue, pour tous les 
procédés, une dif'Iicult6 incontestable k cause de l'adhércnce d u  
lait de  chaiix a u x  parois du verre ; mais,  dans le cas actuel, le 
rinçage de la petite éprouvette ou de  la pipette employée, au 
moyen de  l'eau phéniqu6e, débarrasse très aisément celle-ci de la 
chaux.  Si l'on n p h e  sur  iOcc. de lait (le c h a u x  industriel, i l  fn i i t ,  

employer 240 cc. d'eau phéniquée saturée à 5 p. 100; la dissolu- 
tion est instaritrinée; on filtre e t  l'on prélève 23 cc., c'est-a-dire la 
dixihnie partie (lu volume tot.al, qii'nn dose alcalirriEtriqiiernent 
a u  rringen d'une solution d'acide chlorhydrique normale (36gr.5 
d'HCI par litre, ce qui  correspond environ 3 94-93 cc. d'acide pur  
d u  coriiirierce). lie riuiribre de cc eiriployés, multiplié pxr 2 ,8 ,  
peniiet de calculer la quantité de C a 0  contenue dans 100cc. 

Nous avons montré ( H i i l l .  de l'iiss. des'chinlisles de sucrerie et  

de dislillai~àe, 1909-1910, p. 933) qu'on peut sirriplifier eticure ce 
dosage et le mettre à la portée de l 'ouvrier chargé de la surveil- 
larice du four à chaux ou de  la carbonatation. 

Le procédé à l'acide phénique pourra ,  avec avantage, &tre 
suhstitué au procédé qui emploie le sucre, partout où il y a de 
la cliaux libre, dans  la dislinctio~i des chaux  grasses et des 
cliaux hydrauliques (procédé de JI. Leduc), dans le dosage de 
la chaux libre des toiirteaus d'écumes, dans l'arialyse des lai- 
t iers et des scories, et spécialement des scories de déphospho- 
ration. 

hi la chaux  cst I'ktat dc carbonate, cornine dans un calc:iire, 
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dans un phosphate précipité, il est facile de la décarbonater p r k -  
lablement par  le chauffage, dans u n  four Bruno par  exemple, 
mais à la condition, bien entendu, que le produit ne renferme 
que peu de silice. Nous avons analysé de cette façon une craie 
pauvre en silice (0,40 p. 200) ; le  produit a été débarrassé de  la 
chaux par l'acide phénique, et le dosage a été poursuivi s u r  le 
i.Psidu; on a h i t é  de celte façon d e  ~ivt icipi t~r  l'acide ptiosphori- 
q u e  à l'étal de phosphate an~iiioriii~co-magnésien, en présencc 
d'une grande quantité de chaux,  maintenue en solution par u n  
excès de citrate d'arnmoriiaque, ce qui améne souvent une sur- 
charge du précipité. 

Dosage de la mag,nésie. - La magnésie calcinée du commerce, 
celle qu'on a le plus d'int,6r&t k doser pour en contrhlei-ln piiret,6, 
est nialheureusement t rop compacte pour pouvoir étre dissoute 
par l'eau phéniquée, même à. chaud.  No,us avons tourné la diffi- 
cultk en plaçant Ogr.20 dc niagnt5sie calciniic. dans  une fiolc d e  
100 cc.; on  l a  dissout dans 10 cc. de  S(YHH2 ou d'IICI normal ; on 
ajoute ensuite 10cc. de soude normale,de sorte que  la liqueur alca- 
line sature exactement la liqueur acide introduite. Dans ces con- 
ditions, la magnésie est susceptible d'étredissoute par  I'eau phé- 
n i q u k ;  on complète la fiole au  moyen de celle-ci et l 'on titre. Il 
es1 pr6férable d'introduire l'eau phkniquée avan t  l'addition des  
10 cc. de soude titrée. IJne bonne magnésie commerciale doit ren-  
fermer 94,95 p.  100 de  MgO; si le titre est infërieur, on devra  
rechercher les inipurelés, l'acide carbonique pnr exemple, In 
chaux, dont le poids atomique est plus élevé, ou tout autre  impu- 
reté. 

Par M .  I I .  CORM~MUEIIF,  
Chef du laboratoire de contrôle des Etablissements Poulcnc frkres. 

L'amblygonite est u n  fluophosphatc de  lithine e t  de soude, con- 
tenant aussi quelquefois de la potasse ; la corriposition centési- 
male de ce minéral,  fait jadis p a r  Rarnrnelshrg et par Pisarii, est 
donnée par  le tableau suivant  : 

P 2 0 5  A12f13 Li20 Na20 K 2 0  FI 
- - - - - - 

Rarnmelsberg.  . 47,58 36,88 6,88 3,29 0,43 8,12 
P i s a n i .  . . . 46,15 36,32 8,10 2,58 D 8,20 

Les aniblygonitcs qu'on trouve actuellement sur  le marcli6 
ne possèdent pas toujours l a  composition précédente ; certaines 
coriticrinerit des proportions assez élevées de silice,qui s'y trouve, 
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soit & l'6t;it de cornhiriaison, soit plutct sous forme d'inclusions 
quartzeuses qu'il est pour ainsi dire irripossible de separer m6ca- 
niqiiemerit. De semblables amblggonites prksentent, au point d e  
vue analytique, des difficultés assez sérieuses, e t  je crois intéres- 
sant d'indiquer la méthode ?I laquelle je m e  suis arrété pour l'ana- 
lyse de  pareils composés et qu i  présente l'avantage de déterrni- 
ner  directement tous les éléments sur  u n  r r i h e  Bclianlillori, sauf 
le fluor, qui est dos6 pas différence. 

A t t n p u e  d u  minéral. - 2 gr .  du  minéral bien pulvérisé et pass6 
au  Larriis 220 sont rnélarig6s iritirnernenl au  mortier avec &gr.  de 
chaux  vive pure, c t  le mélange est transvnsé dans un  creuset de 
platine d e  grandeur  convenable ; ou chauffe au rouge blanc sur 
l a lampe  d'émailleur pendanl un  quar t  d'heure environ ; la masse 
s e  conlracte et prend la forrne d'une sorte de  bouton d'aspect à 
demi-fondu, qui n'adhrre qu'au fond du creuset. Après refroidis- 
sement, le creuset e t  son contenu sont traitCs dans une capsule 
de 25Occ. environ par  l'eau additionnée d'Az0311 ; on chauffe 
jusqu ' i  disso1~1tion complè:te de toute la niasse, ce qui demande 
plusieurs heures, après  quoi on enlève le creuset de platine, qu'on 
lave ?I l 'eau. 

Dosage de la silice. - La solution obtenue est évaporée & siccité 
en s'aidant du  bain-rnarie ; le r ts idu,  repris par  l'eau aiguisée 
d'Az03H, se dissout en laissant comme insoluble la silice, qu'on 
sépare et  qu'on recueille s u r  un  filtre. 

Dosage de l'ncide phosphol-igue. - Le filtratum, étendu d'eau en 
quantité suffisante pour faire environ 1 litre, est porté a I'ébul- 
lition et additionné de  200 cc. de ln liqueur suivante : 

Azotateacidedebismuth . . . . . 7 0 g r .  
Acide nitrique à 360 . . . . . . . 70 cc. 
Eau quantité suffisante pour . . . . 1 litre 

L'acide phosphorique se  précipite à l'état de BiPOb; aprbs 
quelques instants d'ébullition, on laisse refroidir;  on recueille le 
précipité s u r  u n  filtre ; on le lave h l'eau Iégsrement acidulée par 
A z 0 3 H  ; on sèche & l'étuve le filtre et son contenu ; on dCtache 
aussi soigneuserrient que possible le précipité du  filtre ; on grille 
celui ci d a n s  un  petit creuset de  porcelaine; on y ajoute ensuite 
le prkcipiti. ; on port.(; pcndant qiielqiies instants au petit rouge; 
on l;iisse refroidir;  on pEse, et le poids obtenu, multiplié par 
0,2343, donne l'm'de pliosphorique & l'état de P20z.  

I l o î r i j ~  d e  l 'n l i rmi~~e.  - I,a liqiieiir sPpartedu prkcipitb de phos- 
phate  de bismuth est traitée par  un  courant d'f12S pour enlever 
l'excès de  bismuth;  on se d6barrasse du  sulfure de bismuth par 
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filtration, et,  ditus la liqueur filtrée, on ajoute un petit excès 
d'ammoniaque, qui précipite l 'a lumine;  on recueille celle-ci sur  
u n  grand filtre ; on la lave avec de  I'eau bouillante jusqu'à ce 
que les eaux de lavage ne donnent plus que îaiblement la réac- 
tion de la chaux. 

L'alumine ainsi précipitée et liivke ne peut pas  donner, par  
calcination, le poids exact de  l'alumine que contient le minéral,  
car, dans les conditions de  l'expérience, une certaine proportion 
de chaux est entrainée avec l'aluniine, et il est n6cessaire de 
redissoudre celle-ci sur  le filtre dans  IICl étendu, de laver le filtre 
avec de l'eau, puis d'amener la solution i un  volumedéterminé ; 
en prenant ensuite une partie aliquote de celle-ci et précipitant 
par l 'ammoniaque à chaud,  on obtient l'alumine pure et exempte 
de chaux sous un  volume trea réduit.  Aprhs calcination e t  pesée 
de l'alumine, on obtient la proportion de AlP03 que contient le 
minéral. 

Dosage des alcnlis totaux. - Le filtratum provenant de la préci- 
pitation de l'alumine totiile e t  les eaux de  lavage de celle-ci sont 
riunis, et le toul est porté k l'ébullition dans une grande capsule 
de porcelaine; on ajoute au  liquide bouillant IOgr. d'oxalate 
d';imrnoriiaque cristallisé, et l'on continue 1'6bullition pendant 
quclques instttnts,enayantsoin d'agiter continuellcmcnt ; la chaux  
ayant servi k l 'attaque du minéral est précipitée sous forme d'oxa- 
late de chaux ; on laisse déposer celui-ci ; on décante la liqueur 
lirnpide sur  u n  grand filtre, qu i  r e p i t  également le précipité ; 
on lave celui-ci à plusieurs reprises B I'eau bouillante ; le filtra- 
turn et les eaux de lavage sont réunis et Gvaporés dans une cap- 
sule de porcelaine de moyenne grandeur ,  après  y avoir ajouté 10 

15cc. de SOiI12 cnnceritké ; le résidu sec obtenu est chaufY6 Ien- 
temcnt et graduellement pour décornposer le nitrate d'arnmonia- 
que, puis plus fortement, afin d'kliminer S O I H L  ; Iorsqu'il ne se 
dégage plus de vapeurs blanches, on laisse refroidir. Le contenu 
de la capsule, qui  est constitué p a r  les sulFates de  lithine et  de 
soude, est redissous dirns un peu d 'eau;  on rince les parois d e  In 
capsule ; on iljoute à la solution, dont le volurn? ne doit pits dépas- 
ser 100 cc.. qiielques gouttes d'une solution d'oxalate d'arnmo- 
niaque, düris le but de  s 'assurer que toute la chaux  a été préci- 
pilée; on tiltre si cela est n6cessaire; puis on évapore dans une 
petite capsule de platine tarée après  addition de Occ.5 d e  SOiIIZ 
concentré ; le r6sidu sirupeux obtenu est chauffé avec prtrcaution 
sur un bec burisen qu'on tient à. la niain et dont la flamme est 
proinenée sur  les parois de la capsule, jusqu'b ce qu'il n'y ai t  
plusde dégagement de  vapeurs blanches de  SObIIS; à ce moment, 
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on continue ii chauMer sur  la flamme du dililuliieau jusqii'h 
obtention d'une masse en fusion tranquille ; on laisse refroidir, 
puis on pèse ; le poids obtenu représente lm sulfates de lithine 
et  de soude (LiS04+ S a s O b ) .  

Dosage de ln lithine. - Les sulfates ainsi obtenus sont, aprés 
pesée, redissous dans 40 à 15 cc. d'eau; on chauîîe légèreinen1 ; 
on filtre si c'est nkcessaire, et cette nouvelle solution, dont le 
volume n'excède pas 25 à 30 cc., es t  placée dans la capsule de pla- 
tine qui  a servi au dosage des sulfates alcalins totaux; on la 
chauffe a u  hiiin-marie ; on y ajniite 4gr .  de phosphate d e  soude 
hibitsique cristallisé, prSalablement dissous dans un peu d'eau 
bouillante, puis quelques gouttes dc, lessive de soude ; on conti- 
nue le chaull'age a u  baiii-marie jusqo'à prkcipitatiori d u  phos- 
phate de  lithine, ce qu'on reconnaît $ ce que In solution s'éclair- 
cit e t  qu'il n'y a plus de  t rou l~ le  apparent .  Le contenu de la 
capsule es1 irarisvasi dans uripelit becher et additionné du quart 
environ de son volume d'amrnoriiaque ordinaire ; on laisse nu 
repos pendant 1% heures envirou ; au  bout de  ce temps,  on 
recueille le phosphate de lithine s u r  u n  petit filtre ; on le lave 
avec d e  l'eau Ik$rement ammoniacale ; on le sixhe, et, api+s 
dessiccation, on le sépare du filtre aussi complèteinent que poç- 
sible ; on grille celui-ci, puis on ajoute aux cendres le phosphate 
d e  l i thine;  on porte pendant quelques instants au rouge; on 
laisse refroidir, puis on pkse ; le poids obtenu, iiiultiplié par  
0,3879, donne Li" O; muIliplié par  2,446, i l  donne LiiCOJ. 

Dosage de In soude. - Connaissanl la proportion de lithine, il 
est facile de  d6terrniner celle de la soiide : 

Soit A le poids des sulfates totaux et n le poids trouvk d e  
lithirie, on a : 

Dosage du / luor .  - Coinme je l'tti dit  plus  liaut,  le fluor est 
ddteririiné par  dilYérenceen faisant la soinine de tous les éleineiits 
doses et soustrayant celle-ci de  2 gr .  

Lhns ce qui  vient d'être dit, on ne ticrit pas conipte du dosàgc 
de la polasse, qu i  se trouve rareirient dans les ambljgonites ou 
qui ne s'y rencontre qu'h l'état de  l races;  d u  reste. le dosage dz 
cet déiiient nes'iinposepas, e t , en  suivant  la n~Sthodeprécidente, 
pour le cas oh l 'on aurai t  aBüire à des amblygonites potassifCreç, 
les rtisultats obtenus iiiodifieraient tiés peu la tencur en soude et 
celle en fluor, 6léinerits qui  n'ont d'iritérirt q u e  dansdes analyses 
scientifiques, e l  non d a n s  des analyses industrielles. 
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~ c c i i e r a l i c  da siicrc ititcrvcrtl t l ~ i i s  les  tnlc l~  
coniiiiereiaux, 

Par XI.  H .  Q c ~ m n .  d u  Havre.  

Le procide actuelleiiieiit priconis6 pour la reclierclie du  sucre 
interverti dans les iniels commerciaux est basé sur  la rdaction de 
Iqietie, considérée coniine caractéristique dc la présence du fur- 
furol que renferme noririaleinent le sucre interverti préparé au 
moyen des acides minéraux. 

II est certain que les riiiels en rayons et ceux qu'on prépare par  
expression ou essorage a la température ordinaire ne présentent 
11;isla réaction de Fietie e t  que leur extrait  éthéré ne colore pas 
1'acét;ite d'aniline. 

Mais si l'existence de ces réactions color2es permet de  conclure 
ii l'addition du  sucre interverti dans les iiiiels retirés à froid des 
rayons, il n'en est plus m h e  dans  le cas des iniels cornmer- 
ciaux préparés à chaud,  coinine le sont ceux qui entrent dans In 
fabrication des pains d'epices. 

1,es miels conimerciaux sont,  en génEral, des n16langes prépa- 
rés en fondant ensemble des rniels de provenances teks diverses, 
qui sont fondus à f e u  12u dilris des bassines de graride dimension, 
circonstance esseritiellernent favorable 1:i production du fur-  
fur01 . 

Dans ces conditions, In ré:iclion de Fielie e t  l a  coloration de 
I'acCtate d'ariilirie, qui  indiquent l a  présence du  furfurol,  rie dé- 
inontrent nullement une addition de sLicre interverti. 

La réaction du  furfurol, qui n'est d'ailleurs qu'une preuve 
indirecte de la  présence d u  sLicre inlerverti, perd toute valeur 
lorsque le miel qu i  la présente a été chnuiTé au-dessus de  i O O 3 .  

Appel6 h éturlier cette question, nous avons elrectué un  certain 
nombre d'essais que  nous croyons intéressant de mettre sous les 
yeux des lecteurs de ce recueil e t  qui  ont  eu pour  objet de déter- 
miner dans quelles conditions peut prendre naissance le furfurol 
dans les niiels qui n'en renferment pas. 

Dans tous nos essais, nous avons employé de préfdrence I'acé- 
tale d'aniline, la rhct ior i  de F ieheé t î~n t ,  notre avis, rnoiris nette. 

La recherche était e8ecLuée par agitation ménagée de  20 g r .  de  
iiiiel, dilué tlans l'eau distillde, avec une quantité d'éther suffi- 
sante pour recueillir, aprés  trois traitements, environ "J cc.  
de liqueur éthkrée, qu'on abandonnait 5 I'évnpwatiori spontanée.- 

Pour l'essai qualitatif, on  versait sur  le  rtisirlu 2 à 3 gouttes 
d'acétique crist:illiaable, puis 2 gouttes d'aniline irlculore. II a été 
ainsi procédé à cles coinparaisons quantitatives ail coloriiii&tre. 
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A cet effet, le résidu alrandonn6 par  l'éther était dissous dans 
15 cc. d'alcool B 500 ne contenant aucune trace de furfurol ; les 
solutions alcooliques étaient alors examinées exactement conmie 
on le fait pour doser le furfurol dans les ali:ools. 

Nos essais les plus intéressants on t  été effectués s u r  deux miels 
authentiques et  très dilfdrents, dont l'un provenait de  IIaïli et 
l 'autre du  Glltinais. 

L'examen direct de  ces rniels a donné les résultats s u i n n t s  : 
A.  Miel d'Haïti : Coloration indécise avec le réactif de Fiehe. 

Cnloration nulle avec l ' a c h t e  d'aniline. - P a s  de furfurol. 
B. Miel d u  Gbtinais : Coloration jaune intense avec le riactif 

de Fiche. Rien avec I'acétate d'aniline. - l'as de furfurol. 
Noto. - Les colorations jaunes que nous avons obtenues avec 

certains échûntillons d'éther commercial nous ont conduit B prk- 
férer au réactif de Fiehe I'acétate d'aniline, qui  réagit franche. 
ment el ne donne pas de  coloration autre  que celle qu'on cherche 
h constater. 

Première série d ' twnis .  - A .  Chauffage au  bain-marie bouillant ; 
température atteinte 980. Après une demi-heure de  chauffage : 
pas de  coloration de  l'acétate d'aniline. 

R .  Mérnes conditions, pas  de  coloration. 
Ces miels ne renferment donc pas  de furfurol. 
A .  Chauffage au bain-marie bouillant, aprks addition de li2000 

d'acide formique. 
Réaction intense avec l'acétate d'aniline. 
Réaction de  Fiehe très nelte. 
B. M h e s  conditions-et ni&nies rksultats. 
Ces résultats établissent nettement que  l'acidité naturelle des 

miels peut provoquer, indépendamment de toute surchauffe, l'ap- 
parition de traces de  furfurol dès que la tenipkrature atteint celle 
de l'eau bouillante et  dès que cette acidité atteint 0,s pour 1000 et  
mêrneun chiffre inf i r ieur  : 0,2 pour 1000 à 1 0 1 0 .  

Il en ressort aussi que difrkrents miels, chaufrés ?i une iii6nie 
température, mais ditPérents au  point de vue d c  I'aciditrS, ne colo- 
rent pas au rriéine degré I'acétate d'aniline ou niéme ne réagissent 
pas. 

Cne au t re  preuve de  l'influence de l'acidité du  miel sur  la pro- 
duction (lu furfurol est fournie par  l'essai suivant  : 

Chauffage B 108" au  bain de ctilorure de calcium de 20gr. du 
miel B soipeusement ~ieulrulisé. l'as de  réaction avec I'acétate 
d'aniline apres une demi-heure de  c h a u f i g e .  

Chauffage b 110"endant 30 minutes a u  bain de chlorure de 
calcium. A et B présentent l a  réaction du  furfurol. L'apparition 
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du furfurol, dans ces conditions, nepeut  étre a t t r ibueeàune  sur- 
chaull'e locale, comme il s'en produit lorsqu'on chaulre & feu nu ; 
inais c'est Zt feu nu que  sont travaillés les miels commerziaux, e t ,  
dans ce cas, il g R ini.,vit,ahlenierit produr:t.inn de  furfiirol p a r  suite 
de surchauffe se  produisant e n  certains points ;  nous l'avons 
constaté dans les conditions suivantes : au-dessous d'une petite 
rampe & gaz., nous avorisdisposé u n  récipient renfermant du  miel 
liquide ; nous avons donn6 à la rampe  une inclinaison telle que  
l'extrémité de la flamme des becs f a t  d e  plus en plus distante d u  
fond d'un bec au suivarit. 

AprEs 20 minutes de chauffe, nous avons prhlevé, iinmédia- 
tement au-dessous d e  chaque bec, Zt l 'aide d'une pipette, 20 cc. 
de miel; s u r  les trois 6chantillons, nous avons procédé a la 
recherche du  furfurol, mais I'expbriencc ayant  pour objet une 
comparaison de quantitbs, nous avons modifié le mode opkratoire 
de la manière suivante : 

L'extrait éthéré des trois échantillons a été redissous dans  
15 cc. d'alcool h 50°, et nous y avons dosé le furfurol au  colori- 
mètre, exitcternent comme dans  le cas des spiritueux. 

L'échantillon prélevé au-dessus du  bec le plus éloigné du réci- 
pient étant vu sous une épaisseur d e  10 divisions de  I'instrunient, 
les hauteurs de liquide donnant  l a  mênie intensité de teinte on t  
Cté respectivement i 7 et 6.  

Ainsi la proportion de furfurol produit etait  d 'autant  plus 
grande que la flamme était plus proche du récipient; la masse 
n'ayant pas  kt6 agitée, nous avons cessé de  constater la présence 
du furîurol dans les prises faites à 5 centim. du fond.  

Les températures a u x  points chauffés étaient, nu rnornent des 
prélévements, 13Y, 1 i f i O ,  iO'JO, et  i 5 centim. d u  fond 80" seule- 
ment. 

Dans la pratique, le miel étant bras& pendant le chnufhge,  le 
furfurol produit se rrpand dans toute la masse, et il arr ive par-  
fois que le miel est chauffé & une température voisine de I'ébul- 
lition. 

I k  ces observations il y ii lieu d e  conclure que : 
i 0  La présence du  furfurol dans  u n  miel pr6paré p a r  expression 

ou essorage à la température ordinaire indique la présence d'une 
niatiére étrangère. 

2" La présence du furlurol dans  u n  niicl qui a été préparé à 
chaud n'est pas une preuve suffisante de l'addition de  sucre inter- 
verti. 
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Cine caum cl'ei~i~cur conccrunrpt l a  rcclicrclie cC le  
tIosngc dc I'iiclde siilloylique, 

Par M .  11. PEI.I.ET. 

On se rappelle qu'il y a quelques annkes on a cru à la prksence 
d e  l'acide salicylique dans  certains vins  parce qu'on avait cons- 
t a teque  ces vins fournissaient avec te perchlorure d e  fer la réiic- 
tion vioIette. 

On ne supposait p r s  que  le  v in  o i a t u ~ d  pîit rixderrrier de 
l'acide salicylique, el l'on attribuait cette coloration des subs- 
tances étiangrkres. 

A la suite de discussions, il a &té reconnu que le vin n:aturel 
pouvait contenir de l'acide salicyliquc,, mais  twjours  en propnr- 
tions faihles et variant autour de 1 rnilligi.. p a r  litre. 

Nos t ravaux à cet égard ont dknio-ntré qu'il ne faut pas se cori- 
tentcr de lii recherche quantitative de l'acide salicylique dans les 
produits alimentaires, rriaisqir'il faut  encore le doser, afin des'as- 
surer  que la dose est rSellernent supérieure à la quantité existant 
nomialement dans la substance analysée et  de savoir s'il y a eu 
addition de cet agent  conservateur, car  on a reinarque qu'on doit 
employer au moins 4 à 6 gr. d'acide salicylique par hectolitre di: 
vin pour ol)tenir un  ~ 6 s u l t a t  prat ique,  ce qui  correspond à 41) 011 

60 rriilligr. rl'acidr çiilicgliqi~c par litre, soit une quantité 40 i l  

60 fois supérieure à la quantité normale.  
Irlêrnes observations ont été faites B l'@rd des tomates, des 

fr.  , m e s  ' ~ .  et  de bien d 'autres  végétaux, dans  lesquels ou a trouvé de 
l'acide salicylique L l'état naturel. Riais récemment il s'est pro- 
dui t  u n  autre cas  très singulier, qu i  niérite d'étre sisnalé. 

En 1909, un  produit alirnen taire pour  enfants f ~ l t  confisqué 
p a r  la douane de  Rio-de-Janeiro, coirinie coritenarit de l'ocidesali- 
eylique. 

Or, Ie Fournisseur était certain d e  n'avoir pas fait usüged'acide 
salicylique et fut fort Stonné de ce qu'avait constaté la douane 
hési l ienne.  

Cependant le chirriiste en chef d e  la niaison incriminée fit quel- 
ques  études, et, aprés  quelques recherches, il constata, en eB'et, que 
le produit livré au Dr&sil fournissait ,  avec le  perchlorure de fer, 
une coloration pouvant permettre une  confusion avec la réaction 
de  l'acide salicylique; toutefois l a  coloration n'était pas absolu- 
ment sernl~lahle, et, en effet, la rPaction de  Jorissen était ndgii- 
tive. 
M. le Ur Arnold Hacke fit donc des essais et constata que 

l'élément farineux analogue à celui qui entrait  dans le produit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



expédié nu Brésil, après avoir été souriiis, duran t  sa cuisson, à 
iiae température de 150°, d o n n a i t  la coloration violaaie. 

De plus, hi. Arnold Bitcke a expbrimenté s u r  le  pain cuit 
(croate), les biscuits, etc., e t  il a otitenu kgalement la réaction 
violette. 

Ce chimiste a envoyé u n  rnéirioire à 1'Acadéiiiie des  scierices 
(18 ftvrier l9!0), dans lequel il explique le phinomCne qui Ge 
~~rorlui t .  

N Le corps se forme par une  action cornbinée s u r  l'amidon 
d'un enzyme e t  d e  la chaleur  (tempkrature wpér ieure  ii iaOU). 
L'enzyme doit 6tre t r i s  répandu dans la  nature e t  est difbirent de  
l'amylase. Certains sucres forment ce n d m e  corps p a r  une 
simple caramélisation, cornme par  execilple le sucre d e  canne. 
Cela expliqiie I'expkrience di1 1)r  Ilcnninger, de  Rio, qiii o1it.enait 
la réaction violacée en  distillant du  sucre de  canne avec un  acide 
niinéral. Nos expériences ont  montré qu'en euet  le corps se forme 
avec le sucre de canne, méine en quantil6 siifiisante pour é t r e  
isolé en cristaux, si i 'on emploie assez d'acide. Ceci montre q u e  
In distillation avec l'acide caramélise le sucre interverti. L e  
inaltose coiitient aussi le corps, après a ~ o i r  été caraiiiélis6 par  
la chaleur, d e  niéme que iorsqu'il est chauil'é avec une solution 
d'un acide rninéral. 

t( Le corps appartient évidemment h Iü ni2me classe que le inaltol 
de Brandt, sans toutefois lui Btre identique. Le rnaltol fond à l N " ,  
tandisque le nouveau corps fond à 9 G u ;  plusieursautres propri& 
tés sont aussi diffkrentes. Les essais continuent et seront publiés 
ullérieureirient. Vis-8-vis de  la rkaction d e  l'acidesalicylique, Ic 
corps se comporte cornine It! malt01 ; In rhaction d e  Jorissen est 
négative; la coloration avec le perchlorure de  fer résiste dans u n  
milieu acide, etc. Le 1 ) ~  Ilenninger montrait  q u e  la rkaction de  
Zippu  dclnne aussi un bon iiioyen pour le skparer de  l'acide sali- 
cylique. J,a rkaction Aiillon est aussi suffisante ; la faible colorn- 
tion observée quelquefois doit provenir d e  causes indépendantes 
du corps, ca r  celui-ci est corriplkteinent détruit par  l'acide nitri- 
queet  ne pourrait  déjh poiir celte raison pas donner l a  colora- 
tinn. \'is-&vis ti'auli-es acides, le corps est très résistant. Il y a 
d'aiilres JitTéixnces, faciles à démontrer : une plus grande vola- 
tilité, destruction facile par  l a  soude, dilrérence entre les cris- 
t a u x  produits par sublimation, etc. > 

Mais ce qui  est de plus particulièrcinent curieux, c'est ce qui  
s'est passé a Rio-de-Janeiro. 

JI. .lrnolcl lhclre, connaissant bien la cause de  la formation du 
produit donnant  la coloration violette et qui n'es1 pas de l'acide 
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s n l i c j l i y i i ~ ,  se rend a u  Ilrésil et en fait p n r t i ' ~  M .  Borges da Costii, 
chimiste en chef de  la  douane. D'après II. Arnold Dacke, II. Bor- 
ges da  Costa a constaté lui-méme que les mütibres contenues 
dans l'aliment farineux, sous l'influence de la cti;ileur, donnaient 
lieu à la formation d 'un corps a y a n t  l a  propriété de colorer en 
violet le perchlorure de  fer dilu6, mais n'a jamais consenti b 
avouer qiie, dans le produit examiné p a r  la douane, il n'y avilit 
pas  d'acide salicylique. 

On a été jusqa'à dire  que, si le réactif de .lorissen ne fournis- 
sait  pas la réaction sphciale dup. ii l 'aride salicyliqiie, c'est qu'il y 
avait des  impurctEs masquant  cette réaction. 

Cependant, après  bien des discussions et  des essais pratiqii6s 
piir dinërenles personnes, la justice avtbit d6cloré le produit 
indeinne de l'accusation, et,  le niinistrc dc la Justicc ayant donné 
libre entrée h la niarchandise importée, JI. Arnold Backe pensait 
que l'afiaiie était tout fait réglce. 

11 n'en était rien, et les chimistes accusateurs obtinrent la nomi- 
nation, par  le  riiiriistre des Finances brésilien, d'une Commission 
chargée de  contiriuer l'étude de  cette question. 

Or, cette Conmission,  au grand étonnement de tous, était coiii- 
posée de JI. Borges da  Costa, le principal intkressé et chimiste 
poursuivant,  puis un  pharmacien, ami  intime d u  mcrnbrepriicé- 
dent  et qui  avait mérne déclaré qu'il Etait d'accord avec lui, et 
enfin il y avait un  troisieme membre qui pouvait Ctre considéré 
comme impartial. 

Cette Commission rie put  aboutir à un  résultat, ce quiest facile 
à comprendre. Elle fut  tlisçoiite, e t  ce f u t  le nienibre coiisidéré 
cornrne impartial qui  fut chargé seul du rapport.  Aprks cxanien 
détaillé, il ne put  que  conclure à la non-présence de l'acide 
salicylique dans le produit çnisi ct corifirincir les travaux de 11. le 
Dr Arnold Bncke . 

On voit qu'au BrEsil, coiiiine dans bien d'aulres pays du reste, 
lorsque la science officielle a corniuis une e r r  u r ,  elle la recon- a 
naî t  difficilement. On en a vu  des exemples en France, où, par 
suite de méthodes défectueuses, on soutenait que les produits 
contenaient Ogr.3, 1 gr . ,  2 gr.  d'acide salicylique par  litre, alors 
qu'il n'y en entrait  que  quelques ~riilligramrnes, e t  cela parce 
qu'on dosait comme dcide salicylique tous les acides solubles 
dans  l'éther. 

Nous pourrions citer bien d 'autres  exemples où nous avons 
été rnS16. Kous pourrions rappeler des beurres trouvés i n a r p -  
rinés qui ne I'Ctaient pas et  cles beurres margarinés trouvés excel- 
lerits d'apr2s la fameuse méthode d'analyse p a r  les acides gras; 
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des poivres ahsolunient purs  d'origine et trouvés falsifiés p a r  d u  
grignon d'olives ou autres  matiéres, parce qu'on rie connaissait 
pas bien la varisté de  poivre incriminée, ce qui  est irnporlant, 
Ctarit donné que certains poivres contiennent des cellules analo- 
gues ?i celles du grignon d'olives (1). 

L e  carnnicl, SR parcte, son dosngc et mes freiides, 

Par M. le Dr CARLES. 

La rkgion du sud-ouest de la France est certainement urie de 
celles oh l'on eiriploie l e  plus de carmiel.  O n  s'en sert pour colo- 
rer les eaux-de-vie, les liqueurs, les vinaigres, quelques sirops et 
des matières aliiiieritaires fort diverses, telles que les limonades 
et rri21rie le lait. II est rare  que les vins blancs rri6diterrariéeus 
provenant de  cépages rouges viriifiés cn blanc n'en contiennent 
pas. E n  les jaunissant par  le caramel, on  se propose siniplement 
d'atténuer la çrudi té  d e  la blancheur provoquée par  le noir ani-  
inal. Voik pourquoi on a souvent i déterminer sa présence dans 
ces matières, et quelqiiefois méine k en déterrriiner les propor- 
tions. 

Ce dosage est assurément fort difficile, car, pour un  r n h e  
poids de produit b ru t ,  la quantité de  carairiel pur ,  seul principe 
colorant, varie notablement. Cette irrégularité est subordonnée, 
d'une part,  h la nature de la inatière première (glucose, mélasse 
ou sucre crislallisal~le) et, d'autre part ,  ?I l'action de  la chaleur ?i 
laquelle cette matière a été soumise. 

.\rec le glucose, on a bien souvent des produits dextrinés et 
du sulfate de  chaux,  qui  se dissolvent mal  ou pasdu  tout dans les 
liquides alcooliques ; avec les  mélasses, le caramel renferme tou- 
jours des sels qui louchissent tût ou ta rd ,  même après filtration ; 
arec le saccharose, ces inconvénients ne se présentent pas. C'est 
le caramel de  sacclinrose qui donne, k poids égal, les liquides les 
plus colorés, les plus lirripides, les plus stables. Encore faut-il, 
pour cela, qu'il a i t  été correctement préparé, c'est-li-dire que 
le sucre ai t  &té suffisamnient chaufl'é, sans  dépasser toutefois la 
limite nécessaire. 

Pour effectuer les dosages, un étalon était nécessaire ; il man- 

(1) Pour les personnes que la question iotfiresse tout parliculii'rcrnent, 
nous leur indiquons que l'article original de M. Arnold Hacke a paru dans 
la Reûislu de chimica puru e applicada de  M .  Ferreira d a  Silva ( d e  Porto, 
Portugal] [mai  et juin 1910). Ils y trouveront l'liistoire cornplete du fait que 
nous venons de signaler. 
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quait pour tout. le nionde. .\u Congrés d e  Londres de 1909 (1), 
R I .  Ehrliich a PI-oposé de  le p répare r  iiinsi : daris le vide, au bain- 
marie  d'huile chaufré à SWO, il chauffe du sucre cristallisable, 
qiii se transforme en u n  produit caramélisé. Pour  en faire une 
espèce chimique pure,  l 'auteur épuise ce produit avec I'alcool 
inéthylique ; l'insoluble est  dissous d a n s  I'eiiu ; la solution est 
filtrée, puis 6vaporée dans le vide ; l 'extrait restant a In coinpo- 
silion du -saccharose ; l 'auteur l 'üppel l~,  saccharane. C'est c e t t e  
sacchnri~ne que JI. Ehrhicli propose d'einliloycr coninle unité éta- 
lon internationale pour doser le caramel par  coiriparaison i 
l'aide du c:oIorirri6t,re. 11 est à n o t w  qui: cette s;~i:c:t~arïme n'est 
pas précipitie par  les sels de  plomb. 

II ne faut pas toutefois se faire illusion : le caramel pur ou 
sirop rie contenant que de I'eau et  d u  sucre brûle est. rare dans Ir, 

commerce. Le plus souvent, il est mélangé d'autres produits 
destin63 à le diluer et surtout à t romper  l'acheleur sur  la qun- 
l i t6 de ce colorant. Le carbonate rle soiide est de  ce nombre. Ce 
sel a la vertu, p a r  son alcalinité propre, d'cxaller la color;ition 
d u  caramel, et, par  sa grande solubililC, t13épais.;ir la solution de 
tclle façon qu'en présence d'une dilution faible et étendue on 
croit avoir alfaire ü un  vrai sirop. Les échantillons divers de ce 
genre que nous avons eus analyser répondaient généraleinent 
ii la composition irioj-enne suivante : 

Carbonate de  soude. . JO gr .  
Caralriel . . . . . 30 - 
E a u .  . . . . . . 30 - 

Total. . 200 gr.  

Dans la  pratique, pour faire ['essai colorimEtriqrre de ce soi- 
disant caramel, on procède le plus souvent ainsi : dans un derni- 
verre d'eau ordinaire, on en fait couler quelques gouttes et l'on 
agite ; l'alcalinité du  composant n'étant pas  changée dans cc 
rnilicu, le di t  cnraniel y conserve son faux pouvoir colorant. Bien 
mieux,  la formation consécutive avec les sels de  I'eau d'un peu 
de carhonate de rhiiiix, en louchissant Iégbrement le liquide, 
parait  renforcer la teinte. Mais si l'on ajoute quelques gouttes 
d'un acide quelconque, voire mcme de  vinaigre, le milieu s'éclair- 
cit brusqiiernent, ~t la teinte jaune diminue tr6s notablement, 
quelquefois d~ moitié. 

Cette réaction coiilpléiiientaire est intéressante en ce qtie 
pareille déception arr ive avec tous les liqiiitles alimentaires, vu 

i l )  A rrnales des falsifications, ne 14, p. 547.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t p ,  en dehors de l'eau potahle, tuus sont acides. Le fait  est 
f~c i le  à vérifier pour  les vinaigres et  lcs vins, mais c'est encore 
trés sensible pour ies eaux-de-vie iA niéine pour beaucoup d e  
sirops. Le lait lui-iii&ine n e  fait p a s  exception, malgré sa. fausse 
réputation d'alcalinité. 

D'ailleurs, l 'introduction sournoise d u  carbonate de  soude 
clans quelques matières d imenta i res  n'est pas  sans inconve- 
nients, inalgré sa bknignitd hygidniqiie, surtout h ces doses 
faibles. T d  est le cas pour  les vins  blancs signalés au délmt. 11 
faut, en effet, bien peu de  carbonate de soiide pour détrui're la 
crème d e  tar t re  naturelle de  ces vins. Cc carhoriale en plus sur- 
charge le poids des c m d r e s  ; il cntrxine Iciir fiisihilité, ce qui les 
rend suspects. 

En résuinb, s'il est Iégitiine d'accorder une certaine tolkrance 
ii l'eii~ploi du  vrai carainel de  sucre, il serait vraiment  illégitimt. 
d'étendre celte tolérance a u x  niélanges frauduleux d a n s  lesquels 
le carainel ne  figure qu'en bien faible proportion. 

Elisni ~1ealiairéli.iqiie o l ï~c ie l  tlii pyrwmitlori, 

Par M .  Paul LEMAIRE.  

I'arnii les indications tlir nouveau C o k x  coucernant le pyril. 
inidon, SC trouve (p. 200) l'essai suivant  : a i ) i s s o l ~ c ~  Ogr.5 d e  
diiiiCthylaniino-nntipyrine dans 50 ce. d'eau ; ajoutez quelques 
gouttes d e  solution d'hélianthine ct titrez !a liqueur avec 1a solu- 
tion norinale d'acide sulfurique ; si le produit es t  pur ,  l 'hélian- 
thine sera. roiigie quand vous aiirez emplo'é 21cc.73 d e  solution 
titrée acide; le produit officinal devra en saturer  plus d e  20cc. 1) 

A propus d u  m h i e  essai, le nouveau Formulaire pharrnaceuti- 
que tics hcipitniix militaires au I:orniiilaire officiel du  service de 
santé (Paris, Imprimerie nationale, 2909, p. 248j ,  s'exprime ainsi : 
(( Ogr.3 de diinfithyliiinino-lntipyrine, dissous dans 5Occ. d'eau 
et titré avec la solution normale d'acide sulfurique en présence 
de  l'hélianthine, doit satiirer de  20cc. k 2 l c c . E  de solution nor- 
inale acide D. 

Si le pyraniidon mis  en expérience se conduisait exactement 
~ i s - & v i s  de i'li6lianthine comme une base monoacide et si  le 
virage de  l'iridicnteur stait  tr&s net, il faudrait rigoureuseiiieiil 

d e  solution normale d'acide sulfurique pour saturer Oçr.50 de 
diii~tithyliinii no-arilipyrine. 
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11 g a donc une erreur coininise dans la rédaction de  notre 
Pharmacopée et dans celle du  I'ormulaire des hôpitaux niilitai- 
res, puisque, pour un  produit pur ,  il est indiqué d'utiliser de 20 it 
21cc.73 d e  liqueur titrée normale, soit une quantité dix fois plus 
forte. 

Il faut ,  ou  bien lire 591.. de  pyramidon riu lieu de 0gr.50 ou 
bien se servir  de liqueur nomiale déc ime ,  a u  lieu d e  liqueur nor- 
male d'acide sulfurique. 

Cne certain<: approxiination est laissée pour  dkteriiiincr la 
proportion d'acide nécessaire au  virage de 1'héli:inthirie ; il est it 
noter que  cette approximation ne doit pas ktre tout h fait la 
m61ne suivant  qu'on utilise une  solution norinale ou une solution 
normale décime. 

De r n h e ,  la proportion de liqueur t i t rante  varie  Iégèrcinent 
avec les opérateurs et l a  dilution employée, pour  amener I'hélian- 
thine a u  rouge. Dans l i ~  pratique, il peut arr iver  que le nciinliri: 
rie cc. de solution titrée acide eniployée soit t rès  voisine de celle 
réglementée officiellement ; aussi,  eût-il été désirable que In Coin- 
mission du Codex pr6cisAt le noiiibre (le gouttes de solution i 
1 p. 100 d'hélianthine 2 ajouter.  

II nous paraî t  hien inutile de  prélever, pour l'essai alcoliirié- 
trique, 5 g r .  de  pyrariiidon ; en effet, il e s t  reiiiarquer que, 
pour dissoudre 5 gr .  de dirnéthylainino-antipyrine dans 50 cc. 
d'eau, il faut,, con t ra i remmi  a u x  iridic:~t,ioou eppioxirriatives 
d u  Codex (p .  200) et  du Forinulaire d u  service de  snnti: militaire 
(p. 24) ,  l'intervention de la chaleur. Or, la proportion de l i cpmr  
acide exigée pour rougir l 'hélianthine est u n  peu plus grande j. 
chaud qu'A froid. 11 y aurai t  IA  encore u n  petit détail de techni- 
que  A préciser, pour  éviter tiute contestation d a n s  les cas doii- 
teux. 

nosagr? de la chaux organique dans les pi-oiluits 
de sucrerie, (1) 

Par M .  D. SIDEHSKP. 

Pour doser la chaux organique, on détermine s~Fii6rnleiiierit 1i1 

ctiiiux totale par  un  titrage hydrotimétrique et In chaux caustique 
par  I'al(::ilirn&rie, e t  l'on olitient par  diffkrence la chaux organi- 
que. Or, le titrage hydrotimétrique, tri-s exact ddris les eaux, 
conduit B dds résultats incertains en présence cles m:ltiEres orgn- 
niques coiriplexes, ce qui  est connu depuis longteiiips. Je propose 

( I I  Rtsumé d'une coiiiriiunication faite au CongrPs de l'Association des 
chimistes d e  sucrerie de 1910. 
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de doser la chaux totale par u n  procédé alcaliniétrique basé sur  
ce fait qu'une solution alcaline de carbonate de soude se neutra- 
lise par un sel de chaux rieutre, clilorure de calcium ou acétate 
de chiiux, en formant du  carboniite de chaux insoluble ct u n  sel 
neutre de soude, suivant  les équations : 

i0  Na2C03 + CaCIP = CaC03 + 2 NnCI ; 
2 T a 2 C 0 3  + 3 (C211S02) Ca = CaC03 + C211"WKa. 
Pour effectuer le dosage de  la chauxorganique,  on filit d'ahord 

l'essai alcalimétrique comme d'habitude, en se servant d 'une 
liqueur d'épreuve h base d'acide chlorhydrique ou nitrique a u  
lieu d'acide sulfurique, et en se servant de l'indicateur qu'on 
préfère. Dans le mérne liquide, qui rcmfcrme alors la totalité de  
la chaux caustique du  jus i 1'Etat de sel neutre soluble, on 
ajoute une solution titrée de carbonate de soude 6quivalerite à la 
liqueur alcalimétrique, et l'on titre jusqu ' i  l 'apparition de  1:i 
réaction alcaline, e n  défalquant ensuite les quelques gouttes 
iiécessaires pour faire virer  l'indicateur et qu'on aura détermi- 
nées par  un  essai ad hm. En l'absence dc sels organiques de 
chaux, le volume de la liqueur sodique est t'igiil à celui de l a  
liqueur alcaliinbtrique; tout excédent d e  liqueur sodique indique 
lil présence de  la chaux  h I't'itat de sels organique-, neutres. Dans 
le cas où l'alcalinité serait accusée en partie p a r  la potasse, on  
userait un peu nioins de liqueur sodique, e t  le procédé propose 
permettrait ainsi de  Le constater.  

REVUE DES PUBLICAT[ONS 

Sooveno  procédk ponr iii&tnlliaer unie l~arfnce 
qaclconqoe. - M. SCHOOI' (Comptes rendus de l'Académie des 
sciences du 23 avril  1010). - Pour obtenir un dbpat rri8tallique 
sur une surfitce quelconque, M. Schoop projette le rnétal en fusion 
k l'aide de  buses appropriées et  de gaz ou vapeurs  à tempkrnture 
élevée et sous une forte pression. Les gaz inertes, tels que  l'azote 
ou I'hydrogi:ne,se prktent trFs hien R l a  pulvh-isation des métaux,  
siirtout lorsqu'il s'agit d e  irii.taiix très oxydables. Le métal sort 
de l'appareil en poudre impalpable, R l'état de bronillard pour 
ainsi d i re ;  les gouttes rnétalliqiies, projetées avec violence, se  
déposent sous forme de  pellicules minces et adhérentes, d'une 
épaisseur variant  de  1/50 de  millimhtre à plusieurs millimètres, 
suivant la durée d e  I'op6rlition. On peut ainsi rnirtalliser, non seu-  
lement des métaux, mais encore du plâtre, de l'ébonite, d u  verre, 
du boisI d u  papier,  du celluloïd, des pikces anatorriiques, etc. 
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La tcn~pérn ture  d u  brouillard niétaIlique ne dépasse pas 50 11 

#Oo, ce q u i  permet de  niétalliser des objets en matière fusible ou 
inflaininablc. C'est l a  détente que subit le gaz la sortie de la 
buse qui abaisse ainsi In t en~péra ture  du li~ktiil, teiripi:rüture qui 
est di. 250 k 3UOo. 

Les inétaux qui se prhtent le iiiieux h la métiillisiition sont ceux 
qui  clevieniient très fluides l'état de  fusion (éliiin, ploinb, cui- 
w e ,  alliage d'aluiiiinium); par contre, la teriipikature de fusion 
plus ou moins 6levCe du métal à déposcr ne joue qu'un ride secon- 
daire .  

Cne  application intéressante du  procédé est celle du dipdt 
d'aluiliiriiuin, le seul niétül réfractaire aux  principes gnlmni- 
ques.  

L'épaisseur et le caraclCre physique de la couche rriétalliqu~ 
varient suivant In durée de I'exposilion de 1'ol)jcl à ini;_talliçer, sui- 
vant  le diarnètre de l'orifice de  In buse, suivant In tcinpérature de 
fusion du  métal, siiivarit la nature et  la pression du gaz employi:. 
Le dépôt est instantané pour les couches minces; 8 ou 10 secondes 
sufisent  pour un  dépOt de 6 niilliiiiètres. 

I,a sf.ruclure du dkpt'~t n'est pas cristalline c3t rilrcictr: plutcit la 
forme amorphe.  

On peut prévoir deux catégories d'applications pratiques d u  
procédé de  3f Sclioop. 

La preniiére catégorie coniprcnd les applications sur  dcs 
objets qu'on d k i r e  einbellii~ ou prot6gc.r contre les irit,eiiipi':ries : 
revéteinenl ~iiét:~llique tles pliltrer;, lias-reliefs, nioulages, sculp- 
ti1i.e~ ; rriktiillisation des objets en bois (pote;tus télégriipliiqucs, 
e,iri.ne des bateaiix, e l c . ) ;  métallisation  LI carton ; protection 
du fer e t  de l'acier contre In rouille (ponts, charpentes en 
fer, etc.) ; fiibricatioii d'élofrcs rnélallisées i in~~erinéabies  aux 
;.ils! el à l'eau, pouvant reinplacer les étoffes caoutchoutées, daris 
les ballons et les pneus, etc ; inéLallisation tles picces de cérami- 
que et de verrerici ; capsulage et liouchnge de bouteilles; possibi- 
lité de  faire a d h h e r  il l':iluniinium une  couclie d'un inétal quel- 
conque. 

La deuxiènie catégorie coinprentl les applications ayant pour 
In11 d'obtenir des couches à détacher d e  la surface s u r  layuelle n 
6té efïectné le dépr'it ; dans cette calégorie rentre  la fabriealion 
des clichés d'impriinerie, des tubes-sans soudures, des ohjets 
~nétal l iques creux. etc. 

Titrngc dn cinuaiiinîc ilc sonde. - JI. P. LEJIAIIiE 
(Uulletirt de In Société de phnl.nocic de Rordeanrx rle février 1'310). 
- Les cinnamates d e  soude di1 cotnrriercediffèrent par  leur den- 
silé, leur degr6 d'hydratation, leur acidité, leur neutralité ou leur 
alcalinit6 h la phéno1pht:lléinc c t  leur solubilité. 

Le procéd6 de  dosage voliiiriétriqiie que propose M. Leinaire 
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est pratique et  rapide ; il repose s u r  les cons t i~ t i i t ion~  sui- 
vantes : 

1 0  Le cinnamüte de soude p u r  est,  la dilution de 1/2000 d u  
poitlç moléculaire, neutre h In phénolphtaléine, e t  l'excès d'al- 
cnii qu'un sel mal préparé contient est décelable h l'nidc de  ce 
réaclif ; 

Y L'acide cinnnriiique p u r  ne riiagit 1x1s vis-i-vis de I'liélinii- 
lliine. 

Mode opératoire. - .A. On prend i g r  70 (1) du  cinnninnte de  
soude à t i lrer; on le dissout dans  u n e  quanti14 d'cnu suflisndte 
pour faire 100cc.; on prend 10 cc. de solution, qu'on additionne 
dc quelqiies gouttes de solution alcoolique de  phinolplitoléine; 
trois cas peuvent se présenter : o )  le sel est neutre; d a n s  ce cas, 
l i ~  moindre trace de  solution de  s o ~ i d e  ou de potasse N j10 dCter- 
mine le virage de l ' indicateur a u  rouge ; 

b) Le sel est acide;  on ajoute goutte à goutle de la soude ou de 
la potasse N/10 jusqu'à virage persistarit ; on note le nonihre n 
d e  cc. employi'.~; 

c) Le sel est alcaliii ; d a n e  ce cas, il y a virage iminki ic~t ;  on 
iljoule 10 cc. de solution de  S0'112 3/20 ,  puis goutte à goutte de  
la soude ou de  la potnsseN/iO jusqii'i virage. Soit nr le nondire de 
cc. employks pour amener u n  nouveau virage;  

indiquma I'excPs d'alcali contenu dfins  10 cc. de 1;i solution d u  
ciilnamate de  soude essayé. 

B. On prend iOcc. de  la solution du cinnainate de soude k 
titrer, qu'on additionne d e  70 cc. de solution de  SOiI12 N/10.; 
on agi te;  on filtre; on prend In moitié d u  filtraturn, soit Iscc., 
auxquels on ajoute trois gouttes d'liélianthinc:, puis, gout,i.~, b 
goutte, de ln soude 3 /20  jusqu'au virage au  j a u n e ;  soit q cc. 
employés. 

n j  Dans le prcinier cas, si le sel examiné est neutre h la plio!- 
nolphtaléine, 

indiquera la proporiion de sel contenu dans 100 gr .  d u  cinnnrnate 
essayé ; 

6) Si le cinnainnte est acide, 

(20 - Sg) 1 O 

sera encore sensiblement le poids d u  cinnarmte pur  et anhydre 
contenu d a n s  100gr .  d u  sel essayé, la proportion de cirin:+rii,~te 

( 1 )  C'est-à-dire le c:ntibiiie di1 poids rnol6culaire di1 sel anhydre.  
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obtenu aprhs exacte saturation d e  I'excés d'acide cinnainique étant 
clorinCe p a r  l'équation 

(2O+n-2q)IO 

c) Enfin,dans le cas d'alcalinité d u  cinnainate à la phénolplita- 
ICine, 

LLO - (29 + x); 2 O 

indiquera la quant i té  (le cinnamate de soude p u r  et anhydre con- 
tenu dans  200gr. du  sel essayé. 

PrCsenec dans lm eroâte de pein c L  tlnns leu hli- 
ciiits, aiiisi qiie tlins d'autres p;odniti ~liiiicnlairerr. 
d'uii corprr dominant uue color~tlon vloleltc arec le 
pereiiïoriirc de Ter. - M .  BACKE (Comptes rendus de 1'Acn- 
rlemie des sciences du 28 février 1910). - Xous avons publié dans 
ce recueil (février 1910, p. 721) u n  article dans  lequel JI. 13acke 
annoncait avoir trouvé dans la crotite du  pain et dans les hiscuits 
un nouveau principe donnant avec le perchlorurc: de fer une cab 
ration analogue, mais non absolurnent scinbable, h celle qui sé 
produit en présence de l'acide salicglique. M .  Backe a continué 
ses recherches en collal~oration avec le l ) r  Henninger, de Rio-de- 
Janeiro. 

Les différences constalCes entre I'acide salicylique et le nouveau 
corps sont les suivantes : 1 0  la coloration que donne le perchlo- 
r u r e  de  fer avec I'acide salicylique est violet p u r ;  avec le nou- 
veau corp5, elle est rouge si l'on emploie peu de réactif et ne 
devient violette que si l'on en ajoute davantage;  20 avec l'acide 
salicylique. la ré:iction n'a lieu qu'en liqueur neutre;  avec le 
nouveau corps, elle se produit même en niilieu fortement acide; 
30 la rhnclion de  Jorissen, tr6s sensible avec l'acide salicylique, 
est négative avec le nouveau corps ; 4 0  la réaction de  Zipper est 
difTErente ; 5" enfin, le nouveau corps est détruit pa r  une cuisson 
prolongce avec une solution de soude, tandis que I'acide salicyli- 
que résiste. 

Plusieurs chimistes de Rio-de-Janeiro ont constaté la présence 
de ce nouveau corps dans le café, dans  le cacao torréfie, etc. Pour 
le diiceler, on peut I'cxt,raire p a r  le chloroforn~e ou l'éther, piiis 
faire l a  réaction du perchlorure de fer s u r  l'extrait : il est préfé- 
rahle de  distiller la substance dans  un  courant d e  vapeur d'eau, 
après  l'avoir acidulée par  l'acide sulfurique ou l'acide phospho- 
rique ; on kpuise ensuite le distilliituin par  le chloroforme ou 
l'éther.. 

La farine de blé, chauffëe sans eau,  i des températures i n k -  
rieures à 240" ne donne pas de  réaction sensible avec le perclilo- 
ru re  de  fer  ; la réaction est nette à 2/i0°; elle est très forte à 450': 
or c'est ;L la température de 150" que la croûte de pain devient 
brunâtre. 
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Pour éclaircir le rùle que  peut jouer l'eau dans  la r h c t i o n ,  
RI. Backe a chauffe la farine sèche à l50" puis  il l'a transformée 
en pate et il l'a cuite pendant 2 heures à 150°; i l  ne s'est pro- 
duit qu'urie trace de rkacliori, due vraiseriiblablerner~t à ce 
que la farine chauffée à sec renfermait encore une  petite quantité 
d'eau. 

Cela montre qu'il s'agit d 'une  action diastasique ; M .  Backe a 
alors traité la farine stériliske p a r  une infusion de  malt ; la pdte, 
inainteniie pendant 2 heures h 150r,, a doriné ilrie trcis forte 
réactioii ; l a  solution du malt,  séchée seule avec une  matière 
inerte, puis grillée, ne donnait,  d'ailleurs, absoluinent rien. 

Arec l'amidon sec, chauffi! à 100°, de rnhne qu'avec l'amidon 
en pilte chauffë h 100" il ne s'cst'produit aucune réaction ; par  
contre, la réaction a été trés forte avec l'amidon additionné 
d'extrait de malt  et chaufré h 150". Avec l'amidon trait6 p a r  une 
solution de diaslase de Merclc, puis chauffé à 150°, aucune 
réaclion. 

Ce dernier fait est intéressant,  car  il prouve que ce n'est pas  
la diastase ordinaire (amylase) qui  agit,  niais une enzyme spé- 
ciale qui existe dons In farine et dans  le malt.  II est bon d'ajou- 
ter qu'avec la  faririe aussi bien qu'avec l'amidon, il n e  se pro- 
duit aucune réaction sans grillage, qu'on a i t  ou non  ajoufé du  
n~a l t .  

11. Wenninger, de Rio-de-Janeiro, a obtenu la réaction avec le 
sucre de canne, distillé en prksence d'un acide minéral ; comme 
Ir: lkvulose agi t  de i n h e ,  mais  uori le glucose, i l  croyait il urie 
relation étroite entre le  nouveau corps et les cktoses. 17n fait ,  
aucun sucre, sauf le saccharose et le lévulose, ne donne la réac- 
tion après  distillation en inilieu acide. I I  n'en est pas  d e  rnénie si 
on les caramélise; les expériences suivantes ont  été faites en chauf- 
fant les 111atih-e~ en vase clos avec d e  l'eau 2i f50° : 

Amidon, r ien.  Ilextrine avec ou s:ins eau,  réaction faible ou 
nulle. Glucose, réaction faible. Saccharose, forte réaction. Mal- 
tose, forte réaction. 

La distillation en milieu acide (sulfurique ou phosphorique) 
produit le inkme effet que  1 ; ~  cararriélisation, et cet [:fret augrliente 
d'intensitk si l'on augmente la proportion d'acide. 

En résuiiié. le nouveau corps se forine par l'action de la  chaleur  
(caramélisation) sur  certains sucres et sur  les rriatières amylacées, 
niais seulement lorsque ces matières ont prkalableriient subi  
l'aclion d'une enzyriie très répandue d a n s  les v15gétaux (céréales, 
cafës, etc.), mais  différente d e  I'amglase. 

Quelle est la nature de  cette enzyme? On pouvait croire qu'il 
s'agit du  composé découvert p a r  Brandt dans  le nialt torréfik et 
étudit! ultérieurelnent p a r  Kiliani et Barlin sous le nom demallol; 
a p r k  (:ri avoir pé1ii1)lernerit isolé environ Scentigr. 2 un étal 
sensiblement p u r  et cristallisé, JI. Hacke a pu faire la corriparai- 
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son. Le nouveau corps ressenible au  rriallol sans lui Stre idcn- 
tique : les réactions colorees sont les mSmes et les deux eoinpos6s 
appartiennent sans doute à la méme fainille ; tou deux se suhli- 
iiierit en beaux crislaux et possBdeu1 une réacli of! acide, niais les 
formes cristallines sont différentes, ainsi que  les points de  fusion 
(159' pour le nliiltol et '35" pour le corps extrait  de  In poudre dc 
biscuit) ; celui-ci est, de plus, beaucoup plus volatil que le niul- 
tol et ne  bruni t  pas  h l'air comrne ce dernier. II arrive parfois que 
les cristaux d u  nouveau corps renferment quelques cristaux 
identiques h ceux du  nialtol, ce qui tendrait il prouver que les 
deux composes peuvent se produire s imultanément .  

Procluilr eiiiployés eonlre l'iiicri~sleliou des cliiiii- 
dièreai.- JI .  iLlLLASl) (Revue d u  sercice de I'lntenrlrrizce mililaire 
de j a n ~ i e r  1909).- M. Balland indique la composition des désiri- 
crustants qui ont  6th proposés depuis une vingtaine d'années au 
iriinisti:re de la Guerre. 

2 "  Désiimiistrcitt liquide Rnu. .  . 
Eau . . . . . . . . . . . . .  48 p. 100 
Carbonate de soude. . . . . . . .  20 - 
hlatières extraclives présentant les carac- 

téres de l'extrait de  québraclio . . 44 - 
2' D i s i ~ i c m t i t i r t  solide Rao. . .  

Eau . . . . . . . . . . . . .  30 p. 100 
Carbonate de  soude. . . . . . . .  10 - 
Silicate de  so~ ide .  . . . . . . . .  10 -- 

Jlatières extractives (inéiiies caractères 
que ci-dessus) . . . . . . . . .  50 - 

:Y' A~itiiîicrzistnnt IlIril ... - Liquide brun,  sirupeux, déposant 
LIIIP, rriatikre orgariiqiie floconrieuse noiidtie; odeur désiigréiilile ; 
réaction très alcaline ; densité 1,180;  contient de la soude non 
c;lrbonnti.e, avec des chlorures et des traces de sulfates; donne 
18,3 p. 100 de cendres. La matière organique en suspension est 
formée de déchets de laine. 

4 0  f l e s i t~c txs tant  Leu. .. - Lessive de soude (1) = 2 ,O!Xl), sans 
addition de matidres orgiiniques. 

5 0  Hjdroglyne Nic . .  .- Lessive de  soude (1) = 1,240), de couleor 
fortement ambrée due à l'addition d'une matière organique. 

6 9 é s i ~ i m 1 ~ s t n t t t  Ru.. . - Décoction de bois dc cairip&clie niar- 
quant  So L3aume. 

7 0  Uèsittcri~stcmt l i qu ids  V a l l .  . .  - Liquide brun,  sirupeu'x, 
doué d'une forte alcalinité due  h la soude caustique avec une 
faible proportion de carlionate de soude;  l'analyse révèle la pré- 
sence de l'amidon e t  l'absence de tannin. Laisse 17  p.  200 de 
cendres. 
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8' Désiiîcrustnnt so lde  va//. . .- PAte brune, cdeur  de lavande, 
soluble dans l'eau et donnant  ilne solution très alcaline, ne faisant 
pas effervescence avec les acides ; renferiiie de la soude causti- 
que et de l'amidon ; ne contient ni tanniii, ni sucre rkiucleur, ni 
chaux. 

9VDaincrustout Car.. . - Liquide brun trks alcalin ; B - 1,130, 
coiiipasé de carbonate de soude (119 gr .  par litre), avec additinn 
d'une matikrc organique qu i  n'est ni de l'amidon, ni du tannin, 
ni du g l u ~ u s e .  

200 Bgdrintise. - Liquide ainbrc!, n la i i t  le caractere des lessi- 
ves concentrbes, faisant effervescence avec les acides ; contient 
du carbonate de soude (33 ù 40 p.  100). 

I l 0  Uisincrustnizt Rous ... - Liqueur limpide, trés alcdine,  füi- 
mnt e8crvcscence iivec lesacides; contient d u  carlionnte de soude 
(P a G p. 100). 

1 2 O  T m - t r i f q e  Rond. . . - Liquide siruqeux, brun-violacé ; 
D = 1,086; la partie inferieur-e de 1;i bouteille est de  consis- 
tance plus bpaissc, niais sans  dépôt bien accus6 ; contient 
290gr. de iiiatibres solides par  litre; Iiiisse 27gr .  (If: c e n d r ~ s  
Ipgérement alcalines. On a caractérisé la présence de  1;t @la- 
tine et des matières tannantes  (campéche) ; ne contient pas d e  
mélasse. 

Iloit se rapprocher du  tnrtrifuge Constant, qui se pri:pare, 
d'aprés les indications de l'inventeur, en yreriant : 

50 I<ilos d'ecorce de cliêne, qu'on fait cuire avec 30 litres d'eau. 
Fi - de gaiac, - 13 - 
5 - d e  cachou. - 15 - 
40 - d e  mélasse - 10 - 
10 - de colle forte - 45 - 

D - d'exlrait de carnp6clie - 10 - 
10 - d'un rridange de lessive des savonniers, de glycerine 

el de margarine. 

23Tartr i fuge dlnr ... - Masse pdteuse. noire, de réaction trCs 
nlcalinri ; faisant effer\wcence avec les acides, donc cnntenant di1 
carbonate de soude; on y trouve des particules minérales colordes 
en bleu ( tannate  de fer) e t  des fragments vtsgitnux de couleur 
brune resseiiiblant h la poudre de  bois de carnpéche; donne 
40 p. 100 de cendres, dans  lesquelles on trouve d u  car1)oniitc de  
soude et  d u  fer. 

lkO Antiia?.tre vigetnl Brel ... - Liquidr, rouge, acide; D=1,050; 
laisse 12,70 p. 100 d'extrait  e t  0,3 p. 100 de cendres blanches, 
ICgtres, formEes de carbonates, de chlorures et de  sulfates dans  
les proportions qu'on trouve d a n s  les v@étaux. L'cxtroit est 
constituk p a r  des rriirtiéres riches cri tanriin (extrait de châtai- 
gnier). 

la0 Bisincruslant emnloyé pal- la Co~izpil,qnie 1le.s cherni~~s de fer de 
l'Est. 
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Carbonate de soude . 
Extrait de campéche . 
Extrait de qutbrachn . 
Eau.  . . . . . . . . 

Les doses de ce désincrustant à employer varient suivant ln 
teneur  deseoux en carbonateou sulfate de chaux  (30gr. parinètre 
cube d'eau pour chaque degré hydrotirriétrique). 

C'est cette formule que le riiinistère de  la Guerre a adoptée 
pour  tous ses établissements. 

II est bon, nu début  de  l'emploi, d e  réduire la dose 5 I:i moitié 
de la dose maxiriin, saiif B l 'augmenter ou A la diiiiinuer suivant 
lm résultats constatés. En aucuri cas, In dose rnnxiiii:~ ne doit Ptrr: 
dépasske. 

On introduit le désinci-ustant. a p r k  avoir  agité le rricipient qui 
le contenait: 2 0  avant  ou n p r k  Ic remplissage de In chaudikre ou 
lorsque la chcîudiére est hors pression, directement clans celle-ci 
soit p a r  les soupapes de siireté, soit p a r  Ir: houchon de la hou- 
teille de  niveau d'eau; 2 O  lorsque la  chaudière est sous pression 
en versant la dose journillikre dans  l i ~  bbclie d'alimentation, de 
prkférencele niatin ou le soir,  et en la refoulant dans  In chaudiére 
aprés avoir fait une extraction S chaud de 20 i 30 scconiles, par 
le robinet de vid:ing.e, pour évacuer les boues déposées. 

Cc dksincrustant décompose les sels calcaires et  1cs maintient 
en suspension ; ils rie peuvent donc adhcrer  a u x  parois i l'état 
de dkpots compacts et  durs .  

II est nécessaire de  procéder tous les hui t  jours une vidmge 
complcte de la chaudière et  d'effectuer un lavage intérieur à 
grande eau, tous les mois, après vidanse,  afin d'kvitcr la cnlci- 
nation et le durcisserrierit d u  précipit;. 

Rcctlicrclie des iimiicres eolorrrnies ~i.tiliciclles 
pmr I'eaii orylénée dan* cerhiiio inédlemiicnts, prln- 
cipalenient dans les sacs v&g&triur. - dl l i e  JI. PI\UL 
(,Journal de plmrmncze et de chimie d u  16 mars ZOLO).  - On sait 
que  l'eau oxygénée d6colore un grand nomhre de principes natu- 
rels d'origine végétale ou a n i u x ~ l e ;  3Il le  Paul a pensé que cette 
propriété pourrait  être mise profit pour  rechercher dans rer- 
tairis médicaments, et en particulier dans  les sucs vé#taux, les 
matikrcs colornntes artificielles dérivées d e  Iü houille ou p r o w  
riant de certains lichens. 

Elle a soumis l'action de l'eau oxjgénée officinale, 1égi.r~- 
ment acide, R la température ordinaire, un grand nomhre demédi- 
cnrnents galéniqiies, tels que des vins et des teintures, et elle a 
obtenu,  après un  temps variahle, une  décoloration cornplpte, lora- 
que les matiéres preniiiires servant  ü la confection de ces niédica- 
rnents ne contenaient pas de chlorophylle. E n  présence de ce der- 
nier principe, le médicament restait verdâtrr ,  mais  on pouvait 
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arriver une décoloration en agitant ie rnéIarige avec la l~eriziue; 
e n  filtrant, la (miche inférieure, on parvenait à olr>tenir un liquide 
incolore. Les expériences de  Mile Paul ont porté sur  les teintures 
de safran, de quinquina,  de belladorie, sur  le s i r i ~ p  d'écorces 
d'oranges ameres, sur  les vins  médicinaux du  Codex, etc. Elle a 
comparé les résultats obtenus avec des sucs de fruits convena- 
bleinent préparks et avec d'autres qui avaient été additionnes d e  
matiéres colorantes artificielles. 

Mlle Paul  opère dans des tuhes à essai et en prenant 30 cc.d'eau 
oxygende ; ln dCcoloration est cornpléte, nu bout de 48 heures, avec 
les quantités ci a p r &  indiquées des sucs suivants: sucs de  cerise, 
de  framboise, de  rosei il le, de mûre (3 cc.), suc de coings ( 1  O cc.), 
vin rouge (3  cc.). 

Dans les mSmes conditions,; I n  dose de 1 cc.,le suc de nerprun 
donne une coloration verte, à cause dcs traces de  chlorophylle 
clii ' i l  renferme; si l'on agite le mélange de suc et d'eau oxygénée 
ayec 2 à 3 cc.  de benzine, on constate une décoloration complète 
au bout de 25 minutes environ. II en est de  même pour le suc de  
cresson. 

Les sirops préparCs avcc Ics sucs de fruits donnent les rn&mes 
ri!siiltats que  les sucs corresporidiints. 

Si les sucs ou sirops on t  étéadditionnésde matiéres colorantes 
artificielles, on n'obtient pas de décoloration. 

En o p é r m t  sur  des produits non adulLérKs, on doit toujours  
obtenir u n e  décoloration complEle au hout de 48 heures. 

Certaines matières colorantes, la fuchsine par  exemple, peu- 
vent subir une  modification, r iais  celle-ci ne se  produit qu 'aprés  
un temps q u i  dépasse 48 heures. 

lJnsm;pe de l'acide tertrique dans les inutieres 
preiiilères iiaturellea. - M. C. REYS (Comptes ~ e ~ z d z i s  de 
1'Açodt;mio des sciences du 27 mai  1920). - Aucune des m6thodes 
connues pour  le dosage de  l'acide tartrique dans  les composEs 
que fournit l 'industrie vinicole n'étant & l'abri de la critique, pas  
riiSiriecelle d e  Goltlerilierg et Géroiriorit, qui est considérée cornme 
l'une des meilleures,M. Beys a imaginé un procédéqui lui  donne 
des résultats satisfaisants. 

On prend 1 B 2 gr. du composé ,l analyser, qu'on chauffe pen- 
dant 30 minutes a u  bain-marie avec un poids égal de  SOLH2 dilué 
ail vingtième; après  rcfroidisserrient, on  ajoute peu h peu cinq 
volumes d'alcool, puis 10 volumes d'kther; le mélange. qu i  était 
trouble, s 'éclaircit:  on filtre e t  on lave avec 10 autres volumes 
d'un n1i:lange d'kther et d'alcool à 2 pour 1 ; le liquide filtré, qu i  
renferme I'ücide tartrique, est neutralisé avec une  solution d e  
potasse dans  l'alcool 8 90° en présence de  l a  phénolphtaléine 
comme indicateur;  on ajoute ensuite 3 10 cc. de la rn~!ine solu- 
tion potassique pour  saponifier les éthers tartriques possihles, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



puis an chaufïe à 38'; aprCs refroidisseinent, o n  clécante le 
liqnitle A pour le séparer du  précipitk R q u i  adhCre fortmient au 
r&ipient. 

l,e liquide A est forteinen1 acidulé h l'aide d e  l'acide acétique 
wistallisahle, qui p r k i p i l e  B l'état de Bilarlrate de potasse le lm 
d'acide tiirtrique contenu d a n s  le liquide; ce bitartrate de potassc 
est lavé à l'alcool A 960. 

Le prhipitc': B est additionné de 22 à I J c c .  d'eau et cliauKci au 
- - 

hain-iiiarie d'eau l~ouillante ; a n  obtient une soliilion homogiinc, 
q~1'017 additionne d e  :cc. d'acide acetique cristallisal~le ; on agite 
pentlirnt 5 ininutes; on cotnplCte (il 3 ou  3 niilligr.,pri:s) la préci- 
pitation cornmenc4e de  biiilrtrnte de potïsse en n j o u h n t  d e  I'al- 
cool fort jiisqu'k u n e  proportion de 65 p. 100;  cet alcool einpêchc 
I'entrninciiierit dlirnpuretCs salincs (malates, pectates, e tc . )  ; lc 
inklniigci est ngitk, puis f i l td  :III 1)uiit tl'iiiie heure  ; on lxve A fond 
le  p r k i p i t é  avec  l'alcool à Gao, puis avec l'alcool k 96" e l  or1 le 
dissout dans 1'e;i.u bouillante avec le prrlcipité donné par  A Celte 
solution de sel  acide est  finalcinent titrée en p r b s e n c ~  de In phb- 
nolptitaléirie, en employant les précautions iiidiquiJes pour la 
iiiélhotle Golderilierg et  G6rornont- 

REVUE DES PUBLICATIONS ~TRANGERES 

Dcte i - i i i i i i~ t io i i  c l  ii pniii t dc fusleu aaix I ~ * . * - e s  tein- 
péi'ntnrcn. - JI. II .  STOLTZEiiIi1;IIG ( C l w ~ .  %ci ( . ,  1910, 
p. GG). -Si l'on plonçe u n  vase contenant d u  pentane dans d e  
l'air liquide e t  si I'on agite, l a  1eriipératui-e tlii p e n t u e  s'abaisse 
,jusqu9a son point de  coi i~élot ion.  En plongeant et en élevant suc- 
ceesiveiiient le p e n t m e  dans  l 'air liquidc, o n  abaisse ou l'on 
relève sn teiiipérature, e t  l'on peut ainsi détwmiiier le point de 
congélation et  le point de fusion d u  corps. Si I'on doit obçervei' 
un  corps dont  le pint de fusion est plus bas q u e  le point de con- 
gda t ion  du  pentxne, on emploie des p z  condensks, tels que le 
iiiCtliane, l 'éthane, etc. P o u r  rendre cette o l~serv i~ t ion  coinuiode, 
l 'auteur a iriiagiri6 l'appareil ligiiré ci-corilre, qui s e  cornpose 
d'un rtkipient -4, entouré d ' u n  manchon à doubles parois vide 
d'air H ; diins le récipient se trouve d u  p e n h n e  ; le niveau du 
liquide est marquh par  une l i p e  pointillée. Le  vase se i+trécit 
vers le bas e t  SC conliiiue pnr u n  tube droit verticalC, qui revient 
vers  le hau t  eci forruii~it serpentin ; il s'élkve ensuite en liprie 
droite et  se termine dans une  lmult: E, soudée avec un tubeaclilo- 
i-ure de  calcium ; l 'appareii es t  relié à un support  parune pince. 
Vn peu au-dessous de la boule, le tnbe vertical est  relié avec le 
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vilse ii observation A par u n  tube obliqiie 17, qui sc dirige vers le 
has. P ~ F  un  luhe étroit G, qui  s'ouvre dans le serpenliri en H, ou 
fait arriver de  l'hydrogéne. Les bullm montent  
dans la spirale jusqu'8 la petile boule E ,  Q G  elles 
viennent éclater contre u n e  petite spirale en 
verre. Par  l'ascension d e  bulles, le pentane 
est projeté dans le  vase & ohservatiori par la tiiiiii- 
lure oblique P .  De cette irianic're, iE se produit 
unecirculation rap ide  et i-éguliére du  peritane. 
l'our éviter dr troubler le pentnne p a r  la vapeur 
d'eau atrnosphéricpe, la par t ie  supérieure d u  
vase h observation est recouverte d'un couvercle 
en verre .Il percé d'un trou central pour  le pas- 
sage d'un therinométre qui  est fixé au moyen 
d'un bouchon en caoutclio~ic humecté intérieii- 
reinent de glycérine. Latéralement le tube à clilo- 
rure de calcium porte  encore un  tube à chlorure 
de calcium. 

Si l'on veut prendre le point de  fusion d'un 
corps, on fixe le tube capillaire a u  tbermorriétre 
ii la nianière hab i tud le ;  on fait passer le courant 
tl'hydi,ogiine, et l'on plonge peu à peu In spirale 
clans lc mdengc  éther-acide carbonique ou dans l'air liquidc. 
Pour lit détt:rrniriülior~ de points dc fusion jusqii'h GO", le riiclarige 
éther-ilcide cnrboniqiie suffit ; avec l 'airliquide, le pentnne coiri- 
irierci;rl conmience tléjh ii s e  congeler 8 - 1 3 2 - 1 4 0 0 .  l'our des 
mesures de ternpérütures plus basses, on emploie le lientane 
pur ou les gaz (lésisnés ci-dessus. N ,  B. 

Dosage de I'argeiit par IC ~ d f o o y a n u r c .  - AI. E .  
M.\NSIII3 131 (Phnrwlcezilical Journal, 2'3 10,I, p 572). - La quan- 
tit6 d'alun de fer employée dans le titrage de l'argent p a r  In 
iriéttiotle de  Ct~iii.prr~liei~-WoI~ii~~'iI est loin d'&tre indil'férenle. L'ne 
quantilu t rop faible conduit B des résultats trop élevés. II faut 
ajouter au liquide h t i trer 10 cc. de solution renfermant alun de 
fer 1 gr., AzOaII 1 gr .  et eau 8 gr. .i. D. 

Pelasse enustique. -- BI .  F. LIEXGE'I (Pl~to.mncettticrr2 Jotrr- 
fial, 1NO,  1 ,  p. 371). - On trouve d a n s  le commerce des cylin- 
dres de potasse caustiquerecouvertsd'une iriince couchede paraf- 
fine. Cette substance provient de son emploi pour luhrifier les 
lingotikres ou polir garant i r  les cylindres de  l'hurnidifé. 0 i i  a pu 
isnler jirsqii'k 5 i 4  miiligr. de  paraffine d'un kilo de pot.asse en 
cylindres. Cette impureté peut étre une  cause d'erreur d a n s  des 
recherches chiiriiques, particuliéiement dans le dosage de I'insn- 
panifiable des corps g r a s .  A.  D. 
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N o a r c l l e  borctte i\ reinplissnac niitoniatiqiic. - 
JI. E. RAYJIOND (B1111. de lu Soc. chim. de Belgique, 1910, p. 234).  
- Cette hurr t te  se coinpose (fia. 4 )  d 'une burette gradiike B, coin- 
inuniquant  avec u n  tube latéral il, recourbé en s iphon ; la sou- 
d u r e  de  ces deux  parties se  fait & l a  boite du robinet (fip. 2) (pcr- 
cEe en cet endroit),  directement sous l'ouverture par  oii passe le 

liquide. De plus, ce  robinet porte une cavitk 
c d a n s  la noix I'opposC..:dc: l'orifice d'6cou- 
lernent, de  sorte qu'en faisant tourner la 
clef d'un demi tour  (de la position a i la 
position b; ,  le liquide peut s'écouler du 
tube A dans la burette. Le zéro de la gra- 
duation se trouve au  m8me niveau que ] 'PX-  

trémité J du siphon (1). 
Pour  mettre l'appareil en niarche, il faut 

d'abord placer le ro- 
binet dans la position 
h ,  de miinière que les 
tubes A et 11 coininu- 
niquerit entre eux  ; on 
les remplit en versant 
le liquide p a r  l'enton- 

a 
noir e ; on  tourne le 
rollinet dans  la posi- c 
tion n ; le liquide s'C- 
couk ,  et, après  l'a- 

Fig. i. voir arr&té au zéro, Fig. 5'. 
on peut d6jB procéder 

un titrage. Lorsque la burette est vidée, en replaçant le robinet 
dans la position b, l'équilibre se rétablit;  leliquide conlenu dans 
Ie flacon d e  rkserve C monte en B et  est, p a r  cons6quent, aspirk 
dans  le siphon, qui se trouve iiinsi ariiorcé. Une simple manceu- 
v r e  du robinet produit donc le rcinplissage automatique pour 
tous les titrages suivants. 

Cet appareil peut aussi remplacer les pipettes, surtout pour 
les attaques qui  doivent sr: faire par des quantités déterminies 
d'acide. .tinsil dans les laboratoires sid6rur;.iques, notamment 
l-iour les dosages colorimétriqucs du carhone, qui sont toujours 
nombreux, le mesurage des 10 cc. d.'.iz0311 nécessaires à chaque 
essai d'acier se  fera rapidement et  comiiiodénlent avec cette 
buret te ;  son emploi se  recommande également dans le dosage 
voluiiiétrique du manganèse par  le chlorate potassique pour lx 
rcitlissoliition d u  prc'.cipitl! de bioxyde par  une quantité exacte 
(25 cc. par  exemple) d 'une solution de sulfate Ferroso-ammonique 
acicl~ilée par SO"l12. 

(1) L'appareil est construit par la rriaisori L. Laoureux et Ci" de  Liégc 
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Unmg(: ~ I I  k r  p n r  l e  pcrmaiignnnle clc p o t a s s e  en 
prérrriice de I'ecicle c l i lorl igdriqrie .  -11. .I .A. N .  FLlIEND 
:,leur. chein. Soc. 2900, p .  1228 et The A~zcrlyst 1909, p.  423). - 
I,';iuteur montre que le fer h l'état de sel ftirreux peut Stre dos6 
par le permanganate de potasse sans que l'erreur excède Occ. 06 
d e  cette dernière solution, et cela en présence d'IlC1, pourvu q u e  
la concentration de  celui ci ne soit pas plus grande que N / 4 ,  qu'il 
y ait dans la liqueur au moins -gr. de ~ulf i i te  de  manganèse cris- 
tallisé et  que le volume total di1 liquide ne dépasse pas 200 cc. ; 
le titrage doit étre fait  en laissant s'Ecouler trEs lentement, sur- 
tout vers la fin, la solution de  permanganate de  potasse. 

Si l'on augmente la d i l ~ t i o n ~ r é c é d e r i t e ,  I'exaclitude des résul- 
tats est diminuée, niais le terme finalde la réaction est plus facile 
il saisir. La présence de petites quantités de  SOiHa donne plus de 
précision à ln méthode, 'riais les etrets de la trrnp6rature n'ont 
point 6té étudiés. 

On reconiinande de  prendre une quantité de fer à l 'état d e  
protosel telle qu'on n'ait pas  à eiiiploger plus de  35 à 28 cc. d e  
soliltion NI10  de pern1anp:ini~te de potasse. 

I l .  C .  

S ~ p a i ~ a t i o i i  q i imni l tnt lve  d u  h i n ~ u n t l i  et ( l u  p l o i i i l ~ .  
- JIJI. J. C. CrLiLLETLY et G .  G .  HE:NUEHSOS (The Andys f ,  
i!M!i, p. 389). - On sail que beaucoup de rriétaux peuvent être 
d6terrnin6s avec exactitude sous la forme d e  phosptiates et  q u e  
cette méthode paraî t  étre particulièrernent convenable pour le  
dosage du  bis&uth,  q ~ i i  est précipité quantitativement-de ses 
solutions chlorhydrique ou nitrique p a r  addition de phosphatc 
de soude. 1)e pliis, le phosphate de  hismiitb est priitiqiieirient 
insoluble dans  I'acide phosphorique diluB, tandis qu'un grand 
nombre d'autres phosphates métalliques sont dissous plus ou 
moins rapidement par  ce réactif Le phosphate de plonib, quoique 
soluble dans l'acide phosphorique, est dif'licilerricnt séparé d u  
phosphate de bisinuth, e t  les essais qui ont été faits dans  cet o rdre  
d'idées, n'ont donné que des résultats peu satisfaisants. Staehler 
et Scharfenberg ont dkinontré que cette séparation ne  peut étre 
effectuée qu'en précipitant les deux phosphates ensemble et éli- 
minant ensuitele phosphate de plorrit) pa r  l'ébullition d u  rnélanpe 
avec une solution d1AzO:'11 l p. 100. Reprenant cette étude, les 
auteurs ont  fait u n  grand nombre d'essais ayant  pont  but d'&tu- 
dier la séparation du phosphate de plomb d'avec celui du hisrnuth, 
el  ils oiit expérirrienlé les diverses iriétliodes proposees pour l e  
dosage du bismuth e n  présence du plomb. 

Leurs expériences préliminaires confirment que la prkcipita- 
ticin intfgrale du  bismuth et  du plomb h l'état de  phosphates est 
quantitative et que le phosphate de bismuth est insoluble dans 
I'acide phosphorique dilué, tiindis que le  phosphate de  plomb 
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estlégéreinent solu11le dans le meine acide. Ils ont  aussi constat6 
que le phospliate de plornh se  dissout lentement, rilais complète- 
inent, dans une  solution d'bz03Il ?I 1 p. 100, tandis que le phos- 
phate de  bisinutli, daris ILS rii6rnes coritlitioris, es t  diflicilcriieiit 
attaqué ; d e  plus, le  premier cornpos6 est rapidement dissous 
t h n s  une solution d'AzO"1I A 3,s p. 200, taildis q u e  le second est 
peu attaqué. 

Lcs auteurs ont cherché k olitenir la stlparotion d u  bismuth 
d'avec le plorrib en pré.cipilaut le pceriiier ii l'état de ptiosphate, 
dans une  solution contenant une certaine proportion d'.2zOJH, de 
fiiçon :L laisser en solution le phosphate de ploinh. 1,'ne série d'es- 
sais ont été faits en eniplop:int des solutions contenant de 0,: il 
5 p. 100 d'Az0311. Ils ont constat4 qu'avec la solution d'acide 1;i 

plus diluée, les résultats pour le l~ismull i  étaient trop élevés, t m -  
dis qu'avec la solution la plus concentnie, les résultais étaient 
trop faibles, m i i s  que, si la pi-Ccipitation Clait faite dans unc 
soliition cont.tinant 2,30 p. 100 d'Az03H e t  si le prEcipité Ptait, de 
plus, iiiis en disestioii pendant  quelque Leiiips dans une soluliori 
acide d e  celte mèiiic cencenti-alion, on pouvait obtenir les résul- 
tats suivants  : 

Pli e m p l o y é  Di  e m p l o y é  Ili t r o u v c  DiRcrerice 
- - - - 

0.24549 0,94163 0; 24286 + 0,05123 

Ils ont déduit d c  ces essais In mc!tliode suivante : la solution 
iiit,riqiie des deux inéiaux est  additioniiée il 'A~O'~11 en proportion 
telle qu'après l'addition de la quantité nécessaire de pliosphatn 
de soude pour obtenir 1ü précipitation conlplète, i l  reste eriviroii 
2,s p. 100 de cet acide. 1 , i ~  solution de pliospliate tlc soude, 
cli:iude, est versée dans la solution bouillnrite contenant les deus 
iiiti-ates iiiétalliques, et le rilélange est  iiiaintenu à l'ébullition 
pendant 20 ~niriiites ; après  précipjtation coiiiplète, on filtre 
dans u n  creuset de Gooch ; le précipité cist recueilli et iriiç de 
iiouveau en tligeslion peiitlarit environ 10 ininutes nu bain-marie 
avec de  l'enu contenant 2 ,3p .  200 d'AzO"1 ; il est d e  nouveau 
recueilli dans  le creusct et lavé avec de l'enu contenant un peu 
t l ' .~zO~I i  et une Irac~: d e  ni1ritl.e d':iminoniaqiie; il est ensoite 
si:cIié, calcin6 et p s i :  L l'état de IiiI'O'. L m  résultats obteiiiii 
dans certains cas ~i'étiint pas satisfaisants, les auleurs ont aban- 
donné ce procédé; ils n'ont p s  oljtonu de meilleurs i+sulk?t~ 
avec les méthodes suivantes : 

I o  Précipitation dri ploirili pa r  le pei~sulfalc d'amiiioiiiiiqiit.., te 
bisinnth devant rester en solution (Uittrich e t  Rerst., Ber. 190K, 
48, p. 1829) ; 

20 Sélpration C.Iectroljtiqiie du Iiisinutli e t  du ploiiili (Baki- 
c l i ~ a & g ,  Conzllles rendilCs, 1 !NO, 134 , p. 170) ; 

30 Separation électrolytique (llollüid et  13ertinux, A n d e s  di, 
chit,zie anal,yligue, 4 !IO;, p .  1 2 ) ,  
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Enfin un grand norribi,e de dostiges d u  bisrriutt, eri présence du  
plomb o n t  6th faits par la rn6tRolie de Clark (1) ; une solutton 
contenant les deux métaux à l 'état dc chlorures est traitée i chaud 
par une spirale d'acier dont  le poids estd'environ 2 & 2 gr. ; lors- 
que le fer cst dissous presque coiiipl6tement et le bismuth pri'ci- 
pité, or] lave celui-ci avec de l'eau houillarile pour  erilever le 
plomb ; on dissout le l)isinuth, et le peu de  Fer qui  reste est dis- 
su~is $ l'aide d'ILCt additionné de chloiilte de potasse. h p r E ~  dilu- 
tion, la solution d e  hismuth est prccipitée par  H2S, et le sulfure 
uhtenu est lavé avec une solution aqueuse saturbe de H2S jusqu'à 
ce que les eaux de  lavage ne contiennent plus de  fer ; on reùis- 
sout le sulfure de bisrriiith diiris Az0311, eb, ap i .6~  filtration, on 
précipite par le carbonate d'ainrnoniaque. Le précipitt!, Lavé et  
calciné, est pesé conirne l3iW. Les résulttrls qu'ou obtient avec 
cctte méthode sont plus satisfais:~nts qu'avec tonteautre .  

Er1 résurrié, les auteurs concluerit qu'aucune riii:tliode ccirisis- 
tiint a séparer le h i s m ~ i t h  d'avec Ic plomb B l'état de phosplmte 
ne donne des résullats satisfaisants, et que,  seule, la rriéthode de 
Cl;irlr, est à la fois p ~ a t i q u c  et exacte. 

H .  c ,  

I h r u g c  t l e  I 'ncldc p l i o s ~ ~ l i o i ~ l q i i c  ilni18 l es  phos- 
pliiitcn i i i i i ré iWai ir .  - JI. GCYDiEI1 J ~ ~ R G E S S E N  (The Awalyst, 
19i19, p. 3!12). - L'auteur a ruoritr6 (2j  que le ptiosphute iiiiirrio- 
niaco-magnésien précipité ?I la température ordinaire varie cuiiiiiic 
coinposition sui\-ant les conditions de ta précipitation, soit qu'on 
opère avec l'acide rnolyl~cliyue, soit qu'ori applique le procétl6 a u  
citrate. La cornposition d u  phosphate nmrnoniaco-iiliignésien 
s':q~l~rudtie de 1:i théorie avec Urie exactitude d'eiiviron 2,'2000 
lorsque la solution niiignésienne est a,joutée lenlernerit, avec une 
i~gitatiori vigoureuse, U I i l  solution h&i~lan le  contenant le phos- 
phate. Le prEcipit6 se présente alors sous une forme compacte et  
ci~islnllirie, niais cet aspect cüroct6risliquenedoit pas être regard6 
coinrne une preuve d'une coiiipusition correcte, car  i l  y a d 'autres  
coriditioris durlt il falit tenir compte. 

ïouteîois l 'auteur a y a n t  cléterihini les riieilleures conditions et  
ln rnithode qu'il recorriinande ayant  été adoptcc of f ic ie l l e~n~nt  ri1 

1)aneiriarlc pour l'analyse des phospha[es iriinéraux eiiililogés 
coinnie principes fertilisants, i1 e n  dunrie une description d6t:iil- 
Ite, ainsi que In préparation des r6:~clifs nécessaires. 

P R ~ ~ P , \ R A T I ~ X  DES ROACTIFJ .  - (a)  Solzitron molgbrliyile. - 
100gr. de rriolybdate cl'arrirrioiiiüque p u r  surit d i w ~ s  duris %80cc. 

(1) d Sac. cheni. I n d . ,  1900, 19, y. 26. 
( 2 )  U c !  h-yl. Danslce Videnuka. Sclskabs SIi/.~/2tv., 7 ,  Rùkke ; ~ Y a l u r c i  . 

~ e n s k a ,  oq mnthemat. Afdet ing,  ZEiO5,2, 4 ; Zeirs. fw analyt. Chem., 1 9 1 ~ 6  , 
45, p. 273; ib id . ,  lWi, 46, p .  370. 
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d'anirnoniaque (D = 0,97), et 300cc. de celte solution sont versck. 
tout en agi tant  vigoureusement, dans 700 cc. d'AzO"1 ( D  = i ,al), 
et le incilange obteriu est ahandonrie B lui-même pendant 
24 heures. 

La solution arninoniacale est préparée en mélangeant 84cc. 
d'AzIIi' (LI = 0,91) avec 1'36cc. d'eau ; Az0:'H est obtenu en inélan- 
geant  l'acide (D = 1,4) avec environ son volume d'eau. 

( h )  S o l u ~ i o n  acide de nitrute d'nmmo~lioyue.  - Celle-ci contient 
hogr. de  nitrate d'arnnioniaque et 1 0 g r .  d'AzO"1 par  litre. Elle 
es t  préparée en iiiélangeanl 90cc. d1AzWI1 (D = 1,4) avec erivi- 
ron 1.500 cc. d 'eau;  on y ajoute 80 cc. d'Azl13 ( D  = 0,91), et l'on 
amène  au  volume de 2.000 cc. 

(c) S o l t h o n  mngne'sienne. - 50gr .  de  chlorure de mapés iu in  
p u r  (XgC1" 6 II") et 1 Wgr. d e  chlorure d'ammonium pur sont 
dissous dans l'eau, et la solulion oblenue est arrieii6e au volunie 
de 2.000 cc. 

. Mode opératoire. - 1 O 5 gr.  d u  phosphate à analyser sont pla- 
cés dans  une  fiole jaugke de  250cc. et dissous à une douce ébul- 
lition avec 20 cc. d'AzOJH (1) = 2,21). La solution doit être coin- 
pléte au  bout d'environ 15 minutes;  après refroidissement du 
contenu de la fiole, on amène au volume exact de  XiOcc., et l'on 
filtre. 

2O A 50 cc. du filtratum, qui sont introduits dans un becher de 
250 CC , on ajoule 165 cc. de la solution rriolybdique n, et l'on porle- 
au  bain.iriarie k 50" pendant 10 minutes  ; on agite ; lorsque le 
contenu de la  fiole est refroidi, on filtre, en laissant le précipiti 
e n  grande partie dans  la fiole ; celui-ci est lavé dix reprises 
successives par  décantatiou avec 20 cc. de solution de nitrate 
acide d'amnioniaque 6 .  Si cela est nécessaire. le filtriituin est 
essayé en y ajoutant  une nouvelle dose de  liqueur inolybdique, 
chaufrant à 50° et  laissant au repos pendant  12 heures, et cela 
d a n s  le but  de  s'assurer que la totalité de l'acide phosphorique 11 

été précipitée. 
La chaux  peut étre dosée dans  le filtratuiii e t  les eaux de lavage, 

en ajoutnnt-b ceux-ci un  peu de SOLH2 et deux fois le voluine 
total d'alcool ordinaire. 

3O Le précipité d'acide phosphoiiiolybdique est dissous dans 
i00cc. de solution d'arnrnoniaque ii 2,s p. 100 ; on filtre la solu- 
Lion si cela est nécessaire au t ravers  du  filtre qu i  a servi h recueil- 
l ir  en partie le précipité, e t  on  lave celiii-ci avec IOcc. de la 
solution amnioniacale précédenle, niais sans dépasser le volunie 
total de 180cc. 

k0  La fiole con tenant la liqueur phosphorique est couverte avec 
u n  verre de  montre, c t  le coritenu est anlené juste au point d'ébul- 
lition ; on enlève le brûleur, et on y laisse écouler goutte 
goutte, au rnogen d'une burette, e t  e n  agitant continuellement, 
30 à 35 cc. de  la solution magnesienrie c ;  on recouvre la fiole, et, 
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tant que le liquide resle fortement chaud ,  on agite vigoureuse- 
ment et assez fréqiieniment, e t  cela jusqii'5 ce que  le précipith 
soit compact e t  affecte une forme cristalline ; aprés  u n  repos d'au 
moins quatre  heures, la solution est filtrke sur  un creusetdeGooch 
garni de riiousçe d e  plaiirie, e t  le précipité est lavé avec la solu- 
tion d'ammoniaque h 2,s p. 100 jusqu'h éliiriination cornplkte des 
chlorures, puis on lave une ;lernii:re fois A l'alcool. 

Y Le précipité est ensuite séché dans le creuset et chauffé gra- 
duellement s i r  un brûleur Argand, puis  calciné fortement y on 
laisse refroidir e t  I'on pPse. 

Reaarqurs. - L'auteur a reconnu que  AzOYI est le plus  conve- 
nnhle poiir la dissolution des phosphatc1s i i i i n h u x  et que la pr6- 
sence de petites quantités de  silice ne modifie pas I'exaclitude 
de  la méthode. 

D'autre part,  les proporlions de  rCactifs employées correspon- 
dent à u n  phosphate de chaux contenant 100p. 100 ; ces propor- 
tions snnt donc largement suffisantes dans  tous les cas ; de plus, 
l'excès de  liqueur molybdique est  relativement faible, et toute 
chance de précipiter l'arsenic ou la silice est considérahleiiient 
diminuée. H. C. 

A n a l y s e  d u  thé c l  dcs i n f u ~ i o n n  de  thé. - &HI. Rn. 
TATLOCK et R. T. TIIOMSOX (The Annlyst, 1910, p .  103). - Les 
auteurs s e  sont arrétés aprhs plusieurs années d'exptrrience B lx 
méthode d'analyse .suivante : 

H u ~ n i d i t i .  - 3 g r .  de  thé  sont desséchés ii 100° pendant une 
heure; on pése ; on chauffe de nouveau pendant une derni-heure; 
on pèse e t  I'on répkte encore le chaufyage, et cela jiisqii'h ce qu'il 
n 'y ait  plus de perte de poids, sans oublier que, si  l'on prolonge 
trop longtemps le chauffage, le t h é  augmente de poids. 

Matières soluldesdans l'eau. - O n  fait bouillir pendant une  heure 
1 gr. de thé  en poudre avec 400cc. d'eau dans u n  ballon inuni 
d'un refrigérant ascendant ; on recueille la iiiiitière insolulile s u r  
un filtre t a ré  ; on la  lave avec 80 cc. d'eau ctiaude ; on sèche le 
filtre e t  son contenu k 100°, puis on pèse. Le poids de iiiatière 
inçolul~le, augmenté de  l'humidité et  retranché de  103 donne la 
proportion de  mntières solubles dans l'eau. II est préférable d'em- 
ployer une graride quantité d'eau pour la détermination des matié- 
res solubles, plutfit que de faire des extractions successives avec 
de petites quantités d'eau, car les résultats ainsi obtenus ne sont  
pas concordants, tandis qu'ils le sont dans le premier cas. De 
plus, en opérant comme ils l 'indiquent, les rksultats sont toujours 
identiques entre eux, que le thé  soit grossièrement ou finerilent 
pulvérisé. 

Tannin. - Les méthodes généralement indiquées pour le 
dosage du  tanriin lie sont pas satisfaisantes; les auteurs recom- 
niandent le procédé suivant :  le filtraturn provenant du dosage des 
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matières solubles clans l 'mu est amené à la tempiirature de 1505 et 
additionné d'une solution contenant 1 gr. de  sulfate de  quinine 
basique ordinaire, dissous dans  un mélange (le 25 cc. d'eau et de 
2cc. 5 de  solution noriniile de  SOLE12 ; on abandonne ce mélange 
au repos pendant 20 ou 13  minutes, jusqu'A ce que le tannate de 
quinine fornié se soit déposé; on réunit le précipité sur  un filtre 
taré en se servant des eaux-inims pour enlever les parties adhé- 
rentes a u x  parois d u  I ~ e c h e r ;  dans aucun cas, il ne faut se 
servir d'eau ; lorsque le fillre est coiiiplt?teiiierit é p u t t é ,  on le 
pl:ice dans une petite cnpsulc tarée, qu'on porte a 2000 ; le poids 
de tannate trouvé. ii~iiltiplik par  U,ï5 .  donne la proportion de tan- 
nin. I I  est nécessaire de proccider coninie il vient d'Sitre dit  cn se 
servant d'une c;ipsnle IarFc, parce que,  d'une part, le précipite! 
est si floconrieux qu'il retient prés de  qualre  fuis son poids d'eau 
et que, d'antre part,  le h n n a t e  d e  quinine est un  peu soluble dans 
l'eau chaude. Une pctile quantité de tiinnatc de quinine reste, il 
est vrai, dans les eaux-mkrcs, mais cette perte en tannin est com- 
pensée par  les quelques m i l l i p .  de substances soluhles qui res- 
tent iiiklangées avec le précipité. 

Caféine. - On fail bouillir pendant 1 heure au  moins 2 gr. de  
thé pulvérisé avec 800 cc. d'eau dans u n  hallon muni  d'un réfri- 
gérant  ascendanl ; on filtrc ; on lave h l'eau chaude, et l'on éva- 
pore le filliatum a u  volume dc 40cc. environ;  on laisse refroi- 
dir ; on ajoute 20 cc. de solution normale de soude, qui rend la 
solution psrfaiterncrit linipiile, puis  ontransvasc le mélanse dans 
un entonnoir h s6p:irntion ; on le traite successivement par 40, 
30 et ZOcc. de chloroforme, en agitant énergiquement a clinque 
tri~iterrierit. [,es liqueurs clilorofurriiiques sont réunies dnns u n  
entonnoir à sépar:ition, et on les iiiélange avec 1 0  cc. de soude 
riorniale, afin d'enlever qaelques traces de  tannin entraîné, ainsi 
que des matieres eoloraiites ; on enli:ve I:L solution de soiide; on 
la remplace par 10 cc. d'eau Jistillée, puis on 6vapore le clilo- 
rofornic ; on sèclie ii 100° et  l'on pése la cafOine. Si celle-ci est 
colorée, on la redissoiit dnns un  peu de  soude caiisliq~ie diluke, 
puis on l'extrait à nouveau avec le  chloroforme, rnais cette o p 4  
ration n'est presque jaiiiais utile. 

ln fux io~~s  de the'. - Poiii- I'aiialyse des infusions de  1116, on 
porte il l'ébullition 300 cc. d'eau potahle ordiriaire, et l'on y ajoute 
7gr.5 de  thé non pul\-érisé ; on agite et l'on fait infuser pendant 
3 ou 3 minutes ; on P ~ L S S C  le liquide au  travers d'une fine mous- 
seline ; lorsqiie le ~i l t ratuni  est refroidi, 3n l'agite fortement 
pour mettre en suspension les matibres qui auraienl p u  se 
déposer;  puis on opiire comme plus haut  : 

Afiltitkes sohb l cs  t n t v l t s .  - On o p h c  sur  $0 cc., ce qui correç- 
pond h !gr. d e  t h é .  

Tumin .  - On opCre sur  60 cc. de  filtraturn, ce qui correspond 
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à. lgr .5  de thé  ; on dilue ce volunle ü. 470 cc. a r e c  de l'eau, et l'on 
précipite l'état de tannate de quinine.  

Caféitle. - La caféine est dos& dans 100 cc. d e  filtratum, ce 
qui correspond B 2gr.30 de  thé.  

Voici q u e l q i i ~ s  an;ilgsp.s de  th4 : 
3latiércs sululiles Tariiiiu 

- 
'Thé des Indes. . . . 45,47 h 49,:s p.  100 
Thé d e  Ceylan . . . 41,32 à 48,25 - 
Thé de Chine. . . . 38,43 & 4 6 , N  - 

IIumiilil6 
- 

The des Indes . . . G,*O & 7,% p .  100 
Thé de Ceylan. . . . 8,9(i à 8,00 - 
Thé d e  (:hine . . . . 6,12 9,Oti - 

- 
,l3,32 à 14,98 p .  100 
10,13 k l3,9i - 
7,27 :i 10,94 - 

CafEine 
- 

Y,81 :L 4,91 p. 100 
2,34 à 4,14 - 
4,84 à 3,10 - 

I I .  C.  

I ~ c r ~ l i c i ~ c l i c  a le  I ' n l c o o l  n i i i y l i q i i c  t l a i i n  Icn  I i q i i e i i r a  
a l o e i a l i q i i c n .  - JI. le 1)' IIIJGO HOFL:\NDER (Apotkcker  bit., 
19.10, p. 53).- Pour  ln recherche qiialitativede I'nlcool amylique 
ou huile de  fusel dans les boissons ~Icool iques,  l'auteur procède de 
la façon suivante : on ajoute t cc. d'~i.ne solution normale d e  
potasse h 25cc. (le In liqueur alcoolique i analyser, etl'on distille 
k siccitk. h 5cc.  du  clistillatuin, on ajoute 5 cc. de solutioii con- 
rentrc!e d'acide ox:iliqiie; on chaufPe le tout k I'Fhiillitioii, e t  I'nn 
rait ioui l l i r  pendant une ininiite environ ; on :ijoute au  iii61ang 
une seule goutte de phénylhgdrazine pure ; on  lait hoiiillir de 
nouveau In solution liiiipide, qu'on rniilène ensuite ù la temphrn- 
Lure noriiiale; en füis:int couler avec précaution un peu d'IIC1 
conccntr8 a u  fond (lu vast:, il se forrne 1111 nnnrtnn vert i.,iïierautl(? 
n u  point de  contnct ; In coloration briine qui se forme q u e l y x f o i s  
nu-dcssus d e  l'anneau vert est il négliger. [,a coloration verte est 
due, d ' n p r k  I':iuLeur, nu sel chlorhydrique de  I'acktgl-aiiiylplié- 
nylhyr1r;izine et serait cnrnctiiristiquc dc I'alrool ninglique. 

A .  n. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

IIe CIe~igrès I i i t c ~ ~ ~ ~ n î i ~ n ~ I  i l ' l i g g l è u e  ~ l l ~ i i a - i m l i i i r c  
et  c l c .  I ' a l i n i r n t a t l a i i  r r m l i o n i r c l l c  clc I ' l ioi~imc{Briixelles, 
d u  4 a u  ,Y octobre 1910). -Le premier Congrésiniernational d'liygiéne 
alimentaire et de l'alimentation rationnelle d e  l'liornmc, organise à 
Paris, en $906, par la Société scientifique d'liygièrie aliiiierilaiie de  
France, a choisi l)ruxellcs pour siège du deusièrne CongrCs, qui se 
tiendra, di1 4 au 8 octobre 1910. au local dcs Congres silue dans I'en- 
ceinte de 1'Exposilion universelle. 

Les cotisations sont fixées à 40 i'rancs pour les membres tilulaires 
et A 10 francs pour les membres associks. Sont admisescomme mern- 
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bres assoeiis les personnes de la famille d'un membre titulaire. - Les 
membres associés assistent aux assemblées et participent aux festivi- 
les, mais ils ne  peuvent Faire de corninunicalions, et  ils ne reçoivenl 
pas les publications do Congiés. 

l'ouis les renseignemenls et  les adhesions, s'adresser ti H.Grognard, 
secrétaire genéral, 3, rue de Louvain, il Bruxelles, ou i Al. hlquier, 
secrétaire général du Comité français, 3, rue Cernuschi, Paris. 

Voici quelles sont les questions proposées dans les diverses sections : 

SECTION 1. - P h y s i q ~ ~ e  biologique e t  energetiyue.  

Le problérrie Çnergétiqiie envisage au  point de  vue du travail mus- 
culaire et au point de vue du lravail intellectuel. 

Les besoins Cnergétiques de  l'organisme aux differenls Ages. Coef- 
ficients alimentaires. 

I s o d ~ u a t r ~ i e  des subsliiuces cilirrienlaires. Discussiori des coeflicieuts 
de Riibner et. de Chauveau. 

Valeur énergétique des differents aliments et  de l'alcool envisagée 
a u  point de vue calorirnelrique e t  au point de vue de  l'utilisation phy-  
siologique. 

Influence de la cuisson et de  l'addition des excitants nervins (cafb, 
the, vin, condirnenls) sur la digestion des differentes catl'gories d'ali- 
ments e t  sur le rendement energdique obtenu. 

Meihodes de calorimétrie humaine. 

SECTION II. - Plrys idoyie  et cliimi? physio loyiyuc .  - L1lirne/~lation 
rationnelle e l  diéléliqzce. 

Influence des micro-organismes sur la digestion et  I'absorplion des 
alimrnts. 

Quel est le rUle ,joué par les zymases contenues dans les aliments, 
spécialement dans le la i t?  

Influence des difierentes boissons, prises pendant les repas, sur le 
processus digestif. 

Elude de l'influence qu'exerce sur l 'organisme l'usage d'aliments 
additionnes d'anliscptiques ou de  saccharine. 

En particulier, examen criliqiie de l a  valeur, h ce poinl de vue, des 
expériinentalions faites h ce jour.  

Nocuité des differents alcools, des éthers, des aldéhydes et  des 
essences contenus dans Ics eaux-de-vies et  liqueurs. - Ela1 dela qnes- 
tioii. 

Le régime v8giLaricn est-il sul'fisant ou avantageux : i0  pour le tra- 
vail musculaire ; Z0 pour le travail ckribral ; 3 O  chez les malades. 

Ai i rnenl~t ion  du soldnt : (a)  ration en temps de  paix ; (b )  ralion en 
temps de guerre.  

-4liineiitaiion du Lilaoc aux  régions tropicales et  subtropicales. 
Rediger des lables de  composition et  de  prix comparatifs des prin- 

cipaux aliments e n  tenant  compte : i0  de l'énergie dépensie dans 
l'acte de la digestion ; 2" des frais moyens de  préparation. 

SECTIOX Ill. - flyyiéne a l imentaire  - Bacteriolofqie - Pnrasitolo!/ie. 
- In toxzcat iom al imentaires  

Moyens à employer pour assurer la production d'un lait sain, spé- 
cialement exempt de germes de  la tuberculose. 
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Action surl'organisme des microbes triberculeux morts et  des toxines 
non détruites par la chaleur. 

Méthodes d'analyse bactériologique des eaux. 
Ractiries principales qu'on y rencontre. 
Recherche pratique du coli-bacille et  du bacille typhique. 
Internrétalion des résultats 
~ond l t i ons  B exiger au poin't de  vue bactériologique de I'eaii des hui- 

Lriéres pour qu'elle puisse étre déclarée saine. 
Résulttits des recherches récentes sur l'étiologie des accidents ali- 

mentaires gastro-intestinaux. 
Procedés physiques qu'il y a lieu de  recommander pour la conserva- 

tion des aliments. 
I'rocédes de stérilisation des aliments. 
Contamination des denrées exposées en vente sur la voie publique, 

dans les étalages des rriagasins, baznrs. - Remcides. 

SECTIOX I V .  - Composit ion des denrées alimentaires - Analyse  - 
Falsifications. 

Sous-section A .  - Denrées d iversm.  

Cor~serves d e  poissons. - l'eut-on déterminer la nature de l'huile 
qui a été  employée ti la préparation des conserves de poissons? 

B i è ~ e .  - Est-il pratiquement possible e t  opportun de définir la biere 
e l  d'en fixer légalement les d é m e n t s ?  

Y a-t-il des produits, et lesqiiels, actuellement non interdits el  
employCs par les brasseurs, dont  il yaura i t  lieu de décréter l'interdie- 
lion ? 

Spirituezr.z: et liquezirs. - Composition. -- Impuretés h rechercher 
et ti doser. - Ilosage des alcools supérieurs, des aldéhydes, et  des 
essences. - Composition chimique et  recherche d e  l'essence d'ab- 
sin the. 

Prrirc. - I{echerche dans le pain de  farines autres que la farine de 
I'romenl. 

Amidon. - Indiquer une m é t h o d e g ~ n e r a l c  pour le dosage de l'arni- 
don dans les aliments compostis. 

Antisej/lï'qlres. - De l'emploi des antisepiiques pour la conservation 
des denrecs alimentaires. - I>réseiicenorrnale dans certaines denries.  
- nlethodes de  recherche dans les aliments. 

Sous - s~c t ion  B .  - Produits de la  laiterie.  

L a i t .  - Etendue et causes des variations dans l a  coniposition du 
lait. 

Composition, classifcation et caractères analytiques des substances 
azotées du lait. 

Influence de la chaleur et  de l 'homog~néisaiion sur les propriétés 
des principes constitutifs du  lait. 

Valeur dt.s diverses donnees fournies par l 'examen chimique et  phy- 
sique du lait pour l'appréciation d e  ses falsificalions. 

Conditions que doivent remplir  les écliantillons de contrdle pour 
pouvoir servir à apprécier l a  pureté d u  la i t .  

Signification de  la présence des nitrates dans le'lail. 
Doit-on fixer pour le lait destiue A l a  vente une  richesse minima en 

un  ou plusieurs de  ses éléments 
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Moyens d'empecher le rriélange du lait  écrémé des laiteries indus- 
trielles nu lait complet destine ,i la vente. 

Organisation pratique de l'inspection du lait spécialement dans les 
grandes villes. - Conditions à imposer pour la vente du lait. 

Beurre. - Etendue el  causes des variations dans  lacompositiori d u  
beurre et dans les caractères phgsiqiies et chimiques de sa rnatiére 
grasse. 

Valeur des diverses données fournies par l 'examen chimique et phy- 
sique du beurre pour l'apprtkiation de ses falsifications. 

Condilions que doivent remplir 1 ~ s  échantillons de eontrble pour 
qu'ils puissent servir à apprécier la pureté du beurre.  

SECTION V. - Eaux alimenluires. 

Le fer et le manganèse dans les eaux. - La déferrisation et la 
dbmanganisation des eaux potables. 

].a stérilisation de l'eau potable par l'ozone e t  par les rayons ultra- 
violets. 

Parallèle ent re  les résultats obteniis par les fiikes siibmergtis e t  les 
filtres non submergés. 

Eaux de  table artificielles et limonades. 
Y a-t-il lieu d'en reglementer la fabrication et  la vente Y Dans quel 

ordre d'idEes ? 

SECTION VI. - Lk{]!lislution. - Rti()ressi~n des frazcdes.-Szc7-veilla~~ce. 
S t u t i s t i p ~ .  

Les bases juridiques de l'intervention des pouvoirs publics dans le 
commerce des denrées alimentaires ; 

a )  Aperçii de la législation alimentaire dans  Irs diffërents pays. 
Principes appliques. 

O) Etude critique des systémes de penalite en vigueur pour lariipres- 
sion des fraudes alimentaires. 

Unification des l~gislations alimentaires des divers pays. Cette uni- 
fication est-elle réalisable? Est-elle desirahle? Comment y arriver et 
comment assurer le respect des conventions? 

a )  Rédaction d'un Codex alirrienlaire international dans lequel 
serait consignée l a  dkfinition lPgale de l 'aliment pur. Quels sont les 
avantages de ces definitions? Quels en sont les inconvénients9 Dans 
quels cas y a-t-il lieu d'introduire, dans  la définition d'une denrée. 
des conditions d'origine ? 

O) Adoption d'un code international fixant les mblhodes lcgales 
d'analyse des denrkes alimentaires e n  vue de la recherche des falsili- 
cations. Faire une Çtude critique de cette proposition. 

Mesures A. prendre pour la surveillance du lait et  la protection di1 
public contre les dangers d'infection par cet aliment : a) par les pou- 
voirs publics : Etats, communes; b )  par les établissements publics ; 
c )  par les producteurs : associations pour assurer la vente de lait 
salubre. 

La responsabilité du  vendeur d'un aliment qui a provoque des aeci- 
dents par suite de la présence de rnicrobes palhogèues peut-elle etre 
engage6 ? 

Hc'gleinentation et sur*ieillance des denrées alimentairesau point de 
vue colonial. 
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Composition et prix de revient, dans les grandes agglomératioris 
enropeennes, d e  la noiirriture ouvriimre. - Sa kaleur au point de vile 
nutritif. 

Organisation internationale de pêcheries eri vue de  la nourriture b 
bon marché. 

La conservation des viandes par reïrigtiration ou congélation est-elle 
avantageiise en  Eiirope? Quels seraient, dansce  cas, le meillenr mode 
de conservation e t  de comrnerce de la viande et la meilleure organisa- 
tion des abattoirs urbains ou r6gionaux ? 

Il est desirable que des observations soient faites a u  sujet des inodi- 
fications éventuelles que subit I'aliinentation des individus, lorsqu'ils 
cliangerit de niilieu physique ou social (immigration des ouvriers 
ruraux dans les villes, Européens aux Etats-Unis. etc.). 

La classification des professions, au point de vue de  la depense 
energétique qu'elles réclament, doit étre complètement revisce, 
notamment en ce qui concerne les ouvriers de l'industrie. En parti- 
culier, le travail d'attention - et non de  force - que rOclaine I'iri- 
diistrialisine moderne doit etre mis en rapport avec le inode d'alimen- 
tation. 

Hkpies aliriieniaires, coopératives de consornrnation, foiirneaux éeo- 
noiiiiques, restaurants populaires. - Mode de  fonctionncinerit, iililite 
socialt., services rendus a u  point de vue de l'hygiène. 

titile des pouvoirs publics vis-à-vis de chacune de ces foinies. 
I);ins quels cas peuvtlnt-elles ktre encourag@es? 
L.'t.nseignernenl de I'tiygièrie alimentaire et d e  I'tiliirit~ntalion 

ralionnelle dans lcs écolcs ; son insuffisance, surtout dans les grands 
centres. 

Ilnseigneirienl et  vulgarisation, en dehors de l'école, des nolions 
relatives h l'alirrientation rationnelle et  à l'kiygiène alimentaire. 

I.~assislaiice alimenlaire aux enfants et aux vieillards. 

Suli~taocc.~ aotorisécli putir ln colorcitioii clen pro- 
duits wlimciituii.es. - Le ministre de l'Agriculture avait prie 
l'Académie de médecine de Iiii donner : * l D  uric liste des substances 
naturelles on artificielles pouvant btre utilisees polir la coloralion ries 
produits aliiiientaires; %-une  liste des produits alimantaires suscep- 
tibles d'ctre colorés artificiellement. L'Académie de médecine a 
adopté les concliisions d'un rapport de RI. Uklial, rapporteiir, dont 
nous avons publii! les conclusions dans le nurni.ro de mai de ce Hecueil 
ip. 404) .  

La m6me question avait ett! posée dans les m&mes termes au  Con- 
seil siipckieiir d'hygii'ne piibliqne de France,  qui a adopté, clans la 
si'ance dii 9 mai 1910, les conclusions d'un rapport de  M .  Chassevant, 
parlant au noiii d'une Commission composée de MM. Giiigriard, I'ou- 
cliet, Ogier, Bordas, H O U X  et  Chassevarit. 

La liste des siibstances admises par  le Conseil supkrieiir d'hygiene 
comme pouvant étre employées pour la coloratinn des substances 
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alimentaires estexactement la même que celle admise par l'Académie 
de  medecine. 

En ce qui concerne les produits alimentaires pouvant être artificiel- 
lement colorés, l a  liste du Conseil d'hygiéne est également semblable 
A celle de l'Académie de médecine. Voici, d'ailleurs, le tcxte dcs con- 
clusions du rapport  sur ce point  : 

Peuvent être excrptionnellernent colorés par les inatikres colorantes 
dérivées de la houille les liqueurs, prodnits de la confiserie, bonbons. 
decors de patisserie, glaces;  

Croùtes de fromages (coloration exterielire) ; 
Hnveloppes de  saucissons, langiies et  produits fumés de la charcii- 

terie (coloration extérieure) ; 
Coquilles d'œufs durs (coloration exterieure). 
Exceptionnellementle jaune de naphtol S (dinitro-naphtol-sdfonate 

de  sodium) peut être employé pour colorer les pates alimentaires la 
dose d e l  gr.  pour 200 kilos de  patc.  

Ces patcs peuvent étre également colorées avec une matière colo- 
rante  inoffensive d'origine végetale, mais celles qui sont colories avec 
le jaune de naphtol S doivent porter en  évidence sur l'itiquette les 
mots : pdtes colore'es. 

Distinction honorlflqne. - Le directeur de ce Recueil est 
très heureux d'avoir l'occasion de  féliciter son dévoué collaborateur, 
M .  Hocques, qni remplit, depuis la fondation des Annnlcs de chimie 
analytique, les fonctions de secrétaire de la rédaction, à 1'occa:ion 
de  sa  nomination a u  grade de Chevalier de la Legion d'honneur. 

Tous nos lecteurs accueilleront bien certainement cette nonvelle 
avec le plus grand plaisir. 

Les membres du Syndicat des chimistes approuveront également 
l a  distinction accordée par le Gouvernement A son président, qui 
reçoit le ruban rouge au titre de  chimiste-expert. 

DEMANDES E T  O F F R E S  D ' E M P L O I S .  
Nous informons nos lecteurs qu'en qualité de secrétaire général du Syn- 

dicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsque les demandes et les 
otfres le permettent rie procurer des cliimistes aux industriels qui cn ont 
besoin et des places aux chimisles qui sont à la recberche d'un ernploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annalps sont absolument gra- 
tuites. S'adresser ti M. Crinon, 45, rue Turenne, Paris, 3.. 

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

L'Association amicale des anciens dlbves de  l'Institut national agrono- 
mique est a m&me chaque annke d'olfrir à MM. les industriels, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieurs ingénieurs agronomes. 

Priere d'adresser les demandes au siege social de l'Association, 26, rue 
Claude Bernard. Paris, 5 0 .  

L'Association des anciens elt?ves du laboratoii'e do chimio analytique d e  
L'Université de Genbve nous prie de l'aire savoir qu'elle peut offrir des 
chimistes capables e t  expBrirnenles dans tous les domaines se  rattachant 

la chimie. - Adresser les demandes a I'Kcole de chimie, à Genkve. - 
Le Gerant : C. CRIKON. 

LAVAL. - I Y P U M B ~ I ~ L  L. s ~ i n i o u n  rT cia. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Dosage phynioo-chimique des cendres da, vin, 

Par klN. PAUL DL-~o i r  et MARCEL DUBOUX. 

3011s avons récemment établi une  rnkthode de dosage rapide 
des cendres du viri basée sur  ln conductibilité élcctiiilue de ce 
liquide ( 1 ) .  GnidC p i r  des corisid~r:itions qu'il serait liwp long 
de développer ici, nous avons montré : 1"qi ie  la coriduclihiliti;, 
du vin est due princip;ileriient aux  inatiCres minériiles qu'il ren- 
ferme ; 2" que l'infliience des acides siir la condiictibilité est tou- 
jours trks faible et peut ètre nkgligée en pratique ; 3 O  que, toutes 
choses égales, la conductibilité du vin varie en raison inverse de - 

sa viscosité, qui est dl(:-nifirne fonction de la trineur [in alcool ; 
les autres substances qui influencent la viscosité du vin : sucres, 
matières tmnnntes ,  glycérine, etc., exercent une  action incom- 
pambllerierit plus faible que l'alcool. Il en résulte que la cnnduc- 
tibilité électrique dii vin est fonction de la quantité de rnatières 
minErales qu'il renferme e t  de sa teneur en alcool. Etant donnE 
la concluctibilil~ électrique d'un vin et  son degré alcoolique, on 
calculera le poids des cendres de ce vin (c) par  Io forriiule : 

( x .  10" + p )  ( A  + 20) 
c = 

3300 ('1 

x = conductibilité spécifique du vin, exprimée en ohms - cm 
- réciproques, à 2 5 0 .  

/ facteur de  correction connu. 
A = proportion p. 100 d'alcool en volume. 

Cette méthode de calcul, dont nous avons vérifié l'exactitude 
par des expériences cornparatives sur  un  très grand nombre de  
vins de cnracthres et d'origines diKRrents, est surtout avanta- 
geuse pour  les chimistes qui  utilisent déjà In méthode des conduc- 
tiliilités pour  doser Irs sulfates, I'aciditk totale et les niatiiiiea 
tnnnantes (2 ) .  Sans nouvelle opération e t  par  un siriiple calcul, 
on obtient les matières mirikrales e n  plus des autres dosages. 

L'expérience montre que la formule donne le poids des cendres 
avec une prkcision qui est,  dans l a  plupart  des cas, bien suffi- 
sante. L'erreur moyenne qu'on commet est de  Ogr.12 par  litre, 

( 1 ,  I-i~ii. . ournul suisse de chimie et pharmacie, 1909, p. 402.  
( 2 )  Voir d m u l e s  de chimie analytique, 1908,  p .  461 .  Voir ausei Bull 

J e  la Sac.  caudoise des sciences rtaizarclles, XLV, p. 417. 
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c'est-i-dire de  l'ordre de grandeur  des erreurs  qu'on peut coni- 
mettre dans les analyses gravimétriques. 

Nous avons constaté, toutefois, que, pour cri.1 .in.; i - i i i - .  I c i  

k a r t s  entre les cendres calculées et  observées étaient üsùez c ~ ~ i i i -  
dinrables et pouvaient atteindre Ogr.2 et mérne 0gr.3 par litre, 
sans qu'on puisse l'attribuer à la nature particulière des cendres. 
I x u r  analyse cornplkte montre, en effet, qu 'un exck de l'un 
quelconque des sels (sulfates, phosphates, carbonates, chloru- 
res) ne modifie pas les résultats. 

Il y a lieu, cependant, de faire rerriarquer que les dosages de 
cendres qui nous avaient servi établir la formule précédente 
avaient été effectués par  calcinntion dircctc dc  l'extrait, sans 
séparation des kléments solubles et insolubles. Ce mode opéra- 
toire, qui ne  conduit pas i des i.ésultats très exacts, est consi- 
déré g4néraleinent comirie suffisant dans In pr:~Lique courante 
tlcs analyses de vins. 

Depuis In publication de ces recherches, noiis avons eu l'occa- 
sion de répéter des dosages gravimi:,triq~ies de cendres sur  des 
vins  qui avaient déjli été analysés dans  différents laboratoires. 
1~ coniparaisori des rksultats a iîiorilré que les écarts entre les 
dosages sont de Ogr 15 par  litre en moyenne, e t  atteignent cou- 
ramment 0gr.2 à 0gr.3. 

Nous n'avions, en généri~l ,  pas de rense i~nements  sur la façon 
dont  les dosages avaient Eté elfectués dans les autres  laboratoires, 
mais  il est cr:rt;iin que les analyses qui prkseritaient de grandes 
différences ne devaient pas avoir été faites avec toute la préci- 
sion voulue. 

Les dosages efl'ectués en calcinant s 6 p a r h e n t  les ceodres solu- 
bles et insolubles sont certainement exacts à Ogr. 4 prés, coinnie 
nous l'avons constaté par  de nombreuses analyses, tandis que la 
détermination des matih-es minérales par  ca1cin:ition directe de 
l'extrait, sans séparation préalnlile tles parties solubles et insolu- 
bles, est moins précise qu'on ne le croit gén6ralcrnent et peut 
conduire k des erreurs trEs appréciables (1) .  

Cela nous a engagés k recherclier si les quelques gros écarts 
s u r  le poids des cendres, déterminé par l a  formule donnée au 
début de cette article, n'étaient pas  dus h des erreurs dans les 
analyses graviniétriques plutOt qu 'k la méthode des coriduclit>i- 
litEs. 

En rPpétarit le dosage graviniétrique tles cendres sur  les vins 

i l )  On süitcoirihien i l  est dii'licile de  hri'iler rornpli.ternent lectiarbon sons 
enthainer iinc perte plus oii nioins corisidi;ratile de sels v~ la t i l s ,  principa- 
cirient de clilorurcs. 
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qui présentaient des écarts importants,  nous avons obtenu une 
meilleure concordance entre l e  calcul et l 'observation. Ces Bcarts 
étaient donc bien dus a u x  causes d'erreur de la rntthode par  cal- 
cination directe, c'est-à-dire & la volatilisation des chlorures, ou 
au contraire, à une calcination insuffisante. 

Ceci &ut établi, nous avons calcul6 à nouveau les constantes 
de la formule (2) cn n'utilisant dans ce but  que dcs dosages 
gravim6triqucs dc cendres effectués par  calcination séparée. La 
formule devient alors : 

œ 

Iris valeurs de 2 étant,  lorsqiir? 
~ 1 0 ~ e s t  c:oiiipr~seiitie . . 
1 2 5 e t 1 4 9  . . . . .  

. . . . .  150 et Zi4 
175 et 109 . . . . .  
NO ct 224 . . . . .  
225[:124!J. . . . . .  

. . . . .  250 CL 2 7 i .  
275 et 2119. . . . . .  
3 0 0 e t 3 2 6 .  . . . . .  
32:) t t  319. . . . . .  
3:j0 et 374. . . . . .  
375 et  3!19. . . . . .  
4 0 0 e t 4 . 2 4 .  . . . . .  
425 et 449.  . . . . .  
4JO et  474. . . . . .  

Les rés~iltilts qui sont consignês dans le tableau suivant ct qui 
se rapportent, nous le répétons, à des vins de  provenances et de 
types très différents, sont concluants. 

Ces r6sultats montrent que le dosage physico-chimique des 
cendres fournit une prk i s ion  moyenne de  Ogr.07 par litre, 
supérieure à celle du dosage gravirnétrique par  calcination directe 
de l'extrait. Un seul vin, parmi ceux qui  ont servi à faire ces 
vérifications, a présenttl: unr: erreur dkpassant Ogr.25. 

( x .  10; + 13) (A + 20) 
II est cependant Lin cas où la formule 

3340 
iie corirluit pas h des r6sultats precis; c'est lorsque la teneur d u  
vin en extrait  sec est considérable. Les sucres et la glyckrine, qui  
c'onstituent yi .ni . , rnl~rn~nt  r r t  pyp;>q dlp\;tl-r(if W C ,  a ~ ~ a i i ~ n t m t  
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alors la viscosité d u  vin, qui n'est plus u n e  fonction exclusive 
du degré alcoolique. 

L'expérience nous a inontr6 que cette action ne devient 
sensible que lorsque la teneur en extrait  sec dépasse 30gr .  par  
litre. 

Pour obtenir un  dosage physico-chimique des cendres exact 
dxns les vins riclies e n  extrait, il faudra ajouter au  ckiifbe que 
donne 1:i forrriule u n  lerine correctif, toujours positif, qui  
sera, par  litre, de : 

Ogr.03 pour les vins  contenant 30 ü. 35 g r .  d'extrait  ii .lOOO 
Ogr. 10 - - 33 à 40 - 
Ogr.13 - - 4.0 à 45 - 
Ogr.20 - - 4.5 à 50 - 
Ogr.25 - - 50 k 5 5  - 
Ogr.30 - 53 à 60 - 

En tenant compte de  ces corrections, le dosiige physico-chiini- 
que des cendres de vins riclies en extrait  devient aussi exact qiie 
r:r:lui des viris peu chr 'gés .  Les résiiltiits d u  tableiiu suivarit rnet- 
teiit ce fait en évidence. 

Cendres 
Extrait 

A Ecarts 

En n ? s r r m C .  nous modifions légéreinent les conclusions aux- 
quelles nous avaient conduits des premiéres recherches moins 
approfondi~s ,  e t  cela dans  u n  sens favor;ihle 9. la méthode phy- 
sico-ctiiiriique. 

Nous croyons avoir 6tabli que le dosage des cendres par  les 
conductibilitk électriques, corrigk s'il y a lieu pour  les vins 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



riches en extrait, est nioins sujet k caution que le dosage par 
calcination directe de  l'extrait, Il conduit à des valeurs que tous 
les chiiriistes travaillant par  cette méthode retrouveront exacte- 
nient, à quelques centigr. prés par litre ; il fournit enfin un 
rasultat toujours très voisin de  la valeur exacte obtenue par cal- 
cination séparée des cendres fixes et volatiles. 

(7'rncuil exicule dans le  Laboratoire de chimie plu~sique de 1'Ur~i- 
rersiiè de Lausanue). 

nosage des ~ l c o o l s  h n t y l l q u e  ct mmyliquo 
d i i n s  les liqaicles alcooliques, 

Par M. A. LASSERRE.  

La niéthode d'Allen-Jlarqiiardt (1), eniplogée pour le dosage 
des alcools supérieurs dans les liquides alcoolirlucs, repose sui. 
l'extraction des alcools propylique, h t y l i q u e  et arnglique au 
moyen du  tt?traclilorure de carbone, suiviede leur oxydation pour 
les amener & l'état d'acides gras ,  qu'on titre avec une solution 
alcaline, le résultat é tant  exprimé en alcool aniyliqiie. 

JIM. Mann et S tc rc j  (2)  ont montré que le tPtrachlorure de car- 
bone dissout en même temps l'alcool éthylique et  que l'acidc 
ncFtiyiie résult.nnt de  1'oxyd:ition fausse le  dosage, car on ne pciit 
séparer cet acide du  mélange complexe des ncirles propionique, 
butyrique et valerique. 

Si on lirriitc le prublèirii: ;tu dosage des alcools hutyliqiie e t  
ainglique, il est possible de  le r isoudre d'une ii~aniére sütisfni- 
sante .  

En effet : 1" en suhstituanl le sulfure de carbone au tétrachlo- 
rure, on Elimirie l'olcool propylique d u  mi:lanse initial (Ui~rdy) (3 )  
et ,  pa r  suite, il n 'y  a u r a  pas d'acide propionique dans les pro- 
duits  ilt té rieurs de l'oxydation ; 2O p a r  agitation répétée de ces 
derniers avec la benzine ou le toluène, on élirriine l'acide acktique 
provcnnnt de  l'oxyilation d'un peu d'alcool éthylique ('L), ainsi 
que je l'ai déjk montré ( 5 ) ,  les acides butyrique et valérique se 
dissolvant seuls et eu totalité dans le cnrhure. 

1.3 d w k e  de lioqdat,ion, qu i ,  dans le procédé Allen-Mar- 
q ~ i a r d t ,  est de 8 à 10 lieures (Schidrowitz) (ô), peut étre r d u i t e  

( 1 )  The A n d y s f ,  189i ; Düc~acx ,  Microbiologie, t .  I I I ,  p .  38i .  
( 2 )  Soc ide  anglaise de chirr~ie industrielle, novenihre 1906. 
(3 )  Comptes rendus de I'Acadeniie des sciences, 1882, 1, p. 1201. 
( 4 )  On a vérifié que le sulfure de  carbone dissout toujours un peu d'al- 

cool éthylique. 
( 5 )  Annales de I'lnsiituf Pasteur. t. XXI, octobre 1907, p .  8 2 9 .  
( 6 )  TheAnalyst, juin 19015, p .  181. 
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à 1 heure en opérant A 500 et  dans une fiole b o u c h k .  Je ine 
suis assuré qu'il ne se  forme jarnais ni aldkhydes, ni é thers ,  ct 
que I 'oxyhtion est complEte, les acides obtenus étant hien, en 
nature et  en quantité,  ceux que doivent fournir les alcools 
employés. 

En efYet, en oxydant ainsi l'alcool butgliqiie e t  l'alcool anigli- 
que purs, e t  transformant les acides formés en sels de  Ixtryuni, 
on a obtenu, après dessiccation de  ces sels U 100-102° pendant 

La diffkrcnce constatée pour le valérate de baiyuin provient 
d'une décomposition partielle pendant sa dessiccation, comme 
l'ont indiqué JI.11. Mann et Stercy (i), et non du  fait de 1'ox~-- 
dalion, car on retrouve des différences de  inErne sens et de rnèine 
ordre de grandeur en desséchant 200-10Y, pendant des temps 
croissarits, les vali:rnte et isovalérate de harj-uin purs ,  cornine le 

2 k  heures, les résultats suivants : 

inontre le tableau suivant  : 

Durée Vülérate 
et 

de  la isovalerate Vallérate d i :  Ra 
dessiccation Ba 

94 

Alcool oxydé 

Uutyliipe 
Isobutyliquc 

Arriyiiqua actif 

Alorle opirntoiix.  - Introduire 100 cc. de l'alcool à analyser dans 
une boule h décmtat ion de 2 l i tre; ajouter CiO à 7Occ. de  sulfure 
de carkione, puis  430 cc. d'eau salée saturée et  une quantité d'eau 
suffisante pour rerlissoudre lesel qui  se précipite (50cc.environ); 
agiter vigoureuseinent la boule pendant  5 minutes, puis laisser 

(1) Sociile anglaise de chimie industrielle, novenihre 1906. 

Acide forniE 

Iiulyriquc 
I sohu ty i ique  

VaIlrique 

Ra p. 100  du s d .  

calculé 

4 4 , 0 5  
4 6 ,  05 
40.41 

obtenu 1 Dilfbrence 

b i ,  60 
4 1 , 3 3  
41,fiP 

4- O , %  
+ O, 28 
1 1 , 2 i  
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reposer;  décanter le sulfure de carbone dans une boule robinct 
de 300cc., en évitant l'introduction de  l 'eau; faire deux épuise- 
ments semblables et réunir  le sulfure d e  carbone à celui prore- 
nan t  du  premier essai;  agiter le sulfure de carbone avec une 
quantité de  S0'112 concentré suffisante pour  que celui-ci 1oml)c 
au fond de la houle a p r k  agitation (2 à 3cc. en génkral son1 siif- 
fisants); laisser reposer, puis  dkcanter l'acide dans une fiole jau- 
gée de 100cc.; laver deux fois le sulfure de  carbone avec 1 cc. de 
SOkF12 chaque fois et réunir ces liquides i celui dé j i  introduit 
dans  la fiole; faire passer un  courant d'air à la surface du liquide, 
en chauffant a u  besoin vers 600, de facon A chasser le sulfure d e  
carborie qui  a pu 4Lr.e eritiairié; ajouter avec précaution 20cc. 
d'eau bouillante pour libérer Ics alcools supérieurs;  refroidir A la 
température ordinaire et  ajouter 5 gr. de bichromate de potasse 
p u r  et 2 cc. de SOiH\ boucher rapidernerit el fortement la fiole 
avec un  bouchon de liège et Iii  maintenir pendant 1 heure dans 
une étuve chauffée à 300 ; agiter de  temps en temps ; refroidir et 
compléter le volume; prélever 23 cc. d u  liquide e t  les agiter pen- 
dan t  2 à 3 minutes avec 30cc. de benzine; aprhs repos, sbplircr 
ce dissolvant et le filtrer sur  u n  petit filtre préalablement mouillé 
avec (le la benzine; la benzine recueillie. additionnée d'un égal 
voluine d'alcool neutralisé, est saturée p a r  l a  potasse alcoolique 
N/20 en présence de la ph6nolphtal6ine. 

Si n représente le volume de  solution alcaline employée, on 
aura ,  pour les 100cc. de la prise d'essai: n ~ 4 ~ 2 , 0 8 2 , 2 , 0 8 2  &nt, 
dans les conditions expkrimentiiles précit6es, l e  rapport d e  la 
quantité totale des acides butyrique et valérique à la quantitéde 
ces acides e n l e d e  par  une seule agitation avec la benzine. La 
valeur de ce rapport  est dkdiiite d'un grand nombre d'expt- 
riences. 

Le chiffre obtenu pourra se traduire en alcool amylique. 
I!n dosage suivant ce procédé n'exige pas plus de 3 heures. 
Voici quelques exemples de dosages obtenus ainsi : prise d'es- 

sai,  100 cc. d'alcool kthylique renferniarit des quantités connurs 
d'alcools supérieurs 

alcool butylique. Opr.065 Ogr.032 
alcool aniylique. Ogr.065 Ogr.U32 I I 

am ylique 
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O n  peut doser séparément les alcools butylique el amylique en 
se basant snr  le procedé que j'ai décrit pour  l'analyse de quelques 
mélanges d'acides gras  volatils (1). 

Ln cgannniidc de  enlelain ; mon nnnlyoie ct wes iiiodi- 
flcatlnnrr clilniiqiies sous I'infliarnce ale@ agents 
ex térieors, 

Par M. CA.  URIOUX, 
Ingknieur.agrononie, 

Directeur de la station agronomique de la Seine-Inférieure, 

La cyanamide de calcium, ce nouvel engrais azoté synthétique 
obtenu tout d'abord en Allemagne par  Franck et Caro, e t  fabri- 
qué  actuellement en France Notre-Dame-de-Briançon, se  pré- 
sente avec des allures qui diffkrent notablement de celles des 
autres engrais azotés communéinent employés. 

Nous n'envisagerons pas ici les conditions de son application 
agricole, qui ont dk jk  ét6 étiidiées p a r  de nornbreux agronomes; 
nous nous bornerons $ dire quelques mots des modifications 
chimiques qu'elle subit lorsqu'elle est abandonnée à l 'air plus 
ou rnoi~is humide, et nous indiquerons ensuite le procbdé d e  
dosage permettant d'apprécier un  changement de  constitution 
q u i  a sa répercussion s u r  la valeur fertilisante de l'engrais. 

Pour plus de  clarté, rappelons brikvemenl quelques-unes des 
propriétés chimiques de  la cyanamide de  calcium. 

Elle est décomposée par  l'eau avec formation d 'un sel basi- 
que soluble et  niisc en liberté d'hydrate dc chaux,  d'aprcs la 
réaction : 

2 CAz2Ca + 2 H% = ( C A Z ~ ~ I ) ~ C ~  + Ca(0I-I)" 

Par contre, le produit, traité par  l a  vapeur  d'eau sous pres- 
sion, donne directement d e  l'aninioriiüc~ue e t  du  carbonate de  
choux : 

C W C a  + 3 1120 = C O T a  + 2 AzJ13 

I I  est facile de constater que la formation d'ammoniaque est 
déjà trés sensible la température d e  100" en faisant bouillir 
l gr. d'eiigrais avec 750 cc. d'eau distillée, nous avons pu recueil- 
lir b l'aide de l'appareil d'Aubin, dans 300 cc. de distillatum, 
9,: p. 100 de l'azote total à l'état d'hz113. 

L'engrais, aliandonné à l'air hutriide, laisse mê~r ie  dégager 
Spontiinément de petites quantités d'ammoniaque. 

Les solutioris de  cyanamide de calcium, traitées p a r  un  cou- 

(11 Annales de I 'h~sli lut  Pasleur, octobre 1907 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ran t  d'acide carbonique, h i ssen t  d'abord déposer un précipité 
blanc de cyanamido-carbonate d e  chaux,  Chï;2CaCOe + 5 H2û 
(Clpiani). qu 'un excès d'acide carbonique decompose en carbo- 
nate de chaux et  en cyanamide CAz21i', qui reste en solution. 

Cettc cyanairiide a tendance à. se polym6riser lentement, sur- 
tout en présence des sels de chaux ,  mais, s i  l'on chauffe sa solu- 
tion h 100" elle se transforme très rapidement en dicyandiainide 
(CAzZH")P corps f;icilernent cristallisable. 

L a  cyanamide de  calcium sortant de l'usine et  utilisée coiiiiiie 
engrais est un produit noiratre, très pulvérulent, d'une odeur 
tilliac6e due B ln. présence d'un rckidu de cnrbiirc, rle ciilciuin non 
transformé. L'un des échantillons que nous avons analysés pié- 
sentait la composition suivante : 

Cyanainide de  calcium pure. . . 45,15 p. !O0 
lJroduits azotés secondaires. . . 0,37 - 
Chaux litire. . . . . . . . 30,00 - 
Charbon A l'ktat libre environ . . 8,10 - 
Silice et  silic;ites insolubles . . . .j,j; - 

Non dosEs : eau conhinée,  peroxyde de fer,  alrimine, etc. 
Cet engrais, abandonné ir l 'a i r ,  change peu k peu de cornposi- 

t ion;  la inasse foisonne au point de  faire M a t e r  les sacs qu i  la 
contiennent, pxr  suite de l 'hydratation et d e  ln cnrlionntation de 
l a  chaux ; une certairie dose de cyiinamide (CAz211?) e ~ t  mise eii 
liberté et peut se polymériser, en mCme temps qu'il se dégage 
plus ou  nioins d'an1mnni;rque. 

Ces différents phénomènes s'expliquent d'après les réactions 
que nous avons indiquées plus hau t ,  et leur intensité est sous la 
déperidilnee de l'état hygroscopique de  l 'air et de s;i terieur eri 

acide carbonique, ainsi que l'ont montré les divcrs essais que nous 
avons entrepris ( 2 ) .  

Les tableaux ci-dessous pt:rrriettent de se rr:rirlre compte des 
lransforiiiations que nous avoris notées dans la composition de  
deux Rchnntillons de l n  mbrne cyanamide de calcium, dont l'un 
avait é t i  conservé dons un  endroit sec, tandis que l'autre avait 
étc5 placé daris une atmosphére très humide. 

~ ) H I I R ~ ~ I ~ P  d~ Lx nlF1111: P ~ ~ S C I + ~  d : i n ~  1.11 

calcium frai- Iccal SPÇ 

chemrnt prkparce a p k  5 mais  n1iri;s 15 nini, 
no 1 no 2 no 3 

Azote total (rii6tliode Iijeldalil) . . 17.08 p .  100 13,06 p. 100 g2,Sl  p. 100 
Azote soluble a cyananiiile . . 15,05 - 9,25 - i 7,77 - 

l'rtat de dicyandiamide . 0,ZS - 1 , 4 3  - 2,93 - 
Azote du rksidu irisolublc . . . 1,30 - 1 , !7  - 1 3 2  - 
Arote soluble échappant au dosage. 0,48 - 1,16 - 0,99 - 
(AsI13 e t  produits ü ~ o l e s  rion pr6çipilables par l'argent). 

(1) Annales de la science, ngronomique franraise et etrangére, avril 19j0. 
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Le pourcentage de I'azote total diminue dnns 2 et  3 p a r  suite 
de l'augmentation de  poids de  l'engrais, due à l 'hydratation et  à 
la carbonatation d e  la chaux,  mais  on voit qu'unecertaine partie 
de I'azote soluble (de 10 à 38 p. i O O j  pnsse l'état de  dicyandia- 
niide; la perte d'azote à l 'état d'ammoniaque est faililt, et n'atteint 
pas 2p .  200 de I'azote total. 

Le tahlrau suivant  montre  quo lTalt6ration des 6chantillons 
conservAs ùnns une atmosphere hurriide ou cliar$e de  CO2 est 
beaucoup plus profonde. 

Cyaiiamidr conservée O1'~ir  hilinide. 
110 Li 110 5 no 6 
- - - 

Azote total (mCihode ~jeldühl.' . 8,99 p. 100 9,% p. 100 9,70 p. 100  
Azote soluble i cyananlido . . 0,14 - i , 0 5  - 0 ,63  - 

I'ktal de 1 diçyiindiaiiiide . 6,87 - 6.69 - i ,26  - 
bmle du rgsiilu insoluble. . . . 0,38 - 0,;s - 0,94 - 
A ~ o t e  ~ o l u h l e  dchappant au dosage. 1,GO - 0 ,80  - 0 , 8 7  - 

Le no 4. avait été exposé pendant  8 mois sous une cloche dont  
l'air était saturé d'eau par  une capsule contenant de l'acide sul- 
furique titré K!.lO; le no 5 n'avait passe que 2 rnoiç sous une 
cliiclie aniilogur., dont l'air &ait de t m i p s  5 au t re  chargk dc CO'; 
le ilo 6 avait é té  prélevé s u r  Ir, sac primitif n", a p r k  une con- 
servation de un a n  et  derni sous un  hangar  ouvert,  exposé a u x  
vcrits hiirnides d'ouest. 

Les iiiodifizations ohscrvées sont hcaucoup plus acccntuécs que 
pour les 6ch:tntillons précédents; en effet, 80 p. 100 en~riron (le 
l'azolc solulilc sont passks à l'état de dicyandiunide, e t  nous 
avons pu constater une volatilisation d'azote i l'état .d'Az1I3, 
va~inrit de 8,: 2 13p. 200 de I'azote total. 

Clpiani a iiiontré qu'il s e  forme aussi, en riiéine temps que la 
dicj-andiamide, iine petite quanlilé d'urée, d'acide amitlo d i c p  
nique et d'arnnieline. 

:lu point de vue  pratique, il y a lieu de  se prCoccuper de l'alté- 
ration que peiit ainsi subir  la cyarianiide de calciuni commer- 
ciale, car des culfiires expérirrient.ales rio~is ont. riiontr6 que, rori- 
forniément à l'opinion émise priinitivenient p a r  Iinrnendorff, ln 
dicyandiamide est u n  toxique pour  les vEgCtaus. Elle ne les tue 
pas lorsqu'elle est appliquée k dose culturale, mais elle provoqiie 
une altriration caractéristique, une sorte de grillure des feuilles 
qu'on constate particuliéreinent hien s u r  le sarrasin, et qu i  
diminue considtIrablement la r k o l l e .  

Il est donc utile de  posçkder une méthode analytique perriiet- 
tant de doser sEpiir!ment, daris une chaux  azotée vieillie, I'azote 
pouvant exister ?L la fois à l'état de cyanainide et  de  dicyandia- 
mide. 
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' Riac l i~ns  principnles de In cyanamide et de l u  d i yand iamid i .  - 
1 V n e  solution de cyanamide (CAz2II2) OU de  cyanamide de cal- 
cium donne avec le nitrate d'argent un précipilé jaune, insuluble 
dans 2'nmmoniaque, muis soluble dans l'acide nzotique; la précipita- 
tion est complète, et cette réaction peut étre utilisée pour le dosage 
de  la cyanamide. 

Dans lcs mémcs conditions, une solution de  dicyandiamide 
ne  donne pas de  précipite avec le nitrate d'argent amnioniacal, 
mais  le nitrate d'argent acidifié p a r  AzOSfI donne un précipité 
blanc volumineux, formé de fines aiguilles, solubles i chaud. 
Cette réaction est caractéristique d e  la dicyandiamide, et 1:lpiani 
l'utilise pour  son dosage, malgré la a6Zubilitt;partielle du précipité. 
Ce procédé, qui  demande des précautions spéciales, est peu sen- 
sible et  ne peut  étre appliqué lorsque la prise d'essai renferme 
moins de Ogr. 100 de dicyandiamidc. 

3"Une solution de cyanarnide (CAzW),  d c  cyanairiide de cnl- 
ciunl ou [le tlicyandiariiide, addilionnhe de nitrate d'argcnt en 
excés, puis de potasse, donne u n  précipité qui contient tout 
l'azote de la solution. 

Procide de dosage. - Les réactions 1 et 3 sont cr:llr:s que nous 
allons utiliser pour  l'analyse détaillée de  la  cyanarnide de cal- 
cium. Kous avons étudié le  inode opératoire préconisé par Caro, 
e t  rinus l'avons adopté, aprés  l'avoir c q i e n d a ~ i t  riindifié dans sa 
seconde partie, de manière à éviter une  déperdition d'azote sous 
foririe d'amnioniaque, qu i  se produit pendant la concentration 
d'uri filtratu~ri alcaliri contenant la dicyaridiarriide siparée de la 
cyanarnide. 

Voici le détail du  prockdé auquel nous nous sommes arr&té 
dérinitiverrierit, après  de nombreux essais desliriés {L vérifier sa 
sensibilit6. 

Dissolzition dr! l 'engrais. - On traite 2 gr. de  cyanamide de cal- 
cium par  220 cc. d'eau distillée d a n s  un  ballon gradué; on laisse 
e n  contact pendant 2 L 3 heures en agitcint fréqiicrnment, car 
l'engrais est peu soluble; on filtre, et l'on fait deux prélèvements 
de  200 cc., correspondant chacun à Ogr. 4 de niatiére. 

I V o s a g ~  de l'azote ezislant 6 l'état d e  ganamide .  - La premiiire 
prise d'essai de  100 cc. est additionnke de  20cc. d'une solution 
aqueuse d e  nitrate d'argent h 5 p. 100, puis  d'un excEs d'ammo- 
niaque. II se  forme un précipité jaune de cganainide d'arg-ent, 
plus ou moins coloré en hrun-noiriLtre par  un  peu d'acétylure 
d'argent; on jette ce précipité s u r  u n  filtre Berzélius sans plis, et 
on  le lave avec de l'eau légèrement ammoniacale, puis avec de 
l'eau distillée froide, jusqu'à elimination complhte du nitrate 
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- 34.5 - 
d'argent en excEs ; le précipité est redissous sur  le filtre par  
hz03li dilué au  tiers e t  légérernent chauffé ; il reste ordinaire- 
iuerit uri léger résidu noir insoluble ; la solution azotique de  cya- 
narnide d'argent ainsi obtenue est amenée h environ 150 cc. et 
titrée A l'aide d'une solution de sulfocyanure d'amirioniuin n'/IO, 
d'aprks Ir:  procédé classique, un  sel de peroxyde de  fer servant 
d'indicateur pour  la fin de la r k c t i o n .  

Si l'on a versé n cc. de sulfocganure, In liqueur analysée con- 
tenait n X 0,01077 d';irgerit, corresporida~it ü n X 0,0014 d'azote, 
puisque la précipitation de la cyanarnide d'argent SC fait d'après 
In réaction 

CAz2Ca + 2 AzO7Ag = C:1z2Ag2 + (.\ZO:~,~CR. 

Coinme on a opéré s u r  une quantité d e  liquide correspondant 
1 Ogr. Q, 

n x 0,0014 x 2:jO 

rrprévente l'azote à 1'6tat de cyanamide pour 100 gr. d'engrais. 
D ~ s o g e  de l 'azote  soluble ci l'état de cyana»ziiie et de dicgartdin- 

n i d e  riunies .  - La seconde prise d'essai de 100 cc. est addition- 
née de 20 cc. de  In solution de nitrate d'argent à 3 p .  100 (!), puis 
d e  20cc. de pot;tsse à 10 p. 100, qui  provoque la formation d'un 
voluinineux lir6(:ipit.C basique de couleur brune, contenant tout 
l'azote cyanamidique ; on jette le  précipité sur  u n  filtre Berzé- 
l ius ,  et on le lave a l'eau distillke froide, jusqu ' i  ce que le 
liltratuni rie soit plus serisiblerrient ;ilcalin. Le filtre avec son 
contenu, après avoir été essoré entre plusieurs doubles d e  papier 
i fillre, est traité par  le procédé Kjeldnhl dans u n  ballon de 
300 k 400 cc de c:tpacité, ü. cause de la mousse abondante qui se  
produit pendant l'attaque du  précipité nrgentique ; il est bon, 
pour plus de régularité dans les résultats,  de  remplacer le nier- 
cure par 1 gr. de  sulfate de  cuivre anhydre.  

On déplace ensuite comme d'habitude l'üiiimoninque formEe, 
e t  l'on ohtient ainsi le dosage de I'azote soluhle existant à l'état 
d e  cvinarriide et  de dicyandiarnide dans Ogr.4 d''engrais. 

La diffhence entre  le second et  le premier résultat donne la 
dicyaridi;iniide. 

Ce procédé de dosage, d'une exécution facile, permet d'nppré- 
eier rapidement l'altération qu'a pu-sub i r  la cyanamide de  cal- 
cium aprés un  séjour prolungé & l'air huriiitle. Lorsque cette 
altération est  profonde, la petite quantité d'urée et  d'acide 
arnido-dicyanirpe dont  IJlpiani a constaté la foriiiation peu t  sur- 

(1) Pniir 0gr.l d'azote, il faut 30 cc.  de Az03Ag & 5 p. 100. 
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cliarger Iégérement le chiffre trouvé pour la dicyandinniide, mais 
la surcharge est de  très peu d'importance a u  point de vue prati- 
que, car nous avons trouvé que i l 4  seulement environ de I'uréo 
est prkcipitée d a n r  les conditions du dosage. 

Par AIM. L. Jlonxru e t  E .  Vinal. 

Pi'ous nous sommes proposé dt: rechercher, B la statiori u:riolo- 
gique de  hlaine-et-Loire : ta quelle est la quantité d'arséniate de 
plonib qui  reste s u r  les grappes aprEs u n  ou Jeux  traitements i 
cet insecticide; 2 O  dans quelle proportion cet arséniate de plonili 
est éliminé a u  cours de la végétation; 30 quelle quantité d e  ce 
produit peut rester s u r  les grappes à l a  vendange et quelle pro- 
portion on en retrouve dans les lies e t  dans le  v in .  

Dans un  de nos chaiiips d'expériences, nous avons prélevi:, i 
diffërentes époques et k chaque fois, d e  cinq à dix grappes de 
raisin, s u r  lesquelles, le  27 insi, puis  le 6 juin, on  avait pul~6risé, 
it raison de  2 hectolitre pour 1.000 so~lches ,  une bouillie à I'arsé- 
rii:ite tic: ploirib. Cette bouillie, pr6p;ir-Fte suivant la iiiéthode qiir 
nous avons indiquée dans u n  travail sur la cochylis, contenait 
environ 600 gr. d'arseriiatc d e  plomb ptir hectolitre. 

Les grappes, desséchées el Îragrneritées, ont été kpuisées k 
plusieurs reprises, p a r  macération avec de l'eau à 15p.lOO 
d'AzOJI1 p u r  et exempt d'arsenic. On s'est assuré que I'épuise- 
ment avait été con~ple t  en incinérant ensuite les grappes et en y 
recherchant le  plomb. Sauf dans u n  cas, e t  nous en avons tenu 
compte, l'kpuisement avai t  été complet. Les liquides d'épuise- 
ment ,  amenés S u n  volume donnC, on t  été, pour chaque lot, séps- 
rés e n  deux portions : IR première a Et6 évaporée b siccité, et le 
résidu a Et& incinkré pour la recherche du  ploinh; la deiixièiirea 
étt! 6vaporée presque complétrnient pour la recherche de l'arsenic. 

Dosage de l'rrrzsenic. - On a employé 1~ méthode de Houze:\u, 
h s 6 e  s u r  la réduction du  nitrate d'argent par  I'hydrogérie ivs6- 
nié, d'après 1s formule : 

On a, d'après cette forriiule, u n  poids d'argent mC.t;il éBd à 
8,64 fois le poids d'arsenic. Au lieu de doser voluinétriquement 
l 'argent non précipité par  une solution titrée d e  chlorure de 
sodium, nous avons : 1"csé l 'argent r6duit et défalqué de ce 
poids celui qu'on obtient dans  une  opération faite à blanc dans  
lcs mSmes conditions avec Ics réactifs ; 2"osé par  1'6lectroljsc, 
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coinine vérification, l'argent restant en solution ; on a employé 
iine liqueur X/200 de :izO"ig ; on s'est rendu compte, au  préala- 
Ih, par des opérations de contrble, que ce procédt! permettait de 
doser de petites quantitks connues d'arsenic d e  l'ordre de celles 
qu'on rechercliüit et de  deceler nettement, dans 190cc. de  vin, 
Omilligr.016 d'arsenic ; on pourrait  deceler des quantites plus 
f,~ibles encore. 

Dosnge du plomb. - Nous avons employé l'électrolyse pour 
séparer le plomb. On sait qu'en liqueur acidul6e par AzUIII, le 
plomb se dépose sur l'anode A I'Ctat de  Pb02 .  Nous avons eu 
recours h l'appareil de Riche, a r e c  trois élénicrits Daniel. Des 
essais préalables nous ont permis de déceler ainsi jusqu'à 
Oinilligr.07 de plonib ajouté, a l'titat d';irséniate, à 3:iOcc. de  vin. 
Le cuivre, en propovtion un  peu forte, ghne parfois le dépùt dc 
faihles quantités de PbOZ. II ne nous a @nés que pour  ln recher- 
che di1 plomb dans  les lies ; aussi le chiffre que nous avons trouvé 
pour le plonib, dans ce cas, doit-il ètre un peu faible; nous 
n'avons pu refaire le dosage. 

PLiO9, dkposé sur  l 'mode, était ensuite transformé en  sulfate el 
pesé sous cette forme. Nos chiffres ont  été c;ilculés en partant  du  
sulfate. En dernier lieu, P b  citait caractérisé à l'aide de l'iodure 
de  potassiuni. 

Voici Ics résullats ol)tenus : 
A. Un seul traitement ë l'rirsiniate de plomb, pratiqué le 

27 mai : 

Prélèoenzent drc 27 mai .  

( . \sO~)?PlPpoiir  10 p p p e s ,  correspondant à As . 24 milligr. 04 
(.lsOL)Tb3 pour 4 O grappes, correspondant h P b .  14 - 20 

PdPuement du 6' juin. 

(AsO: )~P~~  pour 10 grappes, correspondant 3 .Zs . 8 miIligr. 72 
(.isO*)T'Pb3 pour  10 grappes, correspondant I1b. O - 10 

1%. D m x  traitements, avec la  m h t :  formule, pratiqués le 
27 niai et le  6 juin : 

Au 6 ju in (1). 

( . \ ~ O ~ ) ~ P b Q o u r  10 grappes, correspondant ë As.  22 milligr. 76 
j.Zs0~)*1)b1 pour 10 grappes, correspondant i Ph. 23 - 30 

(i)  h la  suite d'un accident, l'analyse correspondant au prélévernent du 
6 juin n'a pu ktro faite ; les chiffres indiquks ont  kt,& obtenus par le calcul 
en se basant sur les résultats fournis, le 27 mai tt  le 6 juin, par un seul 
traitement. 
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P~-éli.cerne~lt 1111 22 j u in .  

(.lsOi)oPb~ pour 20 grappes, correspondant à As . 
(AsO'+)?Pb3 pour 10 grappes,  correspondiint h P h  . 

Pr~%i;enwnt du 2 aotil. 

( h s 0 L ) W ~  pour 10 grappes, correspondant à As . 
(AsO4)rPb3 pour 10 grappes, correspondarit à Pb . 

Pre1Bven)ent du 14 septembre. 

(.\SO~)~P!Y pour 10 grappes, correspondant k Ph . 

C .  Lies. - Pour 165gr.  de  lies liurnides : 

ArsEniate de plomb, correspondant au ploriib . . 
D .  Vins col-1-espondants. - Abserice d'arseriic e t  de ploriib (trois 

recherches). 
E .  Vins p r o v e m î t  d e  vignes tvnitées m e c  une lrouillie t m i s  fo i s  plus 

conrientrie ylce Lu pic idente  e n  arse~zirzle d e  plomb. - Abserice d'arse- 
nic ( 2  échantillon) ; abserice de  plomb (2 échantillons). 

La bouillie contenant un  exces de plorrib, on trouve r1:iturelle- 
ment plus d'ürséniate de plomb lorsqu'on le calcule d'aprés le 
plomh. 

Conclusions. - 2 0  La quantité d1ars6niatr de  ploiiib restant su r  
les grappes après  le traitement, bien que  de l'ordre des miIligr., 
est élevée, si on la rapporte au poids moyen d'une grappe, qui, ii 
ce moinerit-lh (fin mai),  est trEs faible (t gr .  à 23r.  environ); 

20 Cet arséniate de plomb s'élimine en partie au cours de la 
végétation ; 

30 Trois semaines ou u n  rnois avant  la récolte, on trouve encore 
de cc inktnl, jusqu ' i  Oiiiilligr.27 par grappe dans notre expérience, 
ce qu i  ferait, pa r  kilogr. de  raisins, Irnilligr.68, le poids moyen 
d'une p p p e  de Cilenin blanc pouvant &tre évaluE, 2 cette date, h 
i6O gr .  environ; 

4 0  Il doit en rester encore s u r  les raisins h la rkcolte, puisqu'on 
en trouve un  peu dons les lies ; 

A'ous n 'arons  pas rehouci d ' a ) x h i n t e  de plomb d a m  le v in  ; 
il est élirninb dans les lies e t  vrnisenililableriient aussi dans les 
marcs. 
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REVUE DES 
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PUBLICATIONS FRAiiFiISES 

Prcln pour hnliioeea. - Ri. LII'I'M.\NS (Comptes  rendus 
d e  1'Acndhnie des sciences du 23 juin 1910). - Les oscillations des 
balances sensibles rendant les pesées trCs longues, M. Lippmann 
a réalisé un dispositif perniettan t d'einpécher les osc i l l~ l ions  inu- 
tiles. C'est un simple f i l  h plomb, formé d'une fibre de soie ten- 
due par un  poids d'environ 2 gr. ,  suspmdii  A I'intérienr de  la 
cage et ne touchant pas  le f l éau ;  lorsque l'opérateur fait une 
pesde, il peut, en agissant s u r  u n  petit levier, déplacer horizon- 
talement de quelques millimhlres le point de  compression d u  fil 
B plomb, de  manière que 1:t fibre de  soie appuie Iégéreinent sur  
Ir fléau et produise u n  freinage. IJn mouvement de  levier en 
sens inverse écarte la fibre de  soie d u  flkao, qui reprend ainsi s a  
liberté. 

O n  recommence cette double opération, serrage et desserrage, 
chaque fois que  la vitesse de 1 i i  balance devient notable ; 1û 
troisiéme ou la quatriènie fois, la balance arrive t rés  prés de s a  
position d'équilibre. O n  termine toujours p a r  un desserrage, 
afin de n'ohserver In balance que lorsqii'clle est entiéreinent 
libre. 

Ce dispositif n'exige aucune rnodificalion cles balances aux- 
quelles on l 'applique. 

Proprlétén c ~ t a l y t i q ~ l e ~  de  CHU disti l lée commer- 
citale. - JI. L .  TISI EH (Bul le l in  des sciences pl~nrmacologiques de 
fëvrier 1QIO). - Ri. ' lixier :i constaté que I'enu distillée commer- 
ciale, c 'es t-Mire celle qui  est fabriquée industriellerneriL et qui  
répond aux  essais du codex,  jouit de la propriété de coloreren 
hleu la teinture fraîche d e  gaïac et la solution acétique de hen- 
zidine a u  contact de l'eau oxygénée; en un mot, elle posst.de les 
réactions dont on se sert pourc&ctériser les oxydases~indirectes. 

Le rkactif de  Meyer i la phénolphtaléine(I),  qui est si sensible 
pour la recherche du sang dans l'urine ou dans les fkces, donne 
égalenient la coloration rouge qui se  produit avec les oxydases 
iritlirectes. 

Cette inéine eau distillée ne fournit plus de manifestations oxy- 

(1) Ce réackf est obtenu en faisant bouillir jusqu'a dtwlorat ion le mé-  
lange suivant : 

Pti6nolpllialéine. . . 2 gr. 
Potasse caustique . . 20 - 
Poudre de zinc . . . 10 - 
Eau distillbe . . . . 100 - 

Aprés décoloration, le mélange es t  fillre et  conservé à l'abri de l'air. 
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dasiqucs si elle est redistillée dans une cornue de verre, ce qui 
perm*et de supposer que les réactions constatées sont dues à des 
parcelles infinitésimales de cuivre inétallique entraînées pen- 
dant  la distillation, e t  cependant l'on n'y retrouve pas de traces 
de cuivre par les réactifs ordinaires ; pour l'y retrouver, il fnu -  
drait  peut-être opérer s u r  le rksidu de  l'évaporation de  plusieurs 
litres d'eau. 

Les eaux minérales, les eaux de source, de riviére et d'alirnen- 
tation ne donnent pas de réaction oxydasique. Avec certaines 
eaux distillées cornrnerciales, M. Tivier a obtenu une  réaction 
aussi énergique qu'avec In préparation médicinale connue sous 
le nom d'électrargol, dont  le pouvoir catalytique est assez élevé. 

fN-nctir de Mcyer a In pliénolplital<iine pour ln 
rcclierclie d o  sang dans lcs arincs. - MM. TELMON e l  
SAR DO CT (Societé des sciences midiwl~s de ,lIontpelliei-, séance 
di1 28 janvier 1910). - Meyer, de Munich, a indiqué la phénol- 
phtaleine pour la recherche du  sang d m s  les liquides de I'orga- 
nisine ; le réactif qu'il emploie est de la phéuophtaléine réduite 
p a r  la poudre de zinc et transformée ainsi en phénolphtaline (1). 
Ce réactif, a u  contact du sang et de l'eau oxygénée, prend 
une couleur rouge d'autant plus intense que la quantité de sang 
est plus considérable. Ide procédé de  recherche du  sang consiste, 
d'après Meyer, k prendre dans u n  tube 3cc. du liquide dans lequcl 
on recherche le sang,  à ajouter 2 cc. dc réactif et,  après agitation, 
4 à 5 p u t t e s  d'eau oxygknée à 12 volumes. Or, la réaction n'est 
pas  toujours trFs sensible lorsqu'on l'applique à des urines marii- 
festement sanguinolentes, ce qui  tient à ce qu'elles renfernient 
certains élhnents qui  g h e n t  la réaction et qu'on ne connuit pas. 

D'après MM. Teliiiou el Sardou, ori peut reridre la rRactiori trCs 
sensible en modifiant Ic mode opératoire ; voici comment il con- 
vient d'opbrer : on prend dans u n  tube 3 cc. d'urine, à laquellc 
on ajoute3 cc. d'alcool acétique h 2p.100 (alcool B 90°, 98 pxrties ; 
acide acétique cristallisablr:, 2 parties) ; on agite; on verse 
ensuile 2 cc. de réactif de  Meyer. puis, après une  nouvelle agita- 
tion, 3 gouttes d'eau oxygénée à 17 volurnes. Si l'urine contient 
du sang, il se forme une  coloration rosée plus ou moins intense ; 
le début de la réaction a lieu quelques secondes à deux minutes 
npr& l'addition d'eau oxygénée. 

Cette modification rend le réactif à la ~iliénolplital&ne aussi 
sensible que la recherche à l'aide du  microscope. 

L'alcool acétique, mélangé au  réactif dans les proportions ci- 
dessus indiquées et traité p a r  3 gouttes d'eau oxygénée, donii(: 
une Ié&e coloration rose-violacé, mais cette réaction est absolii- 
ment nbgntive pour les urine,s qui ne rcnfernient aucune trace de 
sang.  

(1) Voir la formule ci-dessus, p. 319. 
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L'addition d'alcool acétique est donc une modification du pro- 
cédé ordinaire susceptible de donner B la réaction une très grande 
sensibilité. L'alcool favorise sans doute l'hémolyse e t  l'oxydation, 
tandis que l'acide acCtique facilite e t  acckltre l'apparition de  la 
coloration. E n  effet, avec l'alcool L 90° saris acide acétique, on 
obtient la réaction, mais trks lentement. 

On doit conserver :e réüctif dans de petits flacons pour  éviter 
le contact de l'air. De plus, ce réactif doit 6tre puisé avec une 
pipette et non vers6 directement d a n s  le tube avec-le flacon, pour 
éviter les bavures qui pourraient sc produire s u r l e  goulot du  fla- 
con où il se dessécherait, s'oxyderait et se  recolorerait, d'oh possi- 
bilité d'erreurs. 

Reeberehes sur IH v i m o s i i ~  et en parlicialiei- sur 
In vlecosit6 den goinmes. - M .  MERVEAU (Thèse soutenue 
devant I'Ecole de pharmacie de Paris  pour  l'obtention du grade 
de docteur en pharmacie).  - La viscosité est une expression dont 
on se sert pour distinguer certaines substances ayant  un aspect 
physique diffkrent ; elleest oppos6e à la mobilité ; le chloroforine, 
l'éther, l'eau, sont des liquides rnohiles ; les sirops, la g lyck ine  
sont des liquides visqueux. 

La mobilité et In viscosité ne constituent cependant pas deux 
proprietés opposbes, attendu qu'on ne saurait  fixer la limite b 
laquelle cesse l a  mobilité pour que la viscosité commence. En 
réalité, il n'existe qu 'une propriété générale, la viscositk ; tous les 
liquides sont visqueux, mais ils le sont plus ou moins. C'est une 
propriété générale, qui  n'est c l l e - m h e  que la rnanifestiition 
d'une autre  proprikté universelle, la cohésion. I'arlout oil il y a 
cohésion, il y a viscosité ; cette dernière varie paralliilement k la 
cohésion, e t  l'on peut définir la viscosité un frottement intérieur 
s'opposunt au rodemmt des molécules les unes sur les autres. 

D'une façon génkralc, l a  viscosité ne se fait pas sentir dans les 
corps solides; il existe p o u r h n t  des substances qui,  bien que  
solides, sont animées, lorsqu'elles ne sont pas iiiairitenues par 
les contours rigides d'un récipient, d'un mouveiiierit lent de leuie 
rnol~!culc.s ; t.el est le cas de la poix noire, d u  hiiiiine de tolu, etc. 

Telles sont les explications que  donne s u r  la viscosité M .  Jler- 
veau ; il fait l 'historique de cette propriété, qui fut introduite 
dans la science p a r  Girard au  cours de son étudesur  l'écoulement 
des liquides dans les tubes capillaires. 

Il ériumère les v i s c o s i n i ~ t ~ &  employés pour  la mesure de  la 
viscosité des huiles, ainsi que les autres appareils analogues ser- 
vant 3 déterminer la viscosité des autres  liquides. Il indique les 
conditions à remplir pour  la détermination de la viscosit6. et il 
donne la description d 'un viscosimètre quiil a fait construire sur  
des données qu i  lui sont propres. 

Ces divers points font l'objet des  trois premiers chapitres de  la 
thése d e  M. Merveau. 
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Le quatrieme chapitre est consacré l'étude de la viscosité 
chez les gommes ; B ce propos, il pose les principes suivants : 

La viscosité des gommes diminue avec l'accroissement de la 
température en des  proportions d'autant moindres que la tempé- 
rature est plus élevée, et sans loi réguliére. 

Ln viscosité des solutions gommeuses augmente avec la con- 
centration, non pas proportionnellement à elle, inais d'une facon 
plus rapide;  donc, d'aprEs la viscosité A une concentration don- 
née, on ne  peut pas  calculer celle d 'uneautre  solution (le la i i i h c  
gorrirrie B un  titre diffkrerit. 

L a  différence entre les viscosités de deux solutions goriiriieuses 
au  mème titre augmente rapidement avec la  concentration d e  ces 
solutions et siins loi r e p l i è r e .  

Le hel aspect d'une gomme n'est pas un silr garant  de sa supé- 
riorité au point de  vue de la viscosité, ainsi que le prouvent les 
faits observés avec la gornine pelliculée d'aspect de  colophane, 
p a r  exemple. 

La viscosité est la propriété principale des gommes, celle qu'on 
recherche pour les usages industriels ; aussi, cornine jusqu'ici on 
éprouvait beaucoup de  difficultés pour  apprécier exactement ln 
viscositE, M. Merveau estime que  l'appareil qu'il a décrit est sus- 
ceptible de donner de profitables indications. 

Docïage d e  I n  Cornmnldél~yd~ d'après  l e  Codex de 
~ S O R .  - BI. GITERI'ïHAULT (Bul le t in  des scipnces phm.mncdogi- 
ques de janvier 1020). - M. Guérithault ne critique pas le pro- 
cedé que recomrnande le Codex de ! 908 pour le dosage de la for- 
maldkhyde, dosage qu i  consiste à oxyder ce corps par l'eau 
o x y g h é e ,  k dktruire p a r  u n  excès de  soude I'acide formique 
résultant de cette oxydation et à t i trer l'excès d'alcali. Il sianale 
simplement une  erreur qui s'est introduite dans la description 
du  proc6dC; en effet, 8prP.s avoir indiquP, le  mode opératoire 
auquel on  doit recourir, le Codex di t  que, si  I'eau oxygénke est 
acide, on doit déterminer pr6alablemcnt son acidité par une 
solution normale de soude et  vetranchw le chiffre 1-eprLsentant cctte 
acidité de celui indiqub. par  l'essai. 

II est évident que  1':icidité de I'eau oxygÇnée doit Stre ajoutée 
e t  non retranchée ; en effet, si ,  s u r  les 30cc. de  soude eniployés, 
une partie est saturée par  l'acide forrriique l ~ r o d u i t ,  une autre 
partie est saturée p a r  l'acidité de l'eau oxygénée, si  celle-ci était 
acide ; or lorsque plus tard on titre la soude en excès, c'est-à-dire 
celle qui  n'a pas réagi s u r  l'acide formique, il y a une  fraction de 
cette soude, celle qui  a saturé l'acidité de I'eau oxygénée. qui 
échappe au  dosage. Le chiffre trouve est donc t rop  faible d'une 
quantité représentant l'acidité de I'eau oxygénke. 

Le chiffre qu'on obtient en suivant iritégralerrient le  procédé 
du  Codex est t rop fort et l'excès est d'autant plus grand que I'eau 
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oxygénée est plus  acide ; l'excès est toujours tgal au double d e  
l'acidité de  l'eau oxygénée. 

L'nnciérox ydwe sololble d u  lait clc vr\olie. -- BI. SAR- 
THOIT ( . lo~rrnnl de p h n r m o c i ~  et de  chimie di1 l e "  mars 1910). - 
JIM. Bordas et  Touplain ont  (1) reproché à JI.  Sarthou de  
~i 'avoir pas filtré à la bousie  le lactosérum, at tendu que, d'aprirs 
leurs' expériences, le lactosi.rurn filtre & la bougie, ne contenant 
plus de caséine en suspension, nc donne plus de coloration avec 
la pnraph6nylène diamine r.t l'eau o x y g h é e ,  et ils concluent, non 
pas que l ' ana~roxydase  du lait a été ar i  6tée ou dEcomposée, nlais 
quesori existerice n'est pas  dérrioritrée. C'est cette coriclusion que  
lient à combattre M. Sarthou dans  le nouvel article qu'il publie. 
Il suffit, en effet, selon lui, d'apporter une modification dans  la  
préparation du lactosérum pour que l'enzyine passe 3 travers la 
bougie et donne la r.éaction cnractéristique : on prend 2n0 cc. de  
lait cru, auquel ori ajoute quelques gouttes d'acide luetique au  
dixième; on ctiaufre B 40-450 en ag i tan t ;  In caséine est précipi- 
tée;  on filtre au  papier le lactosérum, auquel on iljoute 30 cc. de  
solution de chlorure de calcium au d i x i h e  et fi0 cc.  de solution 
de phosphate de soude nu dixième, cette dernikre solution étant 
versée goutte à goutte e l  en agitant consta~iirrient ; après  u n  repos 
de 2S heures, on fillre de  nouveau au pap ie r ;  on obtient un 
liquide limpide, hacidité égale à 3 g r . 9 6  d'acide lactique par  litre, 
qui, aprés filtration k la bougie, donne des réactions positives 
avec l'eau oxygénée et  la paraphényléne-diamine ou le gaïacol. 

Si l'on traite le lait cru directement par  les solutions de chlo- 
rure de calciuiil et de  phosphate de soude, on obtient un lacto- 
sérum actif aprEs filtration au  pa.pier, mais inactif après filtration 
à In bougie. 

Ln précipitation de la casSine p a r  l'acide lactique, suivie d'ad- 
dition de solution de phosphate de  soude au  dixiéirie ou de  solu- 
tion physiologique de chlorure de  sodium ou d'un rné la r i~e  des 
deux scls, donne également un lactosérum actif aprés  filtration 
au papier, mais  inactif aprPs filtration b 1 i i  liougie. l in  grand 
excès d'acide lactiqiie (10 gr. par  litre de lactosérum) atténue 
consicl6raldement le pouvoir oxydant de ce l a c t o s h m .  

P o ~ i r  être certain que la réaction positive obtenue avec le lacto- 
'seruin filtré la bougie était bien due au i i i h i e  corps qui  pro- 
voque dans le lait les phtnomènes d'oxydation, RI. Sarthou a exa-  
miné l'action de la chaleur s u r  deux lactos6ruiris prkparks à peu 
près de la rn&me facon, actifs tous deux avant  In filtration, mais  
dont l'un devenait inactif aprés passage 3i la bougie ; il a traite 
125 cc. de lait  cru par 15 cc. de solution de chlorure de calcium 
au  dixiirme et  10 cc. de solution de phosphate de soude au  

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1910, p .  66. 
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dixikme ; apr2s un  repos de 24 heures, il a filtré au  papier ; il a 
obtenu u n  lactosérwn a, dont l'enzyme oxydant  ne traversait pas 
In. bougie. 

D'autre part,  il a lraité l 2 i i cç .  de  lait p a r  quelques gouttes 
d'acide lactique a u  dixihrne; il a chauffi: it 40° ; il a obtenu ainsi 
un lactosérum b, qui  renfermait l'enzyme oxydant  a p r k  passase 
s n r  la bougie. 

Si l'on porte au bain-marie les deux  lactoséruins a et  b à. tem- 
pérature croissante, on constate qu 'S part i r  d e  480, les liquides 
louchissent et,  la température s'élevant, laissent déposer une 
partie de  leur caséine solulile. A 770, les lactosérums u e t  6 per- 
dent  la propriétk d'oxyder la paraphénylène-diamine et le gaïacol 
en présence de l'eau oxy çénée, ce qui prouve la similitude des 
d e u x  corps qui ,  dans l'un et l 'autre cas, provoquent les rkactions 
oxydantes. 
M. Çaithou conclut de ses expkriences q u e  le  lait contient bien 

une  anaéroxydase solulile, active sur  le gaïacol et la pnra- 
phénylène-tliarriine et  susceptible d e  passer h travers les bou- 
g,.ies. 

II y a lieu de rappeler que la caséine ilivisée, comme les corps 
pulvérulents, agi t  su r  la partlphénylène-diamine en presence de 
I'eau oaj-g6nt.e: et non s u r  le gaïacol. 

REVUE DES PUBLIGATIONS ~TRANGERES 

Ibéterinlnation da l'arsenic duos le cuivre. - 
M .  E. AZZARELLO (Gaz-. i-him. i ta l lu~iu ,  1909, p. 450). - Le 
cuivre contenant O,Z5 L 0,55 p. 100 d'arsenic, @ce à s a  plus 
grande dureté. sans  altération sensible de  ses-autres qualités 
physiques, est actuellement recherché pour l a  construction des 
foyers et des tubes de locomotives et  de canots à vapeur. 

 auteur, daus  le but ri1op6rer. rapidement  et - sûrenieut, a 
modifie l'appareil ainsi que la méthode Ilollard-Bertiaux. 

L'appareil employé est représenté p a r  la figure ci-contre. 
On introduit dans  l ' é ~ r o u v e t t e  D 50cc.  d'1-ICI dilui? de s o n  

volurne d'eau ; puis, l'appareil é tant  définitivement monté, on 
chauffe a u  liaiil d'huile F le tube B. et, loisqu'on a atteint la 
température de  170-t750, on introduit dans le  ballon A 5 gr. de 
métal e n  tournures, une spirale e n  fil de platine, puis,  au 
moyen d'un entonnoir à longue queue, i5Occ. d'une solution 
H 33 p 100 d e  sulfate ferrique d a n s  HCI concentré j D = l , f S ) ;  
on fernie aussitht le hallon avec u n  bouchon de caoutchouc ; on 
chauffe doucement jusqu'ii cornmencemerit d'kbullition, et l'on 
augmente graduelleriient In température jusqu'k la fin de la dis- 
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tillation ; le ballon, ainsi que le bec, sont entourés de toile 
métallique ; sous l'action du  sulfate ferrique et  d'IIC1, le i n h l  se 
dissout, et l'arsenic distille A 1'Ctat de  chlorure arsénieux, lequel 
est condensé dans le cglintlre D (refroidi pendant I'op6ration p a r  
de l'eau et de  la glace), tandis que l'antimoine, éventuellement 
présent, reste soit dans le ballon A,  soit dans le tube fi, q u i  con- 
tient des perles de  verre. 

Lorsqu'on a recueilli d a n s  le cnllectr:iir D 45cc. de liquide 
(aprks 55 minutes environ de distillation), I'opCration est ter- 
mince ; on détache le tube C du  tube L1, et on le laisse avec le 
cylindre dans le récipient il pour le refroidir complèteri-ient ; on 
verse alors le liquide distillé dans  u n  becher de 500 cc., en y réu- 
nissant les eaux de lavage du cylindre et du tube C ; on refroidit 
avec l'eau glacée; on rend légèrement alcalin p a r  Ad13 [en 
moyenne 80 cc. d'eau ammoniacale ( D =  0,910)l; on ajoute yuel- 
ques gouttes d'lIC1, jusqu'k réaction f:dilement acide, et enfin 
on y o u t e  u n  petit excès de  bicarbonate de  soude pulvérisé et 
5cc. d'empois d'amidon Z p. 100 ; le volume tot:il du  liquide est 
d'environ 300cc. ; on titre l'arsenic avec une solution d'iode 
à 3,3838 p. 1000 ( 2  cc. =Ogr.001 d'arsenic), en tenant compte du  
nombre de dixièmes de  cc. d'iode nécessaires pour  obtenir la 
coloration bleue persistante. 

Dans ces conditions, on peut  exécuter en une seule journke 
environ six dosages. Avec cet appareil ,  toute absorption ou pro- 
jection dangereuse sont évitées. 

P. T. 

Etude d e s  nn&hodca gi-aviiiiéli*lqoem pour Ic 
dosage d u  uickel daus I'acicr a u  nickel. - M. I<. L .  
RHEAD ( T h  Anul!/st, 1900, p. 97). - L'auteur a exaniinb, les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



riiéthotles de dosage du  nickel par  pesée et  a constaté les fiiits 
suivants : 

i0  La précipitation L l'état de Ni(0tIjz est empèchée par la pré- 
sence de  beaucoup de  substances organiques, telles que l'acide 

- - 

tartrique ou d'autres acides organiques, par  celle du  cjanure de 
potassiurri et des sels aminoniacaux; de plus, la précipitation n'est 
complète que si I'on prolonge l'ébullition, surtout si I'on opère en  
présence dii sulfate de soude. Le précipité peut retmir  des sels 
ou des alcalis fixes dont la proportion augmente avec la durée 
de l'ébullition. 

2 O  Ln prk ip i ta t ion  du nickel par  le brome et  la soude causti- 
que est rriodifiée par  la présence des sels a i imoniacaux;  en  satu- 
ran t  d'abord par  Ic brome, puis  ajoutant la soude caustique, on 
ohtient de meilleurs résultats. 

30 La précipitation du nickel l'état de sulfure et la triirisfor- 
mation de celui-ci en sulfate et en oxyde est avantageuse pour 
s é ~ a r e r  le nickel des autres métaux iourds dans  l i s  solutions 
contenant de grandes quantitks de  sels alcalins fixes ou des sub- 
~ t i i r i c e ~  organiques. L'auteur a fait des essais ayant pour hiit 
d'obtenir un précipite de sulfure aussi peu oxydable que possi- 
Ide,et il a trouvé dans I'hyposufite de  soudeun  escellent réactif; 
la proportion de ce sel doit étre de 20 h 30 fois le poids d u  nic- 
Itel ; il faut prolonger l'ébullition pour etre assuré d'avoir une  
précipitation cornpléte. Le précipiti est lourd, non iixydi~hle et 
inattaqué par  les acides dilués ; on peut le filtrer e t  le laver faci- 
lement. Lorsqu'il y a du  fer avec le nickel, une partie du fer est 
entraînée avec le sulfure. 

40 La précipitation par  le ferricyanure de potassiuni a ;té étu- 
diée dans le  bu t  de  trouver une  méthode pratique pour la sépa- 
ration d u  nickel d'avec le fer ; mais ce procedé n'a pas réussi. 

3"La précipitation à l'état de nitrite triple de  potassium, de 
calcium et de  nickel a été étudiée pour  séparer  le nickel, mais 
l'auteur a reconnu qu'elle &ait imparfaite. 

6 " ~  précipitation par  la tlimét,hylglyoxirria donrie i l ~ s  1-Esul- 
tats excellents. Le précipité écarlate obtenu avec ce réactif est 
abondant,facile C filtrer e t  laver. Cette méthode est horinepour 
séparer l e  cobalt. 

7 9 é p ô t  électrolytique d'après les méthodes de Frésénius et 
Rergman, Duein, Schuman,  Tiitlock, etc. 

L'auteur a constat6 que l'acide chroinique einpéche conipl&te- 
ment la p rk ip i ta t ion  du  nickel par  l'dectrolysc et que la pricipi- 
tation-en solution amrnonincale d'après la méthode de Frésénius 
et  Bergman est t rès  exacte et beaucoup plus siinple conime mani- 
pulation que les autres méthodes 

SÉPARATION DU FER. - Les méthodes qui  sont à recommander 
sont : la méthode A l'acétate d e  soude, l a  précipitation par  l'ain- 
moniaque en présence du  cyanure d e  potassiuin, la séparation 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avec l'hydrate de sodium e t  le cyanure de potassiuiii, la si.prir:~- 
tion du  fer & l'état de  clilorure par  l'éther. 

,Nill~ode à I'ucitrcte de so lde .  - La dérectuosité dr cette rrikttiodc 
consiste d a n s  la difficulté de  neutraliser la solution des deux sels. 
car, en solution dilutie e t  chaude,  le chlorure ferr ique se dissocie 
et donne a u  papier de  tournesol une réaction acide, méine long- 
temps après que l'acide l ibre  a étt': saturé. Après de no~iibreux 
essais, l'iiuteur a atloptt! le mode  opkratoire suivant  : 

2gr .  d'acier au  nicliel son t  dissous dans HCI, e t  le fer est 
peroxgd6 par  addition d'Aï.0'11. La solution, diluée à 500 cc., es t  
Chauffée presque jusqu'5 I'éhullition et  neutralis6e par  le carbo- 
nate d'ainmoniaque sec jusqu'h ce que le dégagement  d'acide 
carbonique devienne peu abondant  ; on termine la neutralisation 
par 19a&ioniaque diluiie (1 : JO), qu'on i j o u t c  par  petites 
q ~ i i ~ t i t . 6 ~  à la fois en agit;irit forteiiierit et abaridonnnrit pen- 
dant quelques inst:lrits pour  que le précipith fornié se dissolve; il 
ne faut pas qu'il y ait  de  précipité permanent ,  niais seulement 
un très léser  trouble. On ajoute alors au riié1ang.e 5 cc. d'acide 
acétique, puis  de  I'acétiite d e  soude. Pour la séparation d u  nic - 
kel dans une solution chaude,  l'acétate alcalin doit Ptre :ijouté 
I'tltat d e  solution et  rnélnng6 aussi rapidement q u e  possible pour  
que le précipité ferrique n'entraîne point de nicliel. 5 20 g r .  
d'acétate de soude sont généralerneii? suffisants. La solution est  
chaufl'ée ?I I'é1)ullition pendant une minute. diluCe ?i 1 litre et refroi- 
die; on laisse le précipité se  déposer; on d k a n t e  300 cc. du  liquide 
surnageant, qu'on porte de nouveau ù l'ébullition, afin de préci- 
piter quelques traces de  fer  qui peuvent rester.  et l'on filtre. 
Ikaucoup d'essais faits avec cette méthode on t  niontré que tout  
le nickel reste daris le filtratuin. 

1Méthorle ù l'nmmowinyue. - Cette mtXhode, basée s u r  la solubi- 
lité de l 'hydrate d'oxyde de nickel dans I'nrnriloniaque, a été soi- 
gneusement examinée. 

Des solutions contenant du  fer et du nickel en proportions 
variées ont été précipithes p a r  I'aminoniaque d a n s  diverses con- 
ditions; d a n s  un  cas, I'aminoniaque était ajoutée directement i l  
la solution; d a n s  un a u t r e  cas. la solution était  versée d a n s  
I'arnrnoninque ; lit proportion de f ~ r  était d'enuiron 2 gr. pour 
Og.04 :L Ogr.8 de nickel. Le déficit en niclcel a varié d e  2 B 
f; p. 100. 

Les proportions d'nniinnnirque einploy6es étaient toujours en 
excès par rapport à celles exigées pour neutraliser la solution et  
précipiter le fer.  Les meilleurs résultats ont été obtenus eri ver- 
sant la solution dans 1':immoni:ique et en agi tant  continuellement. 
1)ms aucun cas, i l  n'y a eu séparation eompléte. La présence d e  
sels variés exerce une influence s u r  l a  proportion de niclcel 
retenu p a r  le précipité. Les  chlorures donnent  les meilleurs 
résultats; les sulfates donnent, au contraire, les plus mauvais. La 
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précipitation à chaud est preféralile i c e l l e  faite h froid; les solu- 
tions diluées donnent de meilleurs résultats que les solutions 
concentrées. 

Dans un essai, Ogr.20 d e  nickel orit été retrouvés après quatre 
précipitations et  redissolutions successives. 

Er] résume, 1':iuteur conclut que la  séparation du  fer d'avec 
le nickcl p a r  I'aininoniaque n'est pas satisfaisante et qu'elle est 
irrégulii:re. 

S e p m ~ a t i o n  (lu fer par I'ammo?ziaque e n  prisence du cyanure d e  
potassium. - Les expEriences de l'auteur confirinent les résultats 
obtenus par  Rrearley et  Ibbotsori, i savoir que le nickel est coin- 
plèterrient séparé;  mais  il etait important d e  déteriiiiner la pro- 
portion de  cyanure avec laqiielle il fiiiit o p h r .  

Les essais ont porté sur  des solulions contcnaiit Ogr.02, Ogr.03, 
Ogr.04 et  Ogr.03 de nickel avec 2 gr. de fer et une derni-fois, une 
fois, trois fois e t  cinq fois lin poids calculé de cyanure ; il a été 
retrouvé !N,4., 99,6 et !U,9 p. 200 respectiverrierit de  nickel. 

D'aiit,re par t ,  l 'auteur a reconnu qii'avec de grandes quantités 
de  cyanure de potassium, le  fer n'est pas compl&teiiient élirriiné 
d e  la solution, e t  que, dans ce cas, le dosage graviniétrique du 
nickel dans In liqueur filtrde p a r  les agents oxydants est iiripossi- 
ble, ainsi que son dosage électrolytique. 

Si;pliratiou du fer par la soude vaustiqne et le c y n n w e  de potus- 
sium. - En su1)stituant dans l'essai préc6dent la soude caustique 
à l 'ammoniûque, on obtient une précipitation coinplkte du fer, et 
le  filtrntum est dans de  bonnes conditions pour  le dosage gravi- 
métr ique d u  nickel. 

1)itns une  série d'essais faits avec des quarititks de cyanure 
variant de dcux il six fois celles q u i  sont nécessaires, les solu- 
tions étaient pratiquerrien1 exernptes de fer ,  e t  la précipitation 
du  nickel p a r  le hrorne et l 'hypobrornite de soude était possible. 

Les rEsult.ats qu'on olitientdans ce cas ont une  tendance ketre 
u n  peu élevés. 

La méthode que  l'auteur a adoptée consiste B dissoudre 4 gr. 
d'acier au nickel dans le rnélarige riitro-ctilorliydri1~11e et h éva- 
porer siccit2 pour  éliminer 1';icide en excès; on retlissout dans 
l'eau, puis on ajoute i lasolution une partie du cyanure de potas- 
sinni qui est nhcessaire, et le mélange est versé en agitant cons- 
tamment  dans  u n  e x c k  de soude caustique additionnée de l'autre 
part ie  (lu cyanure. AprEs chanll'iige, la solnt.inn est refroidie et 
ariienée à un  litre; on filtre et l'on recueille 500cc. Le nickel res- 
tant  en solution est précipité par  le brome et la soude. Il suffit 
d'un léger excks d'alcali pour  que la prclicipitation du  fer soit 
complkte: mais il faut  avoir  soin d'agiter vigoureusement au 
moment du  nlklnnge des deux solutions. 

S e p a m l i o n  d u  fer suiçie pur la pukipi tcl l ion e lec t ro ly l ipe .  - La 
séparation du  fer est e f ic tuée  comme il vient d'être dit ,  e t  le 
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liquide filtré est évaporé en présence d e  S04i12. Le résidu, redis- 
sous dans  l'eau froide, est rendu légèrement alcalin avec I'ririi- 

nioni;ique el amené au  volume d e  50cc. environ. On électrolyse 
celui-ci (4 6 volts e t  0,3 à 0,s ainpére).  Le dépljt de nickel est 
obtenu complètement a u  bout d'une nui t .  Aucune addition de  
pyrophosphtite ou  d'autres sels n'est nécessaire. 

On  retrouve 99,93 p. 100 du  nickel employé, inais 1'Cv:il)oration 
rend le procCdk trés long. 

Elin~inatioi~ du fer par l'kther et pricipitdion du rede de celui-ci 
par la soude c n i d q t u !  e t  le cyanure de polnssiuvn. - 3 3. d u  inétal 
sont dissous dans  LlCl et  peroxydi.,~ p a r  Az03[I ajouté goutte à 
goutte; la sol~i t ion obtenue est concentrbe à 30cc. environ et 
versée dans u n  entonnoir à séparation; le récipient est Iiivé ayec 
HCl (1) = 1,SIi) en n'employant que  20cc. au  rriaxirnum de  cet 
acide, de  fac;on que  le volunle total du liquide del'entonnoir n'ex- 
cède pas 50 cc.; on q o u t e  100 cc. d'éther, puis on agite vigoureu- 
sement; la plus grande partie du  chlorure ferrique se dissout 
dans l 'é ther ;  on  recommence une dcuxième fois I'opératiori, si 
cela p i m î t  nécessitire. On a reconnu que, s i  IICl est trop coricen- 
tré, la solution éthérée ne se sépare pas ; dans  ce cas, on ajoute 
u n  peu d'eau a u  mélange. 

On  sépare la couche d'itther, et  la solution, qui ne contient plus 
que le nickel avec u n  peu de  fer, est trait& par  le cyanure de  potas- 
sium r:t la soude. 

Les r6sultüts obtenus riiontr-ent qu'on peut retrouver99, ïd p. 100 
du nicltel. 

Dosrz!le du  nickel par pr+cipitation avec la  dimithylglprinle. - 
Cette méthode donnc d'excellents résultats.  On emploie une solu- 
tion à 1 p. 100 de ce compose dans  l'alcool. La solution conteiiant 
le nickel est rendue alcaline avec l'ammoniaque ; on  :tjoute une 
proport ionde rCactif égale à 7 fois le  poids du  nickel ; Le p r k i -  
pité obtenu est recueilli s u r  u n  filtre t a ré ,  lave avec de l'eau, sZché 
B 10UO, puis  pcsé rapidement. 

En résuiné, ou voiC que le dosage du  nickel par  les nicthotles 
gravirnBtriques est possible e n  tenant  compte des observations 
faites p a r  l'auteur. A u  point d e  vue  d e  la rapidité, ln méthode à 
la diméthylglyoxirne est la plus rapide de  toutes celles qui ont étk 
exarninEcs. La méthode au  cyanure et k la soude caustique, sui- 
vie de I'électrolgse, donne d e  bons résultats,  aiais elle exige u n  
temps trop long. 

H. C.  

V a l e u r  des eirsais de corrosion au pnint de vue de 
I'nnrrlylrc chiiniyoe. - M. POJIMERENKE (Bull. SOC. chim. 
de ~ e ( & u e ,  décembre 1909). - Les essais de  corrosion trouvent 
leur origine dans les procédés mis e n  ocuvre par  les armuriers  de 
l'antiquité pour  damasquiner  cerlaines parties de leurs e u v r e s .  
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E n  tant  que  illéthode d'kpreuve des matériaux, son emploi 
remonte à 1872. Bien qu'elle soit. sous ce rapport ,  mise au point 
depuis longtenips, elle est peu usitée p a r  les métallurgistes. Elle 
s'applique l~ peu prés exclusivement a u x  fers et aciers au  car- 
bone, spécialement a u x  aciers doux ou derni-durs non trempés. 
Elle consiste à préparer  une section dans l'échantillon à essayer, 

la polir convenablement, k immerger la surface polie, aprks 
dbgraissage absolu, dans un  liquide corrodant. On peut avoir 
secours a u x  acides iii inéi~aux à différimtes curiceritrations, ou 
mieux k certaines solulions salines ; celle de  chlorure cuprico- 
ammonique parait  epécialemcnt recomuiandable. Sous l'influence 
de  cet agent  chimique, les zones de l'acier les plus riches en car- 
bone se colorent, plus que les autres, en noir br i l lant ;  les parties 
oii le  phosphore domine iipparaissent c o l o r k s  1x1 liruri mat. 11 
suit de 18 u n  moyen aisé et  rapide de distinguer, le cas échéant, 
dans une  bar re  ou  une piéce forgée, laminée ou coulée, les 
endroits où se seraient accumulées les impuretés de l'acier 
(soufre, carbone, phosphore). Conirne ces impuretes se concen- 
trent parfois d 'une far;ori très marquée en certains lieux bien net- 
tement délimités, on comprend que la maniére de  prélever la 
prise d'essai pour l'analyse chimique acquiert une importance 
capitale. 

Dans un même échantillon, les teneurs en klkments autres que 
le fer peuvent varier d u  simple au  qwidruple par l a  seule cause 
d e  l'échantillonua,rre, selon que celui-ci aura  été pratiqué i la 
fraise ou a u  foret, suivant une direction ou suivant une autre, 
ou encore L des profondeurs différentes d u  morceau d'acier. 

Rationnellement, l 'échantillonnage d'un fer ou d'un acier 
devrait toujours être prkcbdé d'un essai macroscopique. C'pst un 
moyen certain de mettre des analystes diBérents h l'abri de 
discordances entièrement étrangéres a u x  dosages proprement 
dits. 

En dehors  de  cette importante signification du procédé, I'es- 
sayeur  des matériaux pourra  encore recueillir des renseigne- 
ments  précieux s u r  le mode d e  forgeage de la pièce, s u r  sa  rCsis- 
tance au choc, sur  ses vitriations dedurelé  d'un endroit ?i l'autre, 
s u r  son hétérogdnéité. 

Sur un Inconvéiiient de l 'emploi de l'acide mulfo- 
i ique cornme agent de dewslccation. - AI. DUL1F:RE 
(Anwnlrs  depharmacie de Lotivuin, janvier 1910, p. 1.). - L'au- 
teur, qui avai t  placé dans sa balance un matras  contenant SOLH2 
pour absorber l 'humidité, a trouvé, aprés plusieurs jours de 
froid, ce  rnatras cassE et. au  milieu de ses débris, de  rnagnifi- 
ques cristaux d'oii s'écoulait un  liquide sirupeux ; il a constaté 
que les cristaux avaient comme composition celle de  l'hydrata 
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cristallin S O V l V  HH?, mentionné dans le Diclionunire de 
Wurtz sous le noin d'acide sulfurique glncicil. 

Cet hydrate se  congèle sous l'action du  froid, e l ,  en iiièrrie 
temps, il augniente notablement de  volume. 

Danage tlcn esai4ion~tcm prir le biclirniria<e de  
paîarii lam cm pri-wciiee de nitriten. milfui-cm et siil- 
litea. - M .  E. R .  h l . \ R l X  (Leits. f .  nngeio. Chernie, 1010, p. 79). 
-- Les c:irhoriates sont décornpos& par  urie solut,ion cori&ntri:it 
de bichromate de potnssiuiri avec dcgagement d'acide carboni- 
que, tandis que les nitritcs, sulfures et sulfites ne donnent pas de 
gaz d a n s  les rnirnies conditions (voir Moissan, Chimie m i ~ i é r a l c ,  
t. IV.  p. 641). L'auteur a basé sn méthode s u r  ces faits. Lhns une 
fiole munie d'un entonnoir h robinet e t  d'un refrigér:int 2 reflux, 
on chauffe B I'iibullition la sul>stance h exarriiner (env. I g r . )  
avec une soliition de liichrcimiite (le potnssiiiiii h 5 p 400. La 
ilkcorriposition a lieu aussi bien sur  les carbonates solubles que 
sur  ceux qui  ne le sont pas, à conditiori de les réduire en poudre 
suffisamnient t i  ne. 

L'acide carhonique est chassé par  l'air et absorbé. Pendant  
cette opération, les nitrites forment de  l'acide nitreux, qui se con- 
dense toujours d a n s  le r é f r i ~ é r a n t  & reflux. 

Er1 presence de sulfures et d e  sulfiles, il se forme un carbonate 
basique, qu'on dtkompose h In lin de l'opkration p a r  urie addition 
de SO'L12 dilué. E. S. 

EHU de  clinox. - N31. MOODY et LEYSON (nrtiggist Cir- 
cttlnr, 1909, p. 448). - 1 0  L'eau n'est saturée qu'aprés u n  trEs 
long contact avec un  excès de  chaux.  

20 La solution saturée reste sursaturée lorsqu'on élève la tem- 
pérature, e t  l'excès de chaux ne se sépare que très lentement. 

3" La filtration af'faiblit l'eau de  chaux.  
4." Les chlorures sont difficiles & éliminer ; on n'y arrive q u e  

par urie calcinalion ériergique. 
5" La chaux obtenue par  calcination du  carbonate precipitk 

est plus alcaline que celle provenant de la calcite pure. . 
h la température de Y ,  i l  filut 768gr.5 d'eau polir dissoudre 

i gr. de chaux, tandis qu'a 80" il en faut presque le double, soit 
4 368gr. 2 .  -4. D. 

~'ounerr.ntian des eolotion~ de niolphcl~te d'ani- 
irioniuiii. - M. W .  IIEIKE (Stahl und Eisen, 1909, p. 1446). - 
Or1 sait que In liqueur rnolyhdique qui  sert a u x  précipitations de  
l'acide phosphorique se trouble fileilement et  peut déposer a u  
bout d'un certain temps des q u a n t i t h  importantesd'acide molyb- 
dique. Pour  y remédier, l 'auteur recoiiimande de  conserver la 
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l iqueur d a n s  un  flacon en verre vert (colore p a r  l'oxyde de fer]. 
Lit sb.parat,ioii d e  l'iicide iiiolybdique est caiiske par  la chaleur;  
l'acide complexe iiiolybclique-nitrique éprouve Üne modific a t '  ion 
qui  ailléne l'acide moblybdique sous une forme où il se sépare du 
complexe. 

Le verre contenant d e  l'oxyde de Fer absorbe les rayons calo- 
rifiques et rivite ainsi la séparation de  l'acide iilolybdique. 

E .  S. 

Voïatiiasatiori d u  camphre. - J I .  J'E ?Vi\IdL (Ameri-  
cnn I ) r î q ~ i s t ,  1900, p. loi). - L'auteur a conslntc': que Ic carii- 
phre  cri iriurceaux, pliicé :I l'air lihre dans  une armoire, perd 
2 , 5 G  p .  100 en 25 heures. 8,74 p. 100 en IL jours, 2 3 , 4 6  p. 100 en 
l 4  jours, 4 3 , X  p. 100 en 28 jours, 61,9:i p. 100 en 4, jours. 

Ln poudre de camphre se volatilise tin plus g rande  proportion : 
8,s p .  100 en 1 4  heures, 33,3 p.  100 e n  4 jours: 88,7 p. 100 en 
14. jr111i.s; au ho111 d e  20 jours, i l  a rlispiirii ent,iéreirierit. 

Cri liniiiieiit contennrit 30 p. 100 de camphre a étE placé dans 
une fiole débouchée à In teiiiptlrature de 40 degris ; il n'a peidu 
que  0,79 p. 100 au  hout d'un mois. A In température ordinaire, la 
perte n'a dtii ,  AU bout d u  r r i h e  temps, que de 0,25 p. 100. 

Dans l'alcool camphre, renferir16 clans u n  flacon débouché, i l  
y a eu concentration du mCdicament, parce q u e  l'alcool s'est 
volntilis+ daus une plus grande proportion que le caiiiplire. 

Daauge de l u  î h ~ o l i r a n i l n e  duiin Io salicylate de 
noride  et  de tliéol~rmiiii ie. - E. ASNELEIl (P/lnrmnceu- 
tische Z d . .  i9Z0, rio 20. - P o u r  opérer ce dosage, on dissout 
i gr.  de salicylate de  soude et de thi:ohrorninedans 10 cc. d'eau ; 
oniritrodiiilcette solution dans une  boule hdécantittion ;on fijoute 
3 cc. d ' l lCI  B ZOp.100 ; on agite ct l'on verse dans le mélange 
une  goutte d'une solution de  ph6nolphtnléine, puis  de l'eau de 
baryte en quaritité sufiisarite pour  produire une coloration rouge 
persistnnte ; on rijoute 20 cc. d'une solution chloroforiniqiie de 
phénol ,?L 1Op. 100, et l'on abandonne le tout pendant une heure 
en ayant  soin d'agiter assez souvent;  on filtre s u r  un petit filtre 
humecté de chloroforme, et I'on recoit le filtraturn dans une cap- 
sule en verre tarée; la co~ir t ie  aqueuse est de  riouveiiu iigitke, :i 
trois reprises succcssives,üvec 10 cc. de la solution phi.nolctiloro- 
formique ; on filtre chaque fois s u r  le niCrne filtre iiniiiCdiatemeiit 
après  la srparalion des couches; on évapore enfiii nu  hain innrie 
le ctilorofonne et  le phénol, e t  I'on p h  le ri:sidu, qui est forii16 
de  théohromine pure.  1.e résult:it o l~ tenu  est exact à O,! près. 

A. B. 

Titrage de I'ncide aeéilqoe. - M. 1'. A .  W. SELF 
(Pharrnuceutical Jozc~mal, 1909, II, p. 729). -M. E. W. Pollard a 
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signal6 la cause d'erreur due a la volatilisation del'acide acklique 
pendant la détermination du  titre. Pour  remkdier tt cet inconvé- 
nient, il suffit de peser une prise d'essai dans une ampoule 
scellke et t&e, d'iritrotluii~e l'iiiripoule diins un  exces de liqueur 
alcaline et, après avoir bris6 I'arripoule, de titrer I'exc8s d'alcali .  

A.  D. 

prép~rntion d u  rénotif dc Beaslcr. - M .  A .  SCHNEI- 
DER (Pl~armaceutisrhe Centidhalle, t909,  p .  5 4 6 ) .  - O n  trouve 
dans les ouvrages classiques, pour  la préparation du  renclif de 
Ii'eissler, des formules qui donnent un produit défectueux a u  
point de vue de l'efticacité. Voici le mode opératoire q u e  recorn- 
mande l'auteur : on prcnd 2 gr .  d'iodure de  potüssiuiii, qu'on dis- 
sout daris 5 cc. d'eau distillée ; on ajoute p i r  Iietites porlioris 
l'iodure niercurique jusqu'k ce qu'il refuse de se dissoudre (eri- 
viron 3 gr. 30) ; on ajoute 46 g r .  d'eau et 23gr.k de  potasse 
fondue ; après un  repos suffisiint, on filtre sur  l'amiante, et l'on 
conserve l'abri de la luniih-e. 

Acirlr: ti-icliloracét~.lsnlieyIIque (Apotlieker Zeit., 11109, 
p. 78). - On pr ipare  l'acide tricliloracétylsülicyliqiie en filisant 
iigir l';ic,idc ti-icl-ilor:icétiqiie s u r  l'acide s;iliryliqiie oii les salicy- 
lates en présence rlu chlorure de  phosphore ou de l'anhydride 
phosplioriqiie. Dans cc cas, on peut faire intervenir la présence 
de bases tertiaires, la diinéthylaniline, p a r  exemple, qui favori- 
sent la réûction. 

L'acide triehlornc6t~lsalyciliqiie présente sur  l'acide ac6tylsali- 
cyliquc (aspirine) l'avantage de  ne pas avoir de saveur acide. 

Aiiiniaiiiar~ae CU pyridine.  - M .  K l : S Z  IiII.\UÇE (Phar-  
rrmeuticnl J(11c~nn1, 4'310. 1, p. 439). - L'addition d'acide citrique 
ou tartrique pulvérisé ii I'ainrnoniaqne jiisqii'h s;itiiration perinc:t 
de dkceler la présence de petites quantités de  pyiidine. L'odeur 
de ce produit est perceplible i n h i e  à l'état de traces. L'arriinonia- 
que pure doit donner une solution ahsolurnent inoilore. 

A .  1). 

Beclicrelie du suif clanm In cire d'nl>elllc.r. - M. A .  
OSTL1OGOVICII (Ph~irmncrutical Jow-11~1 ,  !!log, Il, 701). - Dans 
un creuset (le porcelaine, on fait fondri: de 6 à 7 gr.  de  chlorurt: 
de zinc, et l'on ajoute I gr .  de la cire à exüniiner ; le creuset est 
fermé par  un  couvercle sous lequel on met 2 3 gouttes d 'une 
solution de  Ogr.3 de phloroglucine dans 100cc. de SOLIIL con- 
centré; on chaufye pendant 35 C 40 secondes; en cas de  présence 
de suif. l'acroléine formée colore le  rkactif eri violet-rouge:~tre 
Cette coloration s'accentue p a r  addition de quelques gouttes 
d'alcool. LR cire pure donne seulement une faible coloration 
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brime. L'acroléine en trhs petite quantité donne une color a t '  ion 
jaune. .4. 1). 

Srln d'nlaaloïdea. - M .  E. RCXNE (Pharmnceuiicd Jour- 
nal, 1909, II, p.  507). - On peut déterminer l'eau d'hydratation 
d'un sel d'alcaloïde en titrant l'acide combiné. On emploie ?i cet 
effet la solution alcaline décinormale et  cornine indicateur la phé- 
nolphtaléine ou mieux le bleu Poirrieren solution ,l 1/'500. 

-4. D. 

Coloration d e n  rrpcrinatoroïclea dnnii les taches. - 
N. B.\E:CÇIII (Gnzzetta di ospedali, 1909, fi juillet). - L'auteur 
propose trois proc6dés de rectiercIie des sper&tozoïdes dans les 
tissus : 

4 .  On prend un filament du  tissu, qu'on colore cn le tremparit 
pendant 25 à 30 secondes tl:lris une solution aqueuse concentrée 
de fuchsine acide : on  décolore le filament p a r  iiriiriersion clans 
l'alcool chlortiydrique (1 cc. d'fIC1 pour 100cc. d'alcool il 70') 
pendant I O  à 30 secondes, jusqu'a ce que le filaiiient ait pris une 
cou1r:ur rose p â l e ;  on  lave ensuite pendant 15 à 30 secondes 
dans l'alcool absolu ; on  dilackre le filarilent, e t  on l'observe au 
microscope dans une goutte de  xylol. Avec un grossissemerit da 
200 diaiiiéires, on voit. les fibres du  tissu déc:olorées ; quelques- 
unes sont  teintes en rose, et l'on voit sur  ces fibres ou sur  leurs 
bords les t6tes des spermatozoïdes sous forrrie de  points rouges. 

B. On peut substituer le  bleu de rnétliyle B la fuchsine;  on 
colore le filament en le t rempant  pendant 20 20 secondes dans 
une solution aqueuse cnncentrke de cette iiiatikre colorante ; or1 
décolore à l 'aide d e  I'alcoul à 70" jusqu ' i  ce que le filanient 
devienne vert-bleurltre clair ; on passr le filament dans l'alcool 
chlorhydrique pendant une ou deux  secondes; on déshydrate 
dans l'alcool absolu, e t  I'on dissocie le filament. 

C .  On peiit procéder h une doiihle coloration d e  la manière 
suivante : on colore avec In fuchsine acide, et l'on décolore dans 
l'alcool chlorhydrique cornme en A ; on lave d a n s  l'alcool i 70" : 
on colore avec le bleu de rnéthyle, e t  I'on décolore coinnie en U ; 
enfin ori dissocie. On voit les tStes co1ort.e~ en rouge et les queues 
en bleu. 

La nature du tissu est  indifférente pour le succks du  procédé. 

Dosage de I'aeidité des icrrcs par In ~ii~tliotle 
Albert .  - MM. 1-1. S~!(:II~'ISG e t  S N  AI1ND [Zeits. f .  a n p l ; .  
Chenzie, l9Z0, p.  10.j). - Les auteurs  orit étudié le procédé d'hl- 
bert comprü t ive inen t  avec le leur (1). Ils ont  coristiite que le pre- 

(1) Voir Annales de chimie a n a l g l i p e ,  1909, p. 27G e t  313. 
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iiiier est susceptible de donner des variations selon la d ~ i r é e  et 
l'allure de la distillation. Ces variations sont dues ?I la dissocia- 
t ion du sel ammoniacal qui reste en excés d a n s  le résidu d e  la 
distillation. II y a Ih u n  p h h o n i é n e  curieux ; lorsqu'on fait  un  
essai h blanc de  la méthode en distillant siinplenlent u n  excès de 
sel airirnoniac avec d e  la lessive de baryte ,  les résultats n'iridi- 
quent  aucune dissociation tant  que la distillation n'est pas t rop  
prolongée; par  contre, la distillation simple de  ln solution d e  sel 
ammoniac, sans baryte, indique une dissociation. D'aprEs les 
divers essais des auteurs ,  cette di1YErence serait due  B ce quc  
I'arnmoniaque liliérke et  non encore déplacke s'oppose au  phéno- 
mène de dissociation du  sel restant. 

U'autre part ,  les silicates acides ne fixent. pas  l ' immoniaque,  
et leur activité est encore plus faible que  celle de  COi.  

Dans le niSnle numéro de la Zei t s .  f u r  angew.  Cheinie, J I .  Albert 
reconnaît l 'exactitude des observations de  MM. Süchting et Arnd,  
mais il indique qu'on peut ohtenir ,par  son procédé, des résul tats  
suffisamment constants, ?I condition d'employer seulement un  
trés léger excès de sel ammoniac;  on fait. pour cela. un  titrage 
préalable direct approxiiriatifde la terrerriise en suspension d a n s  
I'eau avec la baryte en présence de  la phénolphtaltJine. 

E .  S. 

Reelrerchc iniurochiiniqoc t l i i  mercure dan. 
I'urine. - M. LOMBAHDO (PI~armnceutische C~ntrnlhalle, 1909, 
p. 686). - L'auteur prend 5 cc. d'urine, à laquelle il ajoute une 
goutte de blanc d'ceuf, el, a p r k  agitation, 2 à 3 ce. d'une solution 
récente de  chlorure de zinc à 12 p. 100, rendue acide p a r  u n  
excès (I'HCI ; il centrifuge l'urine, qui  est devenue opalescente ; 
il examine le  d<p& au  microscope sous u n  grossissement d e  
GO0 diamétres ; si l'urine contient d u  mercure,  on aperçoit de 
petits glohules de cc niétal. 

R & a e î l o n s  de I'atorpl.  - 31. G. FlORI (Hollellino chinzico 
famnceutico. 1910, p. Ç8!. - l )snsu~iesolut ion d'atoxyl, le chlo- 
rure de calcium donne une coloration rouge-orangé ; un excks de 
rkactif donne un précipité jaune-serin. Aucune coloration ne se 
produit avec le 1116thylarsinate et le cacodylate de  soude. 

Le bichlorure de mercure précipite les solutions d'atoxyl en 
blanc, et le précipité est soluble dans l'acide chlorhydrique dilué, 
ainsi que dans I'arnrrioniaqiie. 

Le méthylarsinate de soude donne avec ce'réactif un  précipité 
rouge-brique. 

Pour obtenir la réaction de l'aniline, il faut dissoudre 1';itoxyl 
dans l'acide chlorhydrique bouill:irit, diluer avec de l'eau, laisser 
refroidir et ajouter quelques gouttes de chlorure de chaux,  q u i  

- - 

donrie la coloration rouge-violet caractéristiqiie. A .  n. 
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Poudre de pgretlire. - RI. FlGITANl (Apotlielier Zeit., 
1909, p. 386). - 1,'auteur a extrait  de la poudre de pyrèthre 
ou poudre insecticide le pyréthrone, corps neulre, sirupeux, 
non azoté, de couleur jaune ambrC, insoluble dans l'eau, les 
acides et les alcalis, soluble dans  l'alcool, IL6ther et le chloro- 
forme. C'est u n  iither qui se  décompose à l'air et qui ,  par  snpo- 
~iificatiori, doririe du  p!jl-éthl-of, alcool de formule C"i13%, qui 
cristallise en fines aiguilles fusibles à 199" et plusieurs acides 
non encore citfiriis. 

Le pyrkthrone est Ie principe actif de la poudre de  pyrbthre ; 
il es t  toxique pour les insectes ; il agit s u r  la grenouille en irri- 
tant  le système nervtxx central et les nerfs de la respiration; la 
paralysie siiccéde 2 cette irritation. Chez les animaux ?i sang 
chaud,  il excite les centres ~riédullaires ; il détermine des convul- 
sions épileptiforines et  une a c c é l h t i o n  de la respir a t -  ion. 

Réactlou se i ia i l~ l e  de la sneclrririire. - hl. F.-.i. 
GENT11 ( A m r i c m  J ~ z i r n n l  of p h u ~ m n c y ,  1909, p .  537). - Après 
avoir vCrifié l'absence de l'acide salicyliqiie, on recherche la sac- 
charine en trarisforin:~nt l'extrait éther6 en salicyliite de sodium. 

Pour cela, il suffit de dissoutlre l'extrait éthéré dans 1 cc. d'eau 
IégCrement ;mnroniacale et d'évaporer à siccité ; au résidu on 
ajoute 2 gouttes d'eau et u n  fragment de soude caustique ; on 
sèche ; on fond le résidu, et, aprits refroidisseirierit, on neutralise 
presque coriiplitteirient avec u n  acide dilué ; au liquide obtenu 
on ajoute 2 gouttes d'aliiri de fer b 2 p .  100, et l'on termine la 
neutralisation avec pi71caution. I,a colorntiori violette qiii se pro-  
duit au niorrient oh 1 : ~  ~icutralisation est coinplcte indique la 
présence d e  la saccharine. Cette rbaction permet de déceler la 
saccharine clans 50 cc. d'une solution à 4 milligr. par  litre. 

A. D. 

Aloèn de Siclle. - M. COSDO-VISSICHI0 ( I h i i g j t s t  Carcu- 
lar, i909,  p. 4h6 ) .  - Ce produit provient de l ' i l loe  uulgnris, qui 
croît spontanément en Sicile. Il contient : 

Aloïne . .  85.50 p.  100. 
Résines amorphes . . . . .  1.90 - 
Ehnorli~ie . . . . . . . .  0.08 - 
fhii . . . . . . . . .  8.02 - 
Cendres. . . . . . . . .  4.50 - 

L'aloïne (sicaloïnc) peut étre obtenue en cristaux prismatiqnes 
incolores, solubles daris l'eau, l'alcool, l'acide acétique, e tc .  Sa 
formule est C1511'UOi ; elle cristallise avec 1 .1 /2  molbcule d'eau ; 
elle contient u n  groupe oxyinéthgle. A.  D.  
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Sooveao dlsriolvant d u  eaouîeliouo (Phar~)inceutische 
Zeit., 1909, p. 552). - Les dissolvants or,din;iires du  caoutchouc 
sontinflarnmables ou ont u n  poids sptkifique élevé ; de plus, ces 
dissolvants ne donnent pas de véritables solutions. D'aprEs u n  
brevet allemand, le bichlorured'kthyténe syniétrique CIIICL=CI~CI 
serait un excellent dissolvant, préférable au  chloroforme et  h 
l'lther tétrachloré. Ce nouveau dissolvant se pr6sent.e sous 
forme d'un liquide limpide, bouillant 3i 350, plus volatil que beau- 
coup d'autres dissolvants, non infianiuiahle, ayan t  un faible 
poids spkcifique, n'émettant pas  de vapeurs explosives et don- 
nant des solutions homogènes de caoutchouc. 

Essence de s l i n î a l .  - M. R.  O. LECRSER (Pharmaceuticnl 
Journal, 1910, p. 631)). - Le dosage di1 s:int.alnl 2st h:isé s u r  
l'action de l 'anhydride acC:tique en présence de l'acétate de  
sodium. L'acétatede saritalolest ensuite décomposé par  la potasse, 
et 1'exci.s de potasse est titré p a r  SOLH'; on calculele pourcentage 
P au moyen de la formule 

= noriibre de cc. d'alcali noriilal. 
1 = poids d'essence acétylée employée (1). 
Pour faciliter le lavage de  l'essence ncétglée, il vaut  mieux 

la mélanger à I1e:iu froide et chauffer ensuite nu hain-miirie peri- 
i lmt plusieurs heures, afin de décomposer l'excès d 'anhydride 
acétique. 

11 faut aussi doser la quantitu d'éther ; pour cela, on chauffe de 
1 &:gr. d'essence pendant  2 A 2 heures au bain-niarie dans un 
appareil à reflux avec un exces de potiisse alcoolique demi-nor- 
male ; on dose ensuite I'cxcès d'alcali, en eiiiployünt la p h h o l -  
phtalkine comme indicateur. 

z = q~lan t i t é  p.100 d'éther. 
.il= poids moléculaire de  l'éther. 
iV = cc. d'alcali erriployds. 
P = poids de l'essence. 
Si l'essence rcnferine des acides libres, il faut les titrer pour 

ohtenir le cliifïre d'acidité en milligr. de potasse par  g r .  d'es- 
sence. 

(1)  Le Coder indique : 
n x 29.2 

1' = 
q - (a  x O , O i 2 )  

Il y a une faute d'iiripression ; il faut remplacer a par n du tra- 
ducteur].  
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Le tableau suivant comprend I'arii~lyse de 10 échantillons d'es- 
sence. 

Soluliilile 
dans I'slcool 

Santal01 Ether Acidite Rotrition Densile a 70' 
- - - 

1 9y.3 4,92 3 - 1 8 '  0,&2 4part ies  
2 90,i 1,92 2,59 - 9' 0,936 7 - 
3 97,O 1,60 1,64 - 29O 0,968 4 - 

4 96 , s  3 , 3 k  1,41 - 1 8 '  0,965 4 - 
5 98,O 1,53 !,O7 - 1 3 0  0,931 insoluble 
6 93,7 1 ,40 4 ,28 - 1 7 '  0,973 5 - 
7 4 3,07 5 ,48 - f i 0  0,973 insoluble 
8 93 3,25 7 - 1 6 0  0,972 5 - 
9 99,6 2 ,78 4 ,28  - 19' 0,974 4 - 

10 98 2,40 2,44 - 13' 0,973 insoluble 
A .  1). 

An~lgucai de pludcura érbauîlllouri d'iel i î~ucolle ,  
- M. KARL DIETERICII ( P l ~ n r m a c ~ w t i s c h e  Centralhatle, I ! )O9 ,  
p.  297).  - Voici le résultat d e  l'analyse de  plusieurs échantillons 
d'ichtyocolle erainirit!~ par  I1;iut,eur ; A sont des produits d'ori- 
gine russe (de Saliansky, Beluga, Sainovy) ; H proviennent de 
Chine ; C d'Amérique ; U est un  produit falsifié avec de la géla- 
tine et  provient de Ssliansky. 

A U 
- - C D 

- - 
Eau. . . . . . 13 à M p. iOO 11 à ii p. 100 13 115 p. 100 16 p. 100 
Cendres . . . . 0,s à 1,7 D 0,9 à 2,3 i à 3,7 s 0,6 n 

Carbonate d e  potasse 
(en p .  100 de crn- 
dres). . . . . 8 à 33 n 32 à 83 1 6 & 37 = 72 1 

Pariie soluhle . . 65 181 i 68 à 86 B 59 a 75 n 82 s 

- insolul~le .  . 1 à 18 8 2 ii 15 8 9 A 75 a 1,s r 
Curfticient de gon. 

tlement . . . O A 49 1 14 a 25 16 Ù 55 m 25 s 

Mntieri: ginsse. . 0 , i  i~ 1.2 8 0.1 ù 1.2 D 0.1 a 0.8 u 0,3 a 

Collagtrie . . . 79 a 85 a 81 à 88 i 80 i 87 a 53 n 

Glutiiie brute . . &ï a 8.2 . 69 à 71 * 66 a 75 . 8;L s 

Cendres de la glu-  
tinc. . . . . 0.4 à 0,7 . 0.67 O,4 à 0,7 i 0,4 i 0 , l  

Acidi le  . . . . 0,6 0 ,  O n P,75 * 3,8 . 
Indice d'iode . . 19 à 45 1 39 a 46 n 50 a 47 a 37 r 
Déviation polarirnP- 

trique . . . . gauche gauche gauche gauche 
I~echerche  di] sou- 

f r e .  . . . . [iositive puaiti ve pasitive posilive 

Podophylle. - M. W.-L. SCOVILLE. - La rksine du Podo- 
phyllum peltat~tm, originaire de I'.4m8rique, se distingue de celle 
du  P. emodi, originaire de l'Inde, p a r  la couleur de sa solution 
dans  le benzol e t  le  chloroforme. 

La solution de résine di1 P. peltntum est brun-rougeûtre, tandis 
que  celle du  P. emodi est vert-olive avec une t race de brun. 

Les deux résines sont solubles dans les alcools méthylique, 
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éthylique, butyl ique  et amyl ique ,  d a n s  les acétates d 'é thyle ,dane  
I'acktone e t  d a n s  la py r id ine .  

Les d ivcrsdissolvants  ext ra ient  des  p rodu i t s  complexes  po in t  
de  fusion t rès  variable.  

Innliue. - M .  1,. RUNlJQVT'r (l ' l~n~maceuticnl Joumnl ,  1920, 
1 ,  p. 571). - Teneur  en inul ine  de cer ta ines  rac ines  : 

,\riiiuise . . . . . . .  
A ~ I I  ica. . . . . . . .  
Aunée  . . . . . . . .  
Uardane  . . . . . . .  
Carl ine  . . . . . . .  
Chicorée  . . . . . . .  

. . . . . . .  Pissenl i t  
. . .  P y r è t h r e  cl':\lleriia~nc 

- d'Ital ie . . . . .  
r > 1 ussilage . . . . . . .  

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Une sinpyuliere expertise eentradiotoire en mat,ière 
de niouillnge de Init. - M .  Houx, d i r ec t ex  du service de la 
ripression des fraudes, signale, dans  les Annnles  des falsifications 
de juin 1910, une curieuse expertise contradictoire e n  inatiiire de 
mouillage du lait. Deux experts étaicnt chergés, ii l'occasion de I'ana- 
lyse administrative d'un kchantillon de lait qui permettait de conclure 

un mouillage à 10 p. 100 avec siispicion d'ecrérnage, de procéder k 
l'analyse contradictoire d'un echarilillon de ce meme lait. 

Voici quels furenl les résultats de leur analyse, compares & ceux du 
laboratoire administratif : 

1,alioratoire 
Exlier1 h 3:xport 11 adminis t ra t i f  
- - - 

Extrait ti 100" . . 110.3 110,1 120.1 
Cendres . . . . .  6 8  7,8 6.6 
B e u r r e . .  . . . .  30,s 30,4 80,7 
Lactose . .  . . . .  45,7 45,4 46,9 
Caséine . . . . . .  27,2 26,s 26,s 

llien que les cliiffres des experts fussent à peu prks les mèines que 
ceux di1 laboratoire administratif, ils coriclurent de la nianière sui. 
vante : 

(i La composition du lai1 examine, comparée a celle des laits purs 
a mélanges, indiquerait un mouillage de 10 t~ i I  p.  100, mais le prelè- 
rr vement da tant  du 19 juillet et  l 'ordonnance nous commettant etant 
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i( du 1 4  septernbre,il a pu se produire dans la coinposition du lait des 
11 altérations dont il est dil'ficile d'apprécier l 'importance. 11 

C'est la pïeniii.re lois, 3. notre connaissance, fait remarquerM.Rour, 
qu'une pareille raison est invoquée par des experts. S'il es1 vrai que 
l'altératioo d'un lait bichromati., deux mois aprés le prélévement, ne 
permet pas de conclure, il faut abandonner toute idée dc réprimer les 
falsifications du lait. 

D'ailleurs.les experts dont il s'agit auraient dû, en conscience, savoir 
d'avance qu'ils ne concluraient pas, puisque les échantillons leur étaient 
soumis deux niais après le prélèvement, et  refuser l'expertise, d'oh éco- 
nomie pour le Trésor. Ce sont  des scrupules après vacation, dit M.  Roux 
assez judicieusement. 

Aiicun chimiste au courant des analyses d e  laits ne peut soutenir 
qu'un échantillon de lait, en flacon scellé, peut s'altérer au point de 
perdre i 3g r .  par litre de matiéres solides; autant vaudrait dire que 
l'échantillon s'est monil16 de 10p.  200 sous l'influence de l'humidité de 
I'atmosphére. Ainsi, les matiéres solides du  lait disparaitraient avec 
le temps, el la perte pourrait atteindre i 0 p .  100 en deux rriois. Si 
l'expertise dont il s'agit. avait eu lieu au hout de dix mois, les experts 
n'auraient plus trouvé dans  les flacons que de  l'eau claire. 

Déaret do bO juillet 1910 modl6ant aelni du 
II nimrs 1908 concernant la répression des fiarides 
dans le commerce  de^ graisrien et des huiles. - 
Art. 18'. - Les articles Y,  4 e t  7 du décret d u  I I  mars 1908 ( t ) ,  
rendu pour l'application de la loi du 18' août  1905 ti la vente des 
graisses e t  huiles comestibles, sont modifiés de la facon suivante : 

ilrt. 3. - 11 est interdit de  detenir ou de  traosportcr en vue de la 
vente, de mettre en vente ou de vendre sous la denomination d' l ru i l r  
d'olive, de no ix  ou de tout autre fruit ou  graine,  une huile ne prore- 
nan t  pas exclusivement des olives, des noix ou des fruits ou iraines 
indiqués dans ladite dénomination. 

Les huiles alimentaires mises en  yente sans  indication des fruits ou 
graines dont elles proviennent et les mélanges d'huiles destinés 
l'alimentation ne peuvent etre designfis que sous l'appellation h i l e  
comestible ou huile de table .  

Ces ap[iellations: hui le  comestible et hui le  de tuble ne peu~en t  2lre 
suivies d'autrcsindications quc Olanche, à f r i t u r e ,  I r e , ? ,  S e  ...cl ualzté, 
l e r ,  ?, 3. .. clioix. L'emploi simiillané de  ces appellations el d'une 
marque commerciale n'est autorisé qu'à la coritlitiori qu'il ne riisiilte 
de  l'usage de  celte niarqiie aiicune conPusion entre les proriuils 
désignes sous lesdites appellations el  Ics Iiiiiles visées A I'alinea sui- 
vant .  

Les qualificatifs vierye, fine, surfine, sxprrfine, extru ,  supiririire, 
sont exclusiveinent reserves aux huiles dont  la di:noinination fait con- 
riaitre les fruits ou graines don1 elles proviennent .  

i l r t .  4. - Les denominationsi~sitees dans  le coniinerce pour designer 
les mélanges des graisses, e l  les appellations hiiile comesti(lle, liuile 
d e  table, lorsqu'elles designent une huilc mélangée, peuvent étr? 

(1) \loir ce dbcrct, A r c ~ ~ a l e s  de chimie annl! / t ipe ,  1908, p .  th), 
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accompagnees de I'indicalion d 'un o u  de p1ilsicur.s J c ç  clcuiciils con- 
stituant le mélange, mais & la condition que la men ' inn  cornplt'rnen- 
taire fasse eonnaitre exactement la proportion dans l ~ q u e l l e  le ou les 
c1,;iiieuls denominés entrent dans le m d a n g e .  

Les dénominations e t  mentions ci-dessus prévues doivent Ztre impri- 
mées en caractéres identiques. 

Art .  7. - Dans tous les etablissements oii s'exerce le commerce des 
graisses e t  des huiles destinées à l 'alimentation, les produits mis e n  
vente ou les récipients et emballages qui les contiennent doivent por- 
ter une inscription indiquant,  en caractbres apparents,  l a  dénomina- 
tion sous laquelle ces pro iiiits sont mis en  vente. Cette inscription doit 
Etre rédigée sans  abréviation et  disposée de façori ne  pas dissiinulcr 
la dbnoniination du produit. 

L'inscription s u r  les récipients ou emballages dans lesquels 
la marchandise est livrée doit indiquer,  en caractères apparents,  soit . . 
le poids net ou le volume, soit le poids b&t et  la tare d'usage 

L'obligation édictée par le paragraphe précédent ne  s'applique qu'aux 
marchandises livrées directement. au consommateiir. 

Art. 2. - Le présent décret ne sera exécutoire que dans un dtilai de  
six mois LI. dater de sa publication en ce qui concerne les modificalions 
qu'il apporte aux arlicles 3 e t  4 du  décret du 1Z mars  1908. 

Paris, 20 juillet 1910. 

Arr6té niinirrtériel i*elatiPàI'eniplni des nnhntances 
antorisees pour la coloration dea siimopn et des 
liqueurs. - Après avoir recueilli l'avis de l'Académie de mbdecine 
et du Conseil siip6rieur d'hygibne publique (avis que nous avons 
signalé LI. nos lecteurs dans les numéros de ce Recueil de  mai et  août 
1910), MM. les ministres de l'lntbrieur e t  de  l'Agriculture ont rendu, 
le 4 juillet 1910, un arrête étahlissant la liste des matiPres coloran- 
tes autorisées pour la coloration des sirops et  liqueurs. Voici le texte 
de cet arrété : 

Art .  le.. - Est autorisé dans la fabrication des liqueurs et sirops 
l'emploi de la cochenille et  des matieres colorantes végétales, à I'excep- 
lion de la gomme-gutte e t  de l'aconit napel. 

Art.?.- A titre exceptionnel,il est permis d'employer,pour l a  colo. 
ration des liqueurs, les couleurs ci-après désignbes du goudron de 
houille, en raison de leur emploi restreint ou de la teks minime quan- 
titii de substance nécessaire tl produire la coloration, mais à la condi- 
tion que lesdites couleurs soient commercialement pures ou mélangées 
A du sucre, de  la dextrine, du sel ou du sull'ate de  soude et  qu'elles ne 
renferment aucune substance toxique. 

(Suit1'~numeration des 2 l  matikres colorantes dont nous avons donne 
la liste dans le numéro de mai de ce Recueil, p. BOL, et qu'il serait 
superflude reproduire). 

Art.3.- Sont rapporlées les dispositions contraires contenues dans 
l'arrete du 4 aoiit 1908, concernant la coloration des liqueurs et 
sirops. 

Arrêté agréant le laboratoire municipal de Sain- 
Ces pour procéder aux analyses des denrées alimen- 
taires. - Par  arrête de  M.  le Ministre d e  l'Agiicullure du 31 juillet 
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1940, le laboratoire  munic ipa l  d e  Sa in tes  a é té  a g r i e  polir l'analyse 
des denrées al i rneniaires  e t  des  produits  agricoles  prélevtis par  appli- 
cation d e  l a  loi  sur  l a  rkpression d e s  f raudes  d u  ieP aoilt 1903. 

L e  ressort  d e  ce l abora to i re  comprend  le departernent  de l a  Cha- 
rente-infericiire, m o i n s  l 'arrondissement  d e  L a  Rochelle. 

P a r  sui te  d e  cet te  décision, l a  pa r t i e  d u  d e p a r t e m e n t  d e  la  Cha- 
rente- infër ieure a t t r ibuée  a u  l abora to i re  d e  Sa in tes  est enlevée au res- 
s o r t  du laboratoire  d e  l a  s t a t ion  agronomiqi ie  d e  Bordeaux. 

Conférence Internatioinaïc pour I ' ~ i l i f i ~ ~ t l 0 i i  des 
inétlioil~s d'analyse derr produits ullrnentai~~cs. - 
Une Conférence in te rna t iona le ,  d u e  à I ' iniiialive d e  l'Italie, ~t ii 
laqiielle dir-sepl  ICtats citaient r eprcsen tés ,  s'est r éun ie  à I'aris, ic 
27 juin 1910, pour  eludier  les m o y e n s  p ropres  à unifier les melhodes 
d 'analyse des  produils  a l imenta i res  e n  vue d e  la repression des 
f raudcs .  

L a  Conference a terlu six séances, sous l a  prtisidence d e  A l .  le doc- 
te i i r  ilorilas, assistd d e  M .  Buchanan  (Angleterre) ,  Pa te rno  (Italie), 
Fe r re i ra  d a  Silva (Por tuga l )  c t  Schaffer (Suisse) ,  vice-présidents. 

Le p r o g r a m m e  d e  l a  Conference ava i t  tite etabl i  p a r  l e  gouverne- 
m e n t  francais. 

Kous ferons conna î t re  les résul thts  des del ibërat ions d e  la  Confe- 
r e n c e  lorsque ses décisions a u r o n t  6té rat i f iées  p a r  les gouvernements 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous inl0rriions nos lecteurs qu'en qualité d e  secrétaire général du Syn- 

dicat des chimistes, nous nous cliargeoris, lorsque les demandes et  les 
off'res le permettent d e  prociirer dcs cliirnistcs aiix indust,riels qiii en on t  
besoin et  des places aux  chimisles qui son t  a la recherche d'un emploi. 
Les irisertioris que  rious faisons dans les Annalps sont  absolurnent Kra- 
tu i l e s .  S'adresser à M .  Crinon, 4:i, rue Tumir ie ,  Paris, 3.. 

S u r  la demande d e  M.  le secrétaire d e  1'Association des anciens élèves 
d e  1'Institut de chimie appliquée. nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adi,essant à lui, 3, rne Miche- 
le t ,  Pa r i s  (6) .  

L'iissocialion aniicale des anciens klbves di? I'lnstitiit national agrono- 
mique est à r n h e  chaque année d'otrrir à MM. Ics induslrirls, chi- 
mistes, e tc . ,  le concours de plusieurs inghnieurs aRronomes. 

I'ribre d';idrcsser les demandes an sibge social de I'Associalion. ?fi. r u e  
Claude Bernard, Paris, 50. 

L'Associalion des anciens élkvcs du laboratoire d c  chirriie analytique d e  
I'Universitc'. do GonBve nous prie de faire savoir qu'elle peiit offrir des 
chiriiiqtes capab11.s et expérirnent6s dans tous les domiiines se rattacliant 
a l a  ctiimic. Adresser les dErnandes a l'Ecole d e  chirriie, a Genbve. 

ON D E M A N D E  acheter u n  autoclave cliauff6 h la vapeur ou au gaz, 
d 'une capnciti' d e  50 litrcs cnviron. 

S'adresser a M .  Rocques, G ,  place Voltaire. 

- .  

L A V A L .  - TiJI'XINERIE L. B A ~ X E O U D  ET Ç ' ~ .  
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TRAVAUX ORIGIAAVX 

Contrihutioo u la rccher che toxfcologlqne 
de IR sahine, 

Par MM. K F I S I O  MAMFLLI et DOMESICO GAXASSISL.  

Le Juniperus sabinn possède, particulii:remcnt dons Ics sornmi- 
tés des rameaux, des propriktés toxiques. h petite dose, i l  aug- 
mente la fréquence du pouls ; il agit comme diiirktique et, dans 
certaines circonstances, il provoque une congestion des organes 
pelviens. A forte dose, il donne lieu de graves troubles circula- 
toires ; i l  détermine une inflammation gastro-intestinale intense, 
avec irritation des organes génitaux-urinaires (héiiiatiirict, 
mtitrorrhagic. avortement) ; dans les cas graves, on observe 
des convulsions, d e  l'anesthésie générale, d u  conia, et In mort 
sumient après  quatre à. cinq jours, plus rarerilent dans  les pre- 
mières 24. heures. Bien qu'elle a i t  5 peu prFs disp:iru (le 1;1 pixti- 
que thérapeutique, la sabine est encore assez fréqiicinment 
employée comme substance abortive en Italie. C'est un abortif 
énergique. sûr ,  mais  d:ingereux. C'est pourquoi cette pliirite int& 
resse In chiiiiie légale. 

Les recherches la concernant sont restreintes, e t  les..avteurs 
donnent peu de renseignenients s u r  les rnitthodes A suivre en cas 
d'expertise. 

Les recherches qui ont été faites ont eu pour but de  reconnaître 
l'huile essentielle de sabine et  ont port6 généralement sur  la 
plante entiére ou pulv6risée ou sur  l'huile essentielle, alors que 
ces substances n'avaient pas encore été alterées, soit par  ébulli- 
tion, soit pa r  digestion, soit par  putréfaction, etc. 

En présence de l'emploi de décoction de  sabine e t  des recettes 
très variées auxquelles a recours le public, le toxicologiste se 
trouve ainsi privé de moyens de recherche. 

A l'occasion d'une expertise toxicologique, nous avons essayé 
d'établir un  moyen de reconnaître les résidus de sabine dans les 
cas d'empoisonnement par  une décoction de sabine, e t  plus spitcia- 
lenient d'identifier les taches d e  coloration rouge produites sur  le 
linge p a r  lesdites décoctions. 

Dans ce but ,  nous avons procédé a u x  recherches suivantes : 
1 T ~ ~ r r m r r t  nzicroscopique. - 1,orsqne les éltiments de  la sahine 

on1 suhi une longue mncérationou l'action de  la chaleiir,l 'examen 
microscopique permet encore de reconnaitre les éléments anatumi- 
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qucs suivants : cellules aréolées spkciales aux conifères, celiules 
épidermiques polygonales à parois ponctuées, poils, spores, frng- 
merits d'kcorce, etc.; ces diver.sElérnents n'ont i-icn de caracléris- 
tique s'ils sont pris isolément, mais  leur enserrible acquier't une 
valeur certaine. 

20 Prèpal-ntion et examelz du liquide d'eztl-action e t  des taches qu'il 
produit.  - Les raineaux et  l'écorce de snhine cèdent à l'eau len- 
tcrnerit froid, plus rapi i lmeri t  A chaud,  une substancecolorarite, 
d'abord jaune; puis rouge foncS. 

La décoction est obtenue par  ébullition avec l'eau sans ou 
avec emploi de réfrigérant ascendant pendant quatre  à huit heu- 
res. L'infusion est un liquide dense à odeur aromatique spéciale, 
de coloration plus ou moins rouge, s'accentuant avec le temps 
et pa r  l'kbullition. 

S u r  le lin et sur  le coton, ces liquides donnent des taches cou- 
geatres, assez sr.rril)lables a u x  taches de sang. 

La dkcoction de couleur rouge-orangé devient jaune clair avec 
les acides et  plus rouge avec les alcalis 

Taches  

de 

Saliine (9 mois 

Snùirie (6 mois 

Sahine ( 4 m o i ~  

E o s i n e .  . . . 

Alizarine. . . 
Rouge Congo. 

Safrdnine. . . 

Ponceau 3 R . 

Cochenille . . 
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- - 

- - 
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).- 1,o: 
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clair 

c r t rne  
loncd 

i d .  

hlanc 
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bleu 

lilas 

rose 
lilas 

rose 

rose 
carmin 

carmin 

- - 

jaune 
ocre 

id. 

id. 

blanc 
paille 

id .  

Men 

hleu 
l i l : i~  

rouge 
l i las  

rouge, 
oranee 

jniine 
brun 

rose 
brun 
- - 

c r rme  
ocre 

. i < l ,  

id. 

roii:e 
écarlate 

rose 
lilas 

rose 
Foncé 

rouge 
carmin 

route 
b r i q u e  

rcxiae 
violet 

violet 
Ionce 

rouge 
ciirmin 

- - 
FeSOd 

- 

jaune 
ocre 

id .  

id .  

hlanc 

paille 

bleu 

l i la i  
fonce 

rouge 

orange 

lilas 
vialet 

lilas 

ocre 
sale  

id .  

id .  

- 
- 

rose 
lilas 

lilas 
hleo 

rose 

violet 

lilas 
blen 

rose 

Acbtate 
de 

cuivre 
10 010 

ocre 
vert 

(rria 
~erdâlri 

gris 
sale 

blen 
céleste 

hleo 
cileste 
ierdiitn 

rose 
lilas 

lilas 
violet 

blen 
céleste 

gris 
m e r  

id. 

roiipe 
lilas 
- - 
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Le chlorure ferrique donne un  précipite noir. Le nitrate 
d'argent,  l'acétate basique de  plomb e t  le nitrate rriercu1,eux dur i -  
nent un précipité rougeâtre. 

On obtient un  précipité brun avec le rbaclif de Nessler, brun&- 
tre & froid e t  rouge à chaud avec la liqueur de Fehling e t  une  
coloration bleu foncé avec l'acide phospho~nolyhdiquc. En solution 
aqiieiise, lacolciration rouge de la sabine passenu jniinc par  IlCl, et 
l'alcool ainylique s'empare d e  celte coloration. Si l'on évapore a u  
hain niarie l'alcool amylique coloré, on a u n  r h i d u  liruii-:loir, 
insoluble dans l'eau, solutile dans l'alcool en jaune-brun, coloia- 
lion qui  devient rougeâtre par  addition d'Az1l3i 

3" Diférences entre les tnches de s n h e  et les autres taches ~ m ! / s s .  

- Les taches de  sabine peuvent etre corifondues avec: 
I o  Les taches de sang ; 
Z 0  Les taches de  substances vkgétales ou animales, rouges, 

telles que cochenille, vin, betterave ; 
3"es taches de substances colorantes artificielles rouges qui ,  

dans le commerce, peuvent se trouver unies à des niédicainents. 

- 
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- 
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- 
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- 
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- 

- 

- 
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à 'des bonbons ou h des liqiieurs, parnii lesquelles les principales 
Sont : I'Bosine, li safranine, le ponceau R, l'alizarine et le rouge 
Congo. 

Des taches de sabine provenant de solutions plus ou moins 
fraîches et  concentrSes, obtenues p a r  iriacération, infusion et 
décoi:tiori, s u r  tissu de  toile ou de  coton ont été corriparées avec 
dcs taches obtenues a\-ec des solutions aqueuses de niatiCres 
colorantes. 

En  ce qui concerne la comparaison avec les taches de sang. un 
certain nombre de réactions sont svinblablcs (réaction avec l'cau 
osgg6née et la résine de  gaïac ; raaction avec 50'112 conce;itré, 
avec le  sulfate de cuivre, etc.). JIais les taches de sabine ne don- 
nciit pas la réaction de  Sleyer (phénolphtaline en présence d'alcali 
et d'eau oxygénée). Avec HCI, S0'112 à 10 p. 100, l'alun, les 
taclies de sabine prennent une coloration crème plus ou moins 
claire, tandis que les taches de sang deviennent jaunes ou jaune 
rougeitre. 

,4zO3H (D = 1,40), l 'hydrate de soude, le chlorure stanneus 
rendent les taches de  sabine plus rouges et les font passer au 
jitiine, tandis qiie les taches de sang passent au rouge foncé. 

Le suifütc ferreux, le nitrate d'argent, le chlorure de calcium, 
le chlorure stanniqiie, font virer la sabineau jaune clair et n'alté- 
rcnt p i s  le sang .  

La réaction des cristaux d'hérnine dif'ferencie aussi nettement 
les dcus  taches. 

1,e t;il)lcau préckdent donne l'action de divers rkactifs sur des 
taches de diverses matih-es colorantes pouvant être confondues 
avec les taclies de  sabine. 

Snppre6islon du tolic orillnaire pour lem pulurine- 
tiona. - Eniploi du tube continu et  do  tube u 
inveruiou pour iouéem lem obscrretions polarlriié- 
triques, 

Par M. H. 1 ' a i . r .~~ .  

Puur  faire les observations polnrirnétriques, on s'est d'abord 
servi uniqucrnent des luhes ordiriiiiies se  fermant de diffé- 
reritcs ni;iniSres : on conriait 13 fermet~ire  i vis, adoptée surtout 
par  I P S  constructeurs étrangers, puis  la fcrineture h ressort,adop- 
tée depuis longfeiiips par les constructeiii.s f ra~ iy ;~ is ,  et enfiii, il y 
ü q u d q ~ ~ c s  années, on a utilisi  une fernieture d i k  dc Landolt, 
consist;irit en uir chapeau riiCt;illique q u i  recouvm et iiiaiiitieiit 
es olilurateurs en verre. On a adoptt': soit les ressorts, soit la 
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disposition Landolt dans le hut  d'éviter l'action d'un serrage s u r  
les obturateurs en verre ; car  on a remarqué qu'en serrant ceux- 
ci trop vigoureusement, ils dévient dans une certaine mesure In 
lumière polarisée ; d'où des erreurs. 

On  sait, en outre, que, depuis prks de 30 ans. nous avons 
signalé le tube continu, qu i  présente l'immense avantage de se  
rernplir d'une f q o n  autnrnat,iqiie p a r  siphoringe et qui rend de  
trEs grands services, spécialement en sucrerie, là où il y n b exécu- 
ter aussi rapidement que possible un  grand nombre d'observa- 
tions. I,e seul iri~:o~ivPi~iif:rit d e  ce t i l t~e ~ o n t i n u  [:onsiste en ce 
qu'il réclame un certain volurne de  liqiiirle pour Stre rempli d u  
liquide pur  à observer, mais, en sucrerie, on a In f i ~ i l i t t  de pré- 
p u e r  '11 volu~rie loujuurs suffisant de liqueur. Dans les labora- 
toires ordinaires, ce tube est peu employé, e t  I'ori y a conservi: 
le tube à vis, ou i ressort, ou B chapeau. 

Or ce système de tube a un grand inconv6riieril : d'almrd or1 
doit souvent déplacer Ics o1)turiitcurs pour lcs nettoyer, e t  l'on 
connaît les ennuis du  remplissage du tuhe ; tantùt  il fuit, tantôt 
le liquide n'est pas absoluirierit pur, titntOt il se forme des bulles 
d'air, et l'on doit recommencer le remplissage ; puis lorsqu'on 
désire procéder à une autre  opération, les obturateurs peuvent 
tomber et se briser au moment où l'on enlève le chapeau. 

C'est pour éviter cet inconvénient que nous avons fait cons- 
truire un tube muni  de.91-iffrs qui  maintiennent l'obturateur. 

II est bon de faire reriiaryuer que les otmrvat.ions polariinétri- 
ques ne sont comparables que si la polarisation d u  liquide est 
faite dans les mrlmes condit,ions que 1i1 ~ k r i f i ( : i ~ t i ~ ï ï  du  zi;.ro, p a r  
conséquent sans deplacernent des galets e t  sans  que le tube itit 
changé de position, de  l6gères variiitions pouvant résulter d e  ce 
que le tube est placé dans un sens ou dans  l 'autre et  de ce qu'il 
est déplacé de droite h gauche. A cet égard, le tube continu préserite 
l'avantage de ne pas se déplacer durant  l'ensemble des observa- 
tions pratiquées, ce qui  rend celles-ci compiirables. 

I l  y a encore lieu de signaler l'influence que  la tenipkrature 
exerce sur  la polarisation ; ilest préférable d e  faire toiijoiirsl'obser- 
vation à 20°, ce qui a été adopté depuis longtemps à l 'é t ranger .  
On obtient ce résultat soit en p l a ~ a n t  le polarimktre dans u n  
endroit où la terrip6ratu1-e est rriaiiitenue coiislanle S l'aide d 'ap-  
pareils spéciaux de ckianfhge oude rcfroidissernent, soit en refroi- 
dissant le liquide par d e  l'eau ou des mélanges réfrigérants ; à 
cet efret, on  utilise des tuhes niunis d'une double enveloppe, d a n s  
laquelle on  fait passer le liquide refroidisseur. 1)isons cependant 
que, dans quelques pays, on  doit adopter 23O et  merrie 3U0 aii 
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lieu de 20° ; on doit alors vérifier le polarirnètrc dans ces condi- 
tions. 

l'oiir le d O ~ i l g ~ ,  d u  s u m ?  ~rist,:~liisahie par inversion, on suit la  
rriéthodc Clcract avec ou sans modification, mais, vu l'action con- 
sidérable qu'exerce In chaleur sur  la polarisation du liquide 
inverti, on doit erriploycr égaleirierit un tube h double enveloppe, 
construit dc telle sorte qu'il ne puisse s'échauffer par le con- 
tact de l a  main.  

Pour s'assurer de la teinp&rature, on a dispos6 une tubulure 
centrale, dans laquelle on place un  therriioiuètre trks sensible, 
dont  les degres sont divises en dixibmes ou en cincpihnes 

Le tube a généralement une longueur de 220 millimétres, pour 
tenir compte des 10 p.  100 d'IICI ajoutés pour produire l'inver- 
sion. 

Afin que les observations soient précises et cornpuables, elles 
doivent Stre faites à ln même températwe i ~ p r i s  inversion gu'ncant 
inversion. 

JAe tuhe quenous  recorrirnandons parait  Stre appelé k remplacer 
tous les autres tulies (sauf le tuhe continu, qui  a des applications 
spéciales), dits tubes sirriples. 

E n  effet, ce tube est facile à remplir p a r  la tubulure ; de plus, 
il est très facile à rincer rapidement, et enfin les obturateurs, 
une  fois posés, ne sorit plus déplacés. 

A. JOBN à Paris. 

La tubulure force l'cxpérirnentateur à. placer le tube toujours 
dans une m h e  position verticale. 

11 ne reste plus qu'U mcttre le tube du  m h e  côté, ce qu'on 
réalise facilement à. l'aide d 'un  s i ~ n e  gravé s u r  le  bout du tube 
tourn6 du cbtE de la source lurriineuse ou inversenierit. 

E n  outre, on  évite tous les inconvénients relatifs aux galets. 
On a donc, pour  les polarisations ordinaires, u n  tube parfait, 

qu'on remplit sans difficulté et sans qu'il se forme des bulles 
d'air. 
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Il est vrai qu'on a imaginé, pour rerr16dier à l ' inconvhient  des 
bulles d'air, le tube h olive ou élargi a u x  extrémitEs. 

Mais tout cela devient inutile avec le tube à inoersion employé 
pour toutes les pohriscctians orddrmii-es. 

Ce tube, &tant  en verre, peut recevoir tous les liquides, acides 
ou alcalins, et siins crainte des colorations plus ou moins verdâ- 
tres ou bleuhtres qu'on observe parfois avec les tulics métalli- 
ques. 

Evidemment on doit avoir un tuhe de 200 niillim. pour le ser- 
vice ordinaire, e t  l'on peut fiiire construire des tubes de 400 et-de 
500 millirn. clans le même genre. 

Nous avons adopté ce tube depuis quelques mois pour une skrie 
d'observations, e t  jamais les obturateurs n'ont été déplacés. 

Ayant toujours la niSrne source de lumière et  le polarimdlre 
étant placé lui-rn6me toiijoiirs dans  les mémes conditions, t,oiit 
reste parfaitement réglé, et l'on n'a pour airisi dire pas besoin d e  
loucher à l'échelle pour  remettre le zéro. 

I,rirsqu'ori dispose d(: 1r.k petites qiiantitts de liquide i poliiri- 
sec, on peut introduire dans les tubes de 100 millirn. un tube d e  
plus petit diamètre, coupé h 98-99 millim., dans lequel on  peut 
polariser une quantité de  liquide rie dépassi~rit  pas 4 ?I 5cc. 

La figure ci-contre représente le  tube Ü. inversion q u e  nous 
proposons en remplacement des tubes ordinaires pour toutes les 
observatioris polarirriélriques (cn dchois  de  celles qui peuvent  
Etre faites avec noti-e tube continu). On remarquera les nom- 
breux avantages d e  cette substitution, qui rendent les opérations 
faciles, rapides, sans  nuire  à l'exactitude des observations. 

R l é t h o d e  exacte pour le dosage de la caféine 
dans les t h é s ,  les cafés verts et t o r r é f i é s ,  

11 existe actuellement de nombreux procédks de  dosage de la  
caféine. La meilleure des méthodes connues, celle de  Keller, est 
loin de donner des résultats exacts. 

Ce manque de pr6cision tient d'abord à l'extraction insuffi- 
sante de  1'alc:iloïde contenu dans la drogue, e t  surtout à l 'extréme 
difficulté d161iminer les impuretés qui  accompagnent la caféine 
(chlorophylle, graisses, cires, dans  le café vert e t  le thé,  hui les  
essentielles et  matiEres ulmiques colorantes dans  les cafés to r r& 
fiés). 

Les procédés d'extraction sont des plus varies. Beaucoup 
d'auteurs emploient l'eau comme solvant ; d'autres ont recours 
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nu benzène, à l'acétate d'éthyle, au  chloroforriie et mèiiie aux 
solutions d e  s:ilicylate et berizoate de sodiurii, aprhs un traite- 
rrierit alciilin soit pa r  l'oxyde de iriagnésiurn oii de cdciiirn, soit 
p a r  1'airimoni:tque destiné à libérer la caféine, qui se trouve en 
ri~njeure p r t i e  combinée a u x  :icides tanriique e t  cuf6tannique. 

Si In iiiéthode de  Keller se pr&te relativeirient assez bien au 
dosase de  cet alcaloïde dans le thé (pour  lequel elle a 616 insti- 
tuée), elle est, par  contre, iriutilisiible lorsqu'il s'agit de  cafés Lor- 
réfiés. &\ppelé h analyser différents éch:tntillons de cnfts, il m'a 
ét6 impossible de recourir a u x  diverses iriéthodes connues, et j'ai 
été oblisE d'en étudier une nouvelle, permettant d'obtenir des 
résultats exacts. 11 s'agissait d'arriver k une extraction quantita- 
tive suivie dri purifications permettant d e  peser I:i r.;iféine pure. 
(Celle qu'on obtient avec les ariciens prockdés peut contenir jus- 
qu'à 50p.100 d'impuretés, et plusieurs analyses officielles sont 
eri1ac:tiées d'urie pareille c r i w r ) .  

Les extractions ail Soxtilct en présericc d c  1 i i  chaux  ou dc la 
magnésie calcinée sont loin d'être parfaites, ce dont ,je rrie suis 
rendu corripte aprks plusieurs ess;tis ; i l  es t  préférable d'employer 
I'amrnoniaque à 20p.100 et, comme liquide extracteur, le chloro- 
fornie, qui est un des rneilleurs solvants de la c:ifi!ine. 

Mais alors i l  est nécessaire de sécher et de dégraisser préala- 
blernentà l a i d e  de l'éther de pétrole la subst:ince à extraire ; con- 
traireirierit il ce que d i s m l  les ;tuleurs, cet éther de pétrole dis- 
sout, en m&riie t,emps que les iiiatières grasses, une quantité 
apprk3ablc: de caféine ; aiissi faiit-il en tenir compte pour I'ana- 
lyse. (A la température de 18O, 100 cc. d'6tlier de pktrole 
( D =  0,630-0,670, Zbullition 60") dissolvent 2 inilligr.5 de caféine). 

A p r k  qu'on a chassé le chloroforme, la caféine brule ainsi 
extraite constitue un résidu jauriAtre, cristallin. possédant à un 
très  hau t  degr6 l 'arome de In substance dorit i l  provient; dans le 
cas de  cafës lorréf ik,  elle coritierit de  40 ii 30 p.100 d'impurettis 
et ne  saurait  étre pesée ainsi. 

Keller conseille l'einploi d'une quantitk déterminée d'alcool et 
d'eau (7  cc. d'eau + 3 cc. d'alcool) pour dissoudre le résidu ; 
après  addilion d'une plus grande qu:trititti d 'eau (10 cc.) ,  une 
partie de  l:t chlorophylle (thés et  c:ifës verts) se prkcipite. Cepen- 
dant  la cafiSine n'est pas encore pure, et, pour les thes noirs et 
les cafés torréfiés, cette rnkthode est impraticable. II préconise 
egalement la dissolution d u  r is idu de  caféine hrute dans l'alcool 
ahsolu et la précipitation par  l'éther de pétrole ; mais il avoue que 
cette opération n'est pas quantitative et  entraîne des pertes de 
pliisieiirs cr.ntigrarriines. 
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Dans le cours de mes recherches, j'ai déterminé la solubilité d e  
la caféine dans un rriélarige coiriposé de Xgr. de  cljlor~oîorrne, 
5 gr. d'éther ct 50 gr .  d'éther de pétrole ; la cnf6irie était disjoute 
dans les 2cc. de chloroforn~e,  puis précipitee pilr 3 gr .  d'éther et 
50 gr.  d'hther de pétrole. 

II s'en dissout ainsi 23 niilligr. h 2O"et 9 milligr. 5 II O o .  Si l'on 
tientcoinpte du  poids relativement fiiihlc des substances qu'on a 
génhxlernerit d;iris ces analyses, poids qui sont toujours voisins 
de :O mi l l ig . ,  cette solubilitii a une énorme influence. 

Une :iuti,e cause d'erreur, iii:iis facileirient évitahle, peul pro- 
venir de ce q u e  l'alcaloïde cristallise orclinaireinerit avcc une 
iiiolécule d'eau ; comriie il la perd facileriie~it 1 200° ou t1:tns le  
vide, i l  suffit de  s ixher  jusqu'ii poids c»nst:tiil. 

J'ai cherché alors un  iiioyeri silr d e  puiification cn me basant 
sur une propriété physique de la caféiiie : la suhlinintion. II est 
siirprennrit que les norrihreiix :iiit.c:iirs qui se snrit occiipi.~ d e  In 
qucstion n'y aient pas sorigk, niais je crois volontiers que,  s'ils 
n'ont pas eu recours ce inoyen, c'est qu'ils ne snvnicnt corn- 
trient opérer pour rie piis avriii de pertes serisililes. 

AprEs avoir construit divers appareils dans ce but,  je rnc suis 
firialcrnent arrSté ii une sirnple éprouvette, étranglée en deux 
endroits. L a  substance est placée dans la partie inférieure, qu'on 
plonge dans u n  bain d'huile et à une teriip6r;itui.e conven:tble ; la 
çuliliinntion corninence, la cafkine se sill~liine dans lii partic, situ& 
entre les deux  étranglerrients. I'riinitivement, craignant qu'une 
partie ne soit entraînée en dehors de l'@prouvette, je sublimais 
!laris le vitle, mais plus lard,  j 'ai reconnu qu'aucurie perte n'était 
i redouter .  On obtient, p a r  ce moyen, la caféine en cristaux inco- 
lores, ou très lkgérenierit colorés (dans ce cas, il suffit de les laver 
avec un  peu d'kthcr de pétrole), et les iriipuretés qui la souillaient 
restent au fond de l'kprouvette. I I  ne reste qu'k dissoudre les 
cristaux dans le chlorcif~~rine; on traricvase la  solution dans  un  
ballon taré ; on chasse le  solvant, on skche et I'on pèse. 

Ainsi conduite, l 'opération est très siinple. 
Si I'on veut oblenir la caféirie très pure, il suffit de la resubli- 

mer, et I'on a finalement de superbes cristiiux incolores, dont le 
point de fusion est 234' (capillaire iriince). 

Plusieurs analyses de coritrdle ont été faites en partant  de 
solutions de  caféine de titre connu ,  auquclles j'avais iricorporb 
diverses sulistances cominc impuretés. 

Voici la technique que je suis : 5 gr.  du cafk à analyser, moulu 
trés fin, sont introduits dans une capsule de porcelaine tarée et  
d e s s é c h b s  jusqu'k poids constant d a i s  une étuve au  bain-marie 
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ou dans  le vide ; la perte de poids x 20 donne le pourc~nt:ige 
d'humidité. On introduit la poudre sèche dans un  erlerimeyer de 
100 cc., e t  I'on agite pendant  10 minutes avec 50 cc. d'éther de 
pétrole léger (6bullitiori 60°) ; on décante sur  un filtre (il est pré- 
férable d'erriployer, pour toutes les filtrations, un  entonnoir 
cylindrique di. porcelaine de 4 cc. d e  diainétre avec erlenmeyer 
tubule de  150 cc.); on agite encore avec 2 h c .  d'bther de pétrole ; 
on jette le tout sur  le  filtre, et on lave avec 25 cc. d'éther de 
pétrole. 

Le solvant, placé d a n s u n  erlenrrieyer taré de 130 cc., est chassé 
ail bain-marie et,  après  s6jour l'étuve 1000, on pèse jusqu'i 
poids constant.  

Le poids trouvé X 20 donne la teneur p. 100 en matières 
grasses contenues dans I'6chantillon. 

L a  poudre, dégraissée et séchée il l 'air lihre, est introduite diiris 
un flacon de  200 cc. sec et bouché 
à l 'émeri; on ajoute 130 gr. de 
chlorofornie, et l'on agite pendant 
quelqiics minutes, après  Icsquelles 
on introduit 5 gr .  d'une solution 
d'AzI1" 10p.lOO ; on agite sou- 
vent et vigoureusement pendant 
l j 2  heure, e t  l'on fillre k l'aide 
d'un entonnoir en porcelaine re- 
couvert de deux rondelles de pa- 
pier filtre prCialiiblcment humec- 
tées de chloroforme; on chasse 
le  solvant,  placé dans un erlen- 
meyer tark de 250 cc. au hain- 
marie;  on séche & l'étuve et I'on 
pèse. Le poids x 20 donne la 

mum.ti cafiiine brute  (cristaux color6s for- 

- .,-y &. tement en brun) .  
Le résidu de caféine brute est -- -. -: +[di 

dissous dans trés peu de chloro- 
forme et introduit dans une 
éprouvette de I 5  à 18 centiin. de 
longiieur, s u r  15 A 18 mill. de dia- 
mètre, étranglée en deux endroits 
(voir la figure) ; on rince 2 il 3 fois ; 
on chasse le chloroforme iiu 

bain-marie e t  I'on achEve la dessiccation à 100° ou dans le vide ; 
on introduit alors u n  tampon d'amiante lavée (pas trop serre) 
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dans l'étranglement infërieur, et l'on obture l'ouverture supé- 
rieure par un peu de coton ; on place la partie inférieure d u  tube, 
y compris I'étrangleirient, dans la paraffine liquide. Un t h e r -  
momètre p h c é  a calé d u  tube permet de  rés le r  facilement la 
température, e t  I'on chauffe vers 210'-2400, en réglant la flamine. 
Peu & p e u  In caféine se  sublime, et, a i l  hout d e  trois heures, I'opé- 
ration est terininte. 

Gn trait  de lime a u  milieu de l'étranalernent inférieur permet 
d e  skparer la cnfkine pure dcs irnpiirettis, et il rie reste c p ' i  dis- 
soudre la caféine dans un peu de chloroforme en plaçant le tube 
sur un erlcniiiejer t a r é ;  on chnsçc ensuite le solvant au ha in-  
marie : on séclie et I'on pése. 

Le poids X 20 + 2 ~ni l l ig r .  5 donne le pourcentage dc caféine 
pure (résultat bien suflisainirient exact pour  une analyse indus-  
trielle) contenue dans l'6cki;tntillon. 

Une seconde suhlinintion donne la cafëine absolument pure fon- 
dant a 2.14'. 

J'ai fait une analyse d e  contrôle, afin de m'assurer d e  la valeur  
de la mkthode. C mélange intime de poudre de biscuit, de  
beurre de cacao, de tannin e t  de caffine, dont les proportions 
étaient connues, m'a  donné les résultats suivants : 

Caféine brute . . . . . 

Cal'kine pure I r e  siil)lirnnlion 

Cette méthode est applicable B toiis les produits contenant de  
la caféine : thé, inati:, noix de kola. etc. 

Travail exécute au laborn to i r~  de la Z p a ,  à Aigle (Suisse). 

Sur la présenec accidentelle de enlfocyanuree 
dans le lait et leur origine,' 

Par RIM. S T ~ C K L ~ N  e t  CROCHETELLE 

Nous avons eu l'occasion d'exaniiner u n  échantillon de  la i t  de  
vache dont la teinte rose chair rappelait  la coloration des sels d e  
mangiinèse. 

Tandis que  l 'un de nous recherchait ce métal dans le lait, puis  
dirigeait ses investigations vers la bactériologie, supposant la 
couleiir due & l a  présence d'une espèce microbienne, l'autre déce- 
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lait une teneur exagérée des cendres en oxytledc fer et découvrait 
que la présence de sulfocyanure de ce métal était la cause de la 
calorat,ion anormale du  lait. 

Y avait-on ajouté u n  poison? Le sulfocyanure était-il tombé 
accidentellement dans  le  liquide, ce  qui était possible, car le fait 
se passait dans  un  hôpital?  D'oii pouvait provenir. en dehors de 
ces deux causes, l'accident constaté? 

Tels sont les points s u r  lesquels se porterent nos recherches. 
La coloration existant encore dans un échantillon qui nous 

était remis le lendemiiin, il fallait rejeter l'hypothèse d'un acci- 
dent fortuit. L'un de nous,s'occup:int précisérrient des tourteaux 
de crucifères, pensa que l'essence de moutarde pourrait  bien être 
l'origine du produit en question. Gne enqucte nous apprit  que 
le fer pouvait facilernent provenir du  chaudron servant à la 
cuisson du  lait. La laitière nous affirma, d'afiord, ne donner à 
ses aniniaux que du seigle vert et  du  tourteau de lin garanti pur, 
puis elle nous fit remarquer  que  celui qu'elle employait alors ne 
lui scrnblait pas aussi beau que  d'habitude, e t  que son petit 
vacher, qui croquait volontiers les tourteaux prkedentç,  ne vou- 
lait pas  mordre A celui-18. Le tourteau, examiné au lnhoratoire, 
contenait, en effet, des quantités notables d'impuretés, notnm- 
rnent des crucifCres (moutarde, navette, colza, carneline) et des 
coques d'amandes. 

l i n  essai nous montra  que, a p r k  une heure de contact avec 
l 'eau, 100 gr. de  tourteau doririaierit 94 rriilligr. 6 d't:sserice de 
moutarde. Chaque vache, recevant par  jour 3 kilog. de tourteau, 
pouvait ainsi produire d m s  son estomac 2 gr .  83 d'essence de 
moutarde en une  heure ;  cette essence pouvait ensuite se trans- 
former tldns le tube digestif e n  sulfocy;~nures alcalins et passer 
dans le lait. La laitière ayant  continuk, malgré notre avis, à dori- 
ner du  tourteau il ses vaches, mais en moindre quantit;, on 
observa pour le lait la r n h c  coloration rouge, seulcrnent un peu 
plus faible, dans la marmite  de  fer. 

Ayant alors supprim6 cornplbteirient le tourteau de la ration, 
pour certaines vaches, l a  coloration disparut rapidement ; c'étiiient 
p rk i skment  celles qui étaierit d'introduction récente dans l'étable 
et  qui,  pa r  cons6quent. n'avaient reçu cette nourriture que pen- 
dant  peu de jours. Au contraire, pour  certains anirnaux, la pré- 
serice des sulfocyariures ~ ie rs i s tz  Iongtempç: siirtoiit pour deux 
d'entre eux, qui éprouvErcnt de  sérieuses indispositions. 

Notons en passant que  la recherche des sulfocyanures dans le 
lait est assez délicate; elle peut s'eikcluer dans le lait eritier ou 
dans son sérum au  moyen de la  réaction classique par  le chlorure 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ferrique acide, sous réserve de ctrtnines nbserviitions particu- 
libres. Dans le lait enticr, e t  surtout en présence de très faihles 
quantités de  sulfocyanures, cette réaction colorée est fugace et  
souvent difficile saisir, le coagulurri forrri6 eritrai'ria~it urie 
partie du sulfocyanure de  fer. Diins le sérum obtenu à froid, 
;~priis précipit:ttion de  la totklité de la c:iséine par  le sel d e  fer, 
le sulfocyanure n'est decelé que s'il existe en qiiantitS appr t -  
ciable. 

Ida présence des sulfocynnures dans le lait peut donc etre attri- 
h i e  à l'aliirientation des vaclies laitières avec des tourteaux d e  
crucifères ou üuJrcs tourteaux falsifiés p a r  des crucifères ; elle 
perrnet d'expliquer les accidents survenus à de jeunes bovidés 
e t  mkrrie à des nourrissons. L'un de nous s'occupe de rechercher 
comment se forriie l'essence dangereuse et quelles sont les condi- 
t ions q u i  favorisent ou entravent sa production. 

A propos d o  dosage pbysico-chiinique des cendres 
do  vin, 

JIM. P. Diitoit e t  M .  Duboux ont fait paraître, dans  le numéro 
de  septembre 1910 de ce recueil, u n  article très intéressnnl sur  
le dosage des cendres dans le vin.  basé sur  la concluctibilité élec- 
triquede ce liquide. 

On a déjh appliqué cetteiiikthode au dosage des mnliéresminé- 
rales dnns plusieurs matières, et. il y a vingt ans. AI. Ileichert a 
essayé d'adapter cette méthocle au dosage des cendrm dans les 
produits de sucrerie, inais les r6sult.i~ts n'étiiieiit pas  ;ihsolunient 
satisfaisants. 

La question a été reprise par  hl.  Hugh Main, chimiste B Lon- 
dres, qui a préserité H la S e  section du 7" Congrés interriatiorial 
d e  chimie appliquCe, tcnu Londres en 1909, un iiiémoire très 
coiriplet s u r  la cl8tern~innlion rapide des c~t idres  dnns (rs sirops de 
szicrrrie par la d t2em~inat ion  de la c o î ~ d u c ~ i b i l i l é  i lectviq~ie.  
M. Jlugh Moina donnd des dtitails trks coiiiplets sur s a  in6thode 

et  des tablcaux démontrant I'esnctilude du procérlt! qu'il a signalé 
1po~ir ol~tenir  des résullats pwfaits,  et il a indiqué le dispositif 
maginé par  lui pour opérer f:icileirient. 

1.e irii:iiîoire cornplet paraîtla prochainement dans le compte 
rendu du 7 e  Congrks intcrixitional dechiniie appliquée. 
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REVUE DES PUBLICAT IONS FRANÇAISES 

Cause d'erreur dans le dosilse de l'azote ivtol d e  - 
l'urine à I'alde du persulfate de soude. - A I .  1'. LE- 
MAIRE (Bulletin de la Société de pharrnczcir: de Borde~ux  de juillet 
2920). - A I .  Tlii~iitt ,  il propos6 de doser l'azcit,ct t,ot.al de l'uririe 
en traitant. celle-ci par  le persulfate de soude e t  SOLI!-. Ayant eu 
k essayer, il y a quelques annkes, plusieurs I.ch;intillons de per- 
sulfatë de soude ,M.  ~ e i n a i r e  avait coristati: qu'ils contenaient 
tous de I'nrnnionioquc, et que  certains d'entre eux en contenaient 
rn&me une proportion très notable. 11 peut donc y avoir de ce 
fait une erreur- assez c o n s i d ~ h h l e ,  et l'on corriprend qu'elle ait 
une répercussion sur  I'élablissernent d u  rapport  azoturique, qui 
se trouve néceçsairelnen t allaissé. 

A i .  Lemaire estime que, s i  I'on doit se servir du  persulfate de 
soude pour le  dosage de  l'azote total de l'uririe, or1 est d l i g é  
d'essayer le sel qu'on eniploie et  de faire, s'il y a lieu, une cor- 
rection appropriée. 

Nouwelle métliode r l s  dosage de la glycérine. - 
JI .  HÉYS (Comptes rendus dcllAcndénzie des sciences du 4 juillet 1!110). 
- Il est difficile d'olitenir des ri:siilt:it,ç concorilants lorsqii'nn 
dose la glycérine d a n s  les vins, n ~ i i m e  si I'on suit la i r i h e  
niéthode. 011 reconiniande, pour irisoluliiliser les acides ct les 
sucres, d'ajouter au viri de la chaux ou de  la haryte, riikis sans 
en iiidiqucr 1:i quant i t6;  o r ,  un  excès peut s 'unir ü la glycerine 
et en retenir une portion  dus ou moins considérable. 11 suffit 
d'un e x c h  d e  Ogr.03 de  h r g t e  pour entraîner une perte tr6s 
sensilde de glycérine. . 4 ~ e c  In haryte. il peut se produire des 
erreurs plus considérables encore, en plus  nu eri moins, lorsque 
1:i qiiaritité d e  sucre ù irisolubiliser dépasse 810 gr.  Il est donc trbs 
utile de n'ciriployer que 1;i quantité de  chaux  ou d e  bar) te juste 
nécessaire. 

Voici le niode opérat,oire qii'indique M .  Ilégs : on prend 5 0  cc.  
de vin, o u  stwlr!rnent 79 cc. si le dejirii du vin est inférieur k 5 0 ;  

on neutralise ce vin avec la Iiaryte, e t  I'on concentre dans une  
capsule de porcelaine jusqu'à consistarice sirupeuse, niais en 
ayant  soin de  ne pas  dépasser la terriperature de  700; on ajoute 
du  sahle, afin de  bien diviser le sirop, et I'on traite par l'acétone. 

II. Il6ys choisit ce dissolvant parce qu'il clissout facilement la 
glyc6rine et qu'il dissout difficilcrrienl les sucres et Iesautrcs sub- 
stances éIrangi.res, et aussi parce qu'il es1 Lr,ès voli~til. 

Pour  l'exlr,ic,tion, JI. Beys chautre au bniri-niarie, au-dessous 
de  SEn, le contenu de 1 : ~  capsule avec 40 30 cc. d'acitone ; il filtre 
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aprks refroidissement ; il &pète l'opération plusieurs fois, d e  
manière à avoir  au  moins 200 cc. de  filtratum ; il prend deux par -  
ties aliquotes de ce filtratum, qu'il h a p o r e ,  sans aller jusqu'ü 
l'ébullition ; dans  l 'un des résidus, il dose les sucres avec la  
liqueur de Fehling; l 'autre est dissous daris 5 fois son poids 
d'eau, puis additionne de  baryte  pulvérisEe [Ba (011)~j e n  quan- 
tité égale a u x  4.15 du  sucre interverti contenu dans  le résidu. 
II a fixé cette proportion de  baryte après de nombreuses expé- 
riences faites s u r  des moûts e t  des vins d e  divers cépages grecs ; 
i l  faut hidernrnent. essayer les vins  des aiit.res p y S ,  mais il est, 
probable que ces essais donneraient des  résultats 2 peu près  
semblables. 

Apr&s un contact d 'une derrii-heure, durant  laquelle M .  Béys 
agite le  niélange, il ajoute u n  peu de sable, et il extrait  la glycé- 
rine l'aide de l'aektone : il suffit de chauffer 4 fois avec 13 cc. 
d'aci.tonc, sans atteindre l'ébullition; il filtre, et il évapore h une 
terripérature irifkrieuie à 36" ; il sèche à l'étuve cliauffée à GO-Gso, 
et il pèse avec les précautions ordinaires. 

Si -le vin contient moins d e  5 p. 100 de sucre, la première 
extraction est inutile ; on mélange directement le résidu de  
l'évaporation de  50 cc. de vin,  préalahlenient rieutralisé, à la 
quantitb de liaryte nécessaire, puis on continue comme prbcti- 
deminent. 

La glyckrine obtenue contient environ 5 niilligr. de nintières 
étrangéres, qui  coinpensent la perte par  évaporation. 

JI. Hdys s contrôk cette incithode sur  des mélanges synthéti- 
ques d m s  lesqiiels il a ret,rouvt': In quiint.it.iS de glyr.éririe qu'ils 
coiitenaient. 

C a ~ ~ e t ( . r ï s a t l o n  de I'urol~illne par les ~ c l s  de 
zinc. - Ji. WEfTZ (Joiwnal de phai-nzacie et dv chimie d u  ior juin 
1910). - Jaffe a proposé de car;icttSriser I'iirohiline p a r  la fiuo- 
ïescence verte qu'elle donne en prkserice de  certains sels de zinc ; 
on s'adressa d'ahord au  chlorure de zinc arniiioni;ical; plus tard, 
M. Denig6s fit r e r n q u e r  qu'avec le sulfate de zinc on ohtient la 
r n h e  fluorescence ; enfin, on utilisa l'acétate de zinc. qui donne 
de lions rtisii1t;it.s; MJI. 1lom:~n et. I)elluc einp1oit:rit une solution 
alci?olique de  ce sel au millièriie; RI. Schlesinger prend un eucks 
de ce scl, ce qui préserite l'avantage tl'kliininer de l'urine exanii- 
née une grande partie de ses pigiiients autres que I'iirobiline el 
periiiet airisi d'optircr sans déi'iicotion pr6aliilile. JI  opérc de  la 
rn;mii:i,c suivanle : il pr lpare un riiélnnge d'acétate de zinc: avec 
10 fois son poids d'alcool ahsolu, et il ajoute à un  voliirrie donné 
d'urine u n  m$rrie roluine de ce inélange ; i l  filtre e t  il observe le 
liquiilr: filti-6 sur  un fond n o i r :  la fluorescence caract6ristique 
?e ~nanifestc si l 'urine contenait d e  I'iirobiline. 

On dhcèle ainsi I'urobiline déjk formée; pour déceler l'urolii 
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line totale (urobiline priforrnie + c.'lroinoqi.ne), il suffit d'ajouter 
l'urine quelques gouttes de solution iodo-iodurée de Gram avant . - 

l'expérience. 
M. Wcitz, dans  ses essais, a adopté le p i ~ c 6 d é  dc. M.  Schle- 

singer, qu'il a légèrement modifié ; i l  Iiii a paru inutile de pré- 
parer & l 'avance u n  mélange alcoolique au dixième; d'autre p u t ,  
il a augrnenté la proportion d'acktate de zinc, dnns le hut d'en 
avoir un excès non disi;ous, qui rend la filtration plus rapide ; 
enfiri, ail lieu d'alcool ahsolii, il s'est servi d'alcool h. 95O. Voici, 
d'ailleurs, comment i l  prockde : il prend dans un  verre ?i pied 
20cc.  d'urine, dans l a c p l l e  il projette 4 g r .  d'acétate de ziric 
pulvérisé ; il agite, e t  il ajoute 20 cc. d'alcool à 93" il agite rie 
nouveau;  i l  laisse e n  cont:ict pendant urie heure ou deux, et i l  
filtre (ce rontact prolong6 n'est. pas indisperis;ible ; si l'urine 
contient une proportion notül~le d'urohilirie, on olitient la fluo- 
rescence en filtrant iiiim6di;itrrnent) 

Le vnlérinnnte de zinc, employti dans les niènies conditions, a 
rlonriP h M. Weitz des résu1t:its identiques. Comme avec l'acétate 
de zinc, Io fliinresr.ence se conserve t r i s  Innçtc:inps, qiielquefois 
pendant u n  riiois, h condition d'éviter l'oxydation par  l'air et la 
luriiihre. 

I~ ' l~~drocavbonn te ,  ohtrnu pur doulile décornposition, lavé et 
dcssCchi: ;t liasse terripértiture, donne aussi la fluorescence verte, 
mais rrioiris d'iiiterisité. 

Quant nu l m t d e  de riric. M. Weitz a constat6 qu'il est indispen- 
sable d'aJouter a u  r r i t l a n ~ e ,  avan t  de filtrer, de  2 h 4 gouttes 
d'nriiirioniaque pour les qimntités ci-dessus indiquées ; on nblient 
ainpi une rbaction aussi nette qii'avec 1';tcétate ou le valérianate 
dc zinc, 11ii1is i l  falit cki11~r un I:XC(:S (l'iirnn~oriia(~iie, qui ~iuiriiit 
B la réaction. 

JI. '1Veits a recherché si les sels de ziric de5 acides forts con- 
duirniciit a u x  rnhncs résiilt;its ; i l  a ~ss11yF1 le chlorure et le 
sulfate rlc zinc, iiiais ces réactifs, trop énergiq~ies ,  ont été d'un 
emploi inoiris fii(:ile. I,cii~i.s scilut,ioris sont ~i l i is  iicides celles 
des sels ~ acide arganique;  on peut toutefois les utiliser si l'on 
prend In prkcaiition d ' iLj0~1t~r  h ces solulions de  l'almnoniaque 
dilutk a u  Lirrs ~ I I S ~ I I ' ~  neutrnlitC ;ihsolue. On prkpare ainsi des 
susperisioni selon la forrilule suivante : 

Sulfate ou chlorure de zinc . . . . 45 gr ,  
.\mmoninque au tiers, environ . . . 80 cc. 
Eau distillée q .  S .  pour faire . . . . 100 cc. 

Ces siisprinsions rmf'errnent, dnns le cas d ~ i  sulfate, u i i  prkci- 
pilé d'os'tle de zinc hydrati;, et, clans le  cils du ch1orui;e. iiri 

in6lange ci'oxyclilorure e t  de  sous-sels. 
Eii r r i C l n n p n t  20 cc. d'urine avec 10 CI:. d e  l'un ou l'autre de 

ces réactifs et O c c .  d'alcool Ii 95" ,ri observe presque iininktlia- 
tenient la fluorescence verte, iipri's agitation et filtration. Toute- 
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fois, si In réaction seriilile plus riipide, elle est certainement rrioins 
sensiblc, ct Ic dichroïsiiie est iiioins persistant, cc qui ri:siiltc 
vraiseni1il:il~leinenl d'unr: osyd:ition de I'urobiline par le rétictif. 

II est hien eiitcridu que, 11:ins tous les cas ci-dessus énuiriGrés, 
on ne retrouve que l'orobilirie préforiiiée et que I'urobiline lotale 
ne peut étrr décelée qu'en oxydarit le chroiiiogi:rie eii :rjoutant 
k l'urine 1 13 p. 100 de liqueur de Gram ou d'une solution de  
persiilfa1.e de sniid e au r,eritii>me. 

Les piginents étrangers (pigments biliaires, sang,  indoxyle) ne 
semblent pas nuire k la réaction ; cliiique Sois que JI. M;eitz a 
trouv6 ces pigments associés à I'urobiline, il n pu cnriictéiiser 
nettement les uns et  les autres .  

Les pigments biliaires ont  donné la r é x t i o n  de Giiielin, ainsi 
quc la teinte verte ptir 1(: chlorure de I x ~ r y u m  et l'alcool clilor- 
kigdriquc(proci:dB Giiriiliert). 

Le sang est reconnu fncilrrrienl au spectroscope ou par  la 
réaction de Neyer L la phénolpthaline ou p a r  celle de Seich- 
riiann (crii;t:~ux d'hémine). 

Enfin, l'iridoxyle a pu ètre s6p:irk de l'urobiline cri précipitint 
cr:lle-ci par  Ir .  ~ ~ i i ~ - i ~ i : i ' l i i t , ~ .  de  plcimti; par rlrs 1av;igr.s réitérés, 
l'iridoxyle est éliiniri6 et peut étrr: ciiractikisé dans les premihres 
portioris du filtratuin. 1.e p i k i p i t é  ploiril)ir~iie, Iiivé k l'eau dis- 
tillée et ilessc'ché à une douce chaleur, est repris par  l'alcool k 
9 0 ~  additionné de 3 p. 100 en voluiiie d'acide siilihi-iqui: pur  ; 
aprka ce ti-aitemerit, on a un liqiiide alcoolique jaun i t rc ,  qui,  
ncutriilisé par 17arrinioni:ique a u  tiers, doririe la fluorescence 
cüractbrislique. 

Si l'on eiiiploie I'acétntc, le valérianate ou le lactate de zinc, on 
peut retrouver I'urobiline dans des urines où le spectroscope cli- 
nique à vision direcle n'en montre pas et oii il aviiit 616 iinpos- 
sible dc, In dtlceler h l'aide du  procédé hieri connu qui consiste à 
déféquer I'uririe piir le sulfiile rriercurique, agiter avec le chlo- 
i.ofoi*iiic et i~ +jouter de I'iic6tatc de  zinc;  il est,  d'ailleurs, Sort 
possible, coriirne le  pense AI. Florence, que le sulfate niercuriquc 
ciintrihue h enlever une  portion riotable d'urobiline. 

Avec son procédé, 31. VITeitz a pu carnct6riser nettement I'iiro- 
biline dans des urines qui n'étaient pas frnîchcs ; pendant  
20 jours consér:utifs, il l'a retrouvée dans une rri6rile urine, qui 
n'en rc~nferrnait pouitarit pas de not,nbles proportions et qui était 
conservée en vase clos k I'oLiçciiritC: sans a u t r e  p récau t~on ,  niais 
dont l'acidité naturelle s'était maintenue. 

A n a l y s e  d e s  niiels artificiels. - A [ .  fiICTTEL,Err (Auria- 
I r s  d e s  folsi/icutioi,s de mai 1910). - Le miel naturel est constitué 
par un rnélarige contenant de l'eau e t  d u  sucre interverti (formé 
de glucose el d e  lévulose, ce dernier se lrouvantsouvcnt en quari- 
tité lég6rernent préclorniriante). 11 contient fréquemment 'du sac- 
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charose, rnais h faible dose. Il rcnfcrme en m&me temps des 
grains  de pollen et quelquefois des traces de  cire, des dEbris 
d'abeilles et des matières niinèrales. La dextrine s'y rencontre 
fréquemment. 

L'analyse de ce produit cornprend donc nécessairement un 
examen polürirriétrique et un exainen microsc,opique. 

II est une fraude qui Cichappe ces deux examens : c'est l'ad- 
dition de sucre interverti artificiel au  miel naturel ; dans ce cas, 
le  microscope rév&le la présence des grains de pollen, e t  le pola- 
rirriètre montre qu'il n'y a ni ~ l u c o s e ,  ni saccharose en exces, et 

CI ion. pourtant le miel a bté l'objet d 'une  falsilic. t '  
II est cependant un  cas où l'addition de sucre interverti artifi- 

ciel peut étre décelée : c'est lorsque cc sucre interverti a été 
obtenu k l 'aide d'un acide avecélévation de la Lerripérüture. Daris 
ces conditions, le lévulose, surtout,  éprouve une décorriposition 
partielle, et,  en se déshydratant,  il donne naissance ii un dérivé 
du furfurol, le /-oxy-8-riiéthylfurfurol, qui donrie, niênie k très 
faible dose, une coloration rouge-cerise avec une solution de 
r6sorc:ine dans fICl coricerilrt;,. 

Cette rkaction a i i té  appliquée pour la première fois & I'exarrien 
des miels par  le chirriisk allemand Pietie, et on la désigne sou- 
vent sous le  norn de vinclion de  Fwhe. Le r6;tctif qu'on criiploie 
est préparé en d i ss~ lv i ln t  I gr .  de  résorcine dans 100 gr .  d'llC1 
( D  = 1,19). Pour 1'ess;ii. ori prend 1 0 g .  d e  iriirl, qu'on rlissoiit 
dans son poids d'eau ; on épuise cette solution par  10cc. d'éther; 
or1 filtre; on évapore lcntemcnt et la température ordinaire la 
liqueur ét,hérée dans une c:ipsule de porcelainc ; on laisse tomber 
s u r  le résidu de I'kvaporation 1 ou 2 gouttes de réactif résorcine- 
IICI. Si le miel examiné contient du suc,re intcrverti obtenii par 
voie chiriiique, il se produit irriinédiaterrient une cokoration rouge- 
orarigi. qui passe rapidenierit a u  ruuge-cerise, s'il y a présence 
du  d h v è  du  furfurol. Lorsque ce dérivé est ahoridant, on peut 
r i i h e  obtenir u n  précipité rouge. 

La rkaction ne doit étre consid6rRe coirirrie positive que si 
la réaction est rougc-cerise ; uric coloratifin jiiunc-orang6 nc 
prouverait rieii, cor on peut l'obtenir avec un miel naturel sur- 
chaiiffls. 

L)aris les cas doutcux, on peut essajer  une réaction b;&e sur 
I'erriploi de l'acétate d'aniline et préconisée par  les Aniilricains, 
ou encore la réaction de  Ley, fort répandlie en illlernagne. L'ana- 
lyse des cenclres et  le dosage de l'acidité peuvent kgalenient don- 
ner d'utiles inclications. 

Dosage d o  Iirmiie tlnnn le caniphrn monrhroiiié. 
- \I l l .  .\KLll(a et LE1~;LIEIt (Soci?'ti de phtrrnîczcie de Pavis, s6anr:e 
du  lerjuiri 1910). -- Ce procédé est basé s u r  une rdaction obser- 
vée par JI. Schifl', qui  a coristaté qu'en mettant une solution de 
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camphre monobromé dans le toliiène en contact avec le sodium, 
il se fornie u n  précipité constituk par  un  riiélarige de wii lphre 
çodk et de  bromure de sodium Voici cornrnerit 1131 André et Leu- 
lier proposerit d'opérer : on introduit, d m s  u n  matras de  123 cc., 
Ogr.30 de carnphre rrioriobroiriK avec 10 cc. de tolukrie; on ;ijuiile 
I gr. environ de sodium, et l 'on chauf'fe d u r m t  une heure a u  
rkfrigérant à reflux ; a p r k  refroidissement, on ajoute 30 cc. d'eau, 
afin d e  détruire l'excès de  sod ium;  on acidifie fortenient p a r  
Az0311, et  l'on verse dans le rnnlras 25 cc. de solutiori décinor- 
male de riit,r;~te d 'argent ;  or1 titre (:risuit,t: llf:x(:/:s (11: nitrate 
d'argent k l 'aide d'une solution décinoriiiale de sulfocyanure rie 
potassiuin en présence de l'alun de  fcr.  Le toluéne ne $ne niil- 
lernent l'apparition de la teinte rose. 

Reaherehe d e  I'alcaol dénatore  driis  la telintore 
d'iode. - hl. LIENIGES (L>u/le1tn de In Poczite' de pharmacie de  
Bordrnux d'avril 1920). - AI. Denises iridique le rnojen suivarit 
comnie permettant de déceler la prisence de  faibles proportions 
(jiisqu'k Zp.200) d'alcool dbnatiir6 dans la t e i n t i i r ~  d'iode. 

On prend, dans un fort tubc à ess:~is de 18 à 20 ceritim. de lon- 
guenr et ayant  un dian1i.tr.e de 35 rriilliin. environ, IO cc. de l a  
teinture h essayer, à 1:iquelle on ;ijoiite goutte à soul te ,  jusqu'à 
décolori~tion, e t  en agitant consti~inrnent, une solutiop aqueuse 
d'hyposulfite de sourje à parties égales ; on boud ie  le tnbe avec 
un bouchon dans lequel passe un tube de verre recourbé deux 
fois; on a airisi u n  pet i tapparei l  distillatoire, dont la branche 
ascendante sert de ddflegniateur et  permet la séparation des por- 
tions les plus volatiles (alcool méthylique! acétorie) on chaufre 
avec une-flanirrie trks faible, de maniire  2 avoir une ébullition 
tranquille, qu'on peut d'ailleurs r6gul;iriser ii l 'aide d c  quelques 
graiiris cl(: pierre pouce ; ori iec:ueille dans  un tube à essai 2 cc. de 
distillatiim, avec lesquels on fait les essais suivants : 

1lccli~i.che dl: l'alcool méthyliqzce. - On prend dans un  tube 
O cc.2 de ce distillatuiri, auquel on  ajoute 3 cc. de  solution de per- 
niangmate de pot;issiuin ü. lp.100 et Occ. 2 de S041iL p u r ;  on 
agi te;  aprüs uzi repos de 2 à 3 rniriutes, on ajoute 2 cc. d'une 
solution d'acide oxalique 5 II p. 100 ; on agite, et, lorsque le 
n~élarige a pris une couleur madère, on ajoute 2 cc. de SO'I12 pur ,  
et l'on agite. Le liquide s e  décolore irrirnédiatement; on ajoute 
alors d a n s  le tube 5 cc. de  bisulfite de rosûnilioe, et, au  b o i t  de 
quelques rriiriules, on voit s e  produire une coloration violette 
assez intense si In teinture contenait une assez forte proportion . . 

d'alcool dénaturé ; la coloration est nioins prononcke si In dose 
d'alcool dénaturé était faible. 

Recherche de I'ucitone. - Pour  rechercher l'acétone. on nrend 
1 cc. du distillaturn ci-dessus obtenu, auquel on ajoute i cc. ; 'eau, 
2 gouttes d'une solution de  nitro-prussiate de soude à 5p.100 et 
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2 gouttes de  lessive des savoririiers ; on agite, puis ori verse dans 
le  tube 5 à 6 gouttes d'acide acktique, et l'on agite. Une colora- 
tion rouge-pourpre pour les concentrations élevées, rosée pour 
les minimes doses d'acétone, indique la présence de l'acétone. 

Cnnse d'erreur ~ N I I P ~  IN reclierebe den pcptonrs 
urinaires. - JI. 1)E;XIGES (Bullelin de Iri Soctete d~ yhnmnçie  
de 1301-deaux de mars  1910). - JI. llenigès a eu l'occasion d'era- 
miner  une ur inequi ,  avec le réactif de l'anret, donnait un louche 
très accentué, disparaissurit. à chaud e l  r6irpp;irüissant par  refroi- 
dissement ; cette ur ine donn;iit, avec la liqueur de Fehling, la 
réaction rose-violaci: du  biiirct. On etait donc tente de conclure à 
la présence de peptones dans l 'urine exarninéc, mais il fallut y 
renoncer lorsqu'on constat,a que cette ur ine se colorait en rouge 
a u  contact des alcalis. ce qui  ne se produit pas  avec les pep- 
tones. O n  du t  alors attribuer à I'alcalinit6 de la liqueur deFehling 
l a  coloration primitivernen 1 ohervée .  

M .  Uenigès pensa alors que cette coloration pouvait être due 
à la santonirie, ce que confirmkrent l a  rt5action barytique etl'exa- 
nien spectroscopique. Etant  donné que,  depuis quelque temps, 
on  prescrit la santonine dans  le traitement d o  diabéte, on doit 
penser ce mbdicariient e t  ne piis conclure k la pr6serice de 
peptones avan t  d'avoir alcalinise I'iirine i:t a w r i t  de recourir 
a u x  réactions sp6ciales et à. la spectroscopie pour  caractériser la 
santoriine . 

I,e chromogérie d e  lasantonine n'est pas  le seul qu'on soit sus- 
ceptible de rencontrer dans l'urine et  q u i  dorine avec la liqiicur 
cupropot;issiqiie la réaction du biuret;  les iiiSriies causes d'erreur 
s e  retrouvent lorsque le nialade a. absorhé d e  l'acide chrysopha- 
nique ou d e  la phénolp1it;tlbine. 

Pour  en revenir l'urine exarnin6e p a r  M. ncnigès, il fallait 
expliquer le trouble qu i  se produisait e n  pdsence  du r é x t i f  de 
l 'anret ; i l  fallait nCcessairernerit croire a 1;i prFsence d'un alca- 
loïde ; les réactions spi:ciales, entre autres l a  fluorescence, pernii-' 
rerit de coristater que la réaction en question était (lue la 
quinine ; 1'r:nquCle faite appri t  que le iiialade avait pris 30 cen- 
t igr .  de quinine quelques heures avant l'émissiûri de l'urine exa- 
inin&. 

Conipnraimmn des résultats que donneut la eata- 
laniiiii?trie et IF dosage d e  I'aeicliti? rimis le eonlrùle 
de la îi-ciiclieur des laits. - M. SAl11'1IOL ( J o w n a l d e  pknr- 
nzacie el  iic chimie d u  I G  avril 1'310). - Soshlet  a rnontré que Je 
lait ne subit la feriimitation lactique q u ' a p r h  une période d'in- 
c u h t i o n  durant  laquelle les germes lactiques se développent 
plus  on moins rapid(:iiic:rit,, suivant In ternph-ahre;  ce n'est q u ' ü u  
hout de 8 heures h 350, 38 heures k 2 Ï 0 3 ,  70 heures à 10' que la 
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décoinposition du lactose est assez avancée pour être facilement 
décelée par  le dosage de I'acidit,é. 

La catalasimétrie, h ; d e  s u r  la décomposition de  l'eau oxygé-. 
nke par  les hacilles lactiqiies, permet de  suivre, d6s le dEhut d e  
la traite, la containination lactique, grâce à l a  catalase que ces 
hacilles sécrPtent. 

Le tableau suivant,  dans lequel sont consignés les résultats 
des essais pratiqubs s u r  trois laits de vaches rlifférerites, iriontre 
que la période d'incubation de  Soshlet existe bien et  que, pendant 
cette période, les geriiies prolifèrcnt, mais sans déconiposer le  
lactose ; cette dCcorriposition ne commence qu'entre la 42e et la 
66e  heure. On constate la rnêrne p r o p s s i o n  dans l i t  m:trchc d e  
I'acidil6. Quant au  pouvoir c;ilaIyt.ique, il augmente progressi- 
vement; au bout de la 4 2  heure,  il est visihlement plus 6levé 
qu'au déhut de  la traite, 1';iciditG étant restée invariable. 

A . n c 
-1-- 

Acidité 1 ) é g u ~ e m r n t  h i d i t 8  Degagement Acidité U é g a ~ e m e n t  
d ' i i iygPn~ d'axvgi.ne d'oxyglne 

- - - - - - 

112 heure n p r k  l a  traite 1 .80  Occ.23 1.80 Occ.2 j .89 Occ 3 
I R  heurps - i . 80  0 - 4  1.80 0 - 5  1.89 0 - 8  
42 - - 1.80 1 - 7  1.80 1-6 1.89 1-6 
66 - - 2.23 5 - 8  2 . 2 5  3 - 6  2.3L :I-8 
i Z  - - 2.fi l  7 -  i ?.61 4-9 2 70 4-9 

Les chiffres portiis dans le tableau pr6cédent sont beaucoup 
plus faibles que ceux ohtenus dans les expériences rclatées dans  
l'article pul~l ib antérieureriient par 11. Sarthou (voir. Arrnales de 
chimie rr~inl,ytique, p .  143) ; cela tient à ce que ses nouvelles expé- 
riences ont kt6 faites S une tempkrature plus hasse que  les pre- 
mikres (10 à t h 0 ) ,  e t  h ce que les échantillons de lait ont été 
recueillis presque aseptiqueirient, ce qui  n'a lieu que très rare-  
inent dans  la pratique de  la laiterie. 

L a  température, e n  effet, joue un rôle important dans le déve- 
loppement des gerrnes; d'autre part ,  les germes lactiques qu 'on 
trouve dari5 les Btables sont autrement vivaces que ceux qui  
existent dans  1'atmoephi:re d'un laboratoire. Cette difYérence 
rspliquc que,  42 lieures après le prélkverrient des  éclii~ntillons, 
k pouvoir cat;ilytique, fonction des gerrnes I:ictiqiies, soit aussi  
fiiible et que  le lait n'atteigne sa limite de  coriservatiori q u e  
- <  rL heures aprhs ln traite. 

RI. Sarthou a fûil encore d'autres cxpbriences à. une  t~wipbrn-  
ture coriiprise enlrr. 10 et 1 4 0 ,  c'est-i-dire rie dépassant pas celle 
de  ses dernières espkriences; il a fait ses essais sur  le lait des  
rii&ines vaches, niais sans  observer les mFnies prticautioris asep- 
tiqiics. II a alors constat6 des difli\rencc:s mnsitl(irab1es clans le 
dégagement d'oxgçène produit par  les éclisntillons examinés. 
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C'est ainsi que tel lait, qui supportait  l'épreuve de  l'ébullition, 
dCgnaeait 41 cc. d'oxigènc, tandis que tel autre ,  qui tournait h 
l ' ibullitio~i e l  qui  avait,  pa r  coriséquerit, dépassé la limite de cori- 
serration, n'en dégageait que 5 cc. Ces écarts sont dus  ;Z la race 
du bacille lactique enserricncée, les bacilles des Ctahles jouissant 
d'une activité plus considérable que ceux contenus dans 1';rtrno- 
sphère des laboratoires, cette activité étant même susceptible de 
varier cl'urie étable à l 'autre. 

Essai de la teinture d'iotle. - BI. DEPVIGSES (Journal 
di! p h r n ~ c i r !  et dr chimie di1 1'' jiiin 1010). - 11 p s t  indispensable 
de titrer,  dans la teinture d'iotle, non pas seulement l'iode libre, 
mais aussi l'iode total. A cet effet, JI Desvignes prend IOgr. de 
teinture, renfermant par  conséquent 2 gr. d'iode: il l'additionne 
d'une solution alcoolique de  pottisse ~ u s q u ' à  d'écoloi~~ CI t '  ion com- 
plbte; il iIvaporc: a siccitk nu hain-rniirie la soliilion obtenue ; 
après évnporiition, il iricirii:re et tr:insforrrie ainsi en iodure de 
potassiuiii tous les conipos6s iodés que pouvait contenir la tein. 
t i ire; il redissout le produit de  l'incinération dans  10 g r  d'eau, 
et il dose l'iode de  l'iodure sur  une partie de cette solu&n en se 
servant  du procédk de Personne. , 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGÈRES 

Dosnge et séparation derr métaor alcalino-terreux. 
- JIJ1. P. 1)I:TOIT et 1'. JIOJOIS (Joum. of Socie/yof  chem. I nd . ,  
2920, p .  4IiG). Le cnlciuin peut ètre dos6 sous forme d'oxalale 
d. ,inb .. les solutions neutres ou très f ~ i h l e m e n t  acides, en présence 

de  3 voliiiiies d';il(:ool. Le strontiuin peul étre dosé corilme chro- 
riiatr:, pa r  addition d'un iigal voluriie d'alcool ; cornine sulfate par 
additiori de 1.5 h 7 volurries d';ilcool , corrirrie osalate en présence 
de  l'acide acétique et de l'alcool. 

Le baryum peul être dos6 cornrne sulfate d a n s  les solutions 
lé$rerrierit acides ; coiiiriie chromate, p a r  adrlition d'un Cgal 
volurrie d'alcool ; corniuc fluosilicate, avec le fluosilicate dc cui- 
vrc, en p14sericc de 1 voliiriie i1';dcool. 

On cinploie coiiiriie réaclifs les sels de lit,hiuiii, qui sont titris 
par  un  dosogc prkalable i l 'aide d u  cliloriire de barguiiî titré. 

Pour  la  sépaxation des trois eléments, une  partie aliquote de 
la solution est titrée avec le sulfate de lithiuiii, en présence de 
2 vo1uiric.s d'alcool; ori prkcipitcniiisi les siilfates des trois niktaiix. 
[!rie autre  portiori est alors titrée par le chromate de  lithiuri~, en 
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présence de  4 volume d'alcool ; on précipite airisi le iriélnnse des 
chromates de harynrn et  de çtrontiiini. Finalement le baryum, 
dans une troisième portion, est pr6cipité sous forme de  fluosiii- 
cate. 

I)oscipe rapide du ploin11. - M. .T . -F. SACHE11 (Zeits. f. 
nngew. Cherni*, 1910, p 220). - L'auteur a simplifié la mkthode 
d'Alexander au  rriolyhd:ite(titragecn liqueur acktique chiiudeavec 
la liqueur ile molylsdate d'airiirioniaque, e n  se servant  de  tannin 
comme indicateur). On dissout le produit à essayer dans  AsOVlI ; 
onprécipitc: le plomb par un  e x c h  d'nmrnoriiaque et on laisse 
reposer pendant quelques minutes a u  bain-marie ; on acidifie avec 
l'acide acélique, et I'on titre la solution chaude avec le rnoljbd;tte 
d'ammoniaque juçqu'à ce qu'iine goutte donne une coloration 
,jaune avec la solution de t;irinin 3 p. 100 ; on établit d'une façon 
analogue le t i t redu rnolybdxte e n  opérant s u r  du nitrate d e  plomb 
pur. Dans tous les cas, il faut  tenir compte de ce que l'eau exige 
u n  certain voluine d e  rnolylidale, variable avec le volume s u r  

(Zeits. f .  angeic. C'hernie, 1'31 0 ,  p. 4-18>. - Lorsqu'on fait agir de 
I 'hyt l roghe ;ml.iriioriih siir du papier au  clilorure ~iiercuriqiie, il 
ne se produit aucune co1or:ition pour les teneurs infkrieures k 
70 n i i l i ig .  1.3 coloration apparait pitr traitenieiit h 1'i~iniiioninque 
et est proportionnelle h In quantith d'antimoine. I'oiir faire l e .  
dosase, or1 dégage I 'hydrogtnc antirnonié par le zinc e t  IICl ; on 
élimine p r  du  papier à l'acCt.nti? d e  plniiih 1 1 5  qui p o ~ ~ r r a i t  
exister, et I'on fait passer le gaz s u r  une bande de papier a u  
chlorure merciirique. Celle-ci est tr développée » dans d e  I'itni- 

- - 

moninque normale, et I'on détermine la quantité d'aiiinlo- 
niaque corr~esponilante p a r  corriparnison avec des bandes 
ohteniics p a r  des qii:tntités connues d e  ce corps. La limite prn- 
tique de sensibilité est d c  1 niilligr., e t  In limite sbsolue est d c  
112 milligr de trioxyde d'antimoine. 

14;. S. . 

Iteeherclie de l'acide tlnarlipdriqaic cm pr6scncc de 
flooruren. - JI .  W .  (:KOYfTEIM (Hiuchrm. Zeits., 1909,  
p. 155, t l ' nprk  Juîwn. o f 'Soc .  of cheln. l t z d u s t ~ ~ ~ ,  I B l O !  p. 85). - 
La solution à étudier est traitée par un  grand excès d'alcool B 9s0,  
piiis p r  une grande qumt i té  d'éther. 

ILS sels de l'acide fliiorhydrit~ue sont ainsi précipités qiinnti- 
1;itivement. perid;int que l'acide Iliiorhytlriqiie lui-rn61iie et la 
plupart des composés o r s a n i q u a  du fliior restent en solution. 
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Le précipité est laissé au  repos pendan134 heures  à froid, puis 
filtré ; le filtratiim est rendu alcalin par l'eau de baryte ou de 
chaux,  et le précipité obtenu est fi1ti.C après un repos de plu- 
sieurs heures, lavé,  c;llciiié et sourriis ù un essai de  gravure de 
verre. 

L'acide lluorhgrlriqiie peut  ainsi etre décelt! daris les solutions 
aqueuses et les jus de fruits n'en coritenant que 2 partie dans 
800.000. 

P. T. 

Dosape rapide du oiiivi-e daus les seoinies. - W. F. 
D.  ALLEh(Enyin. alid. min. J o z ~ r n . ,  2909, p .  1278, tl'apriis Jown. 
o f S o c i e t y  o f  c h e n ~ .  l n d . ,  1910, p. 158). - 5 gr.  de I 'khantillon 
finement pulvkrisé sont attaqués par  200 h 400cc. d'eau houil- 
larite corilenaril ,10 à 13cc. de SO' l l~réa lab le i r ie r i t  dilués ; la 
scorie se dissout, donnant  uri résidu de cuivre riiélallique, math ,  
sulf'ate de plonib, charbon,  etc. ; on dilue à 500 cc., et I'on préci- 
pite le cuivre h I'ébullilion mairilenue pendant  20 minutes par 
1';iliiniiniuin cn feuilles. I,e précipith et  le r6sirlii sont skpnrés, 
lavés et rediss»us daris .4z0"1, et le cuivre es1 tilrÉ daris la solu- 
tion par  dectrolyse. P. 1'. 

Aiiri lyse d e  I'aluiiiiniuiii et d e s e s  alliages. ->Ill. R .  
SELIGJ1.iS et F . - J .  \Y1L1.0Sr~ ( I n s l .  of metuls, d'après Jiitcrn. 
of'Soczety of c k m .  Ind., 1910, p.  217). - S i l i a i m .  - On attaque 
2 gr. dc tournures par  5cc d'Aï,O"ll, iiuxqucls on ajoute successi- 
vemcnt 20 !L 23 cc.  d e  SOi115cl iine cliianliti: siiffisarite d'[ICI : on 
évapore Irrileiiierit jusqu'li f'oirnütibn d e  fortes fumées d'antig- 
driclc sull'urique ; on refroidit ; on dilue ; on fiiit houillir pour 
dissoudre le sulfate cl'aluniiriiiiiii ; le siliciurri et la silice sont fil- 
t r t s ,  lavbs, ciilcin6s et pesés ; pour lesilicium grapliitoïde, on ne 
nict pas cl'A~O~'I1, et l'on prend soin d'ahsorher l'hydroghrie sili- 
cié SiIli q u i  sc d é g x g e  Le réçidii de siliciurri graphitoi'de et de 
silicc cst filtré sur  uii creuset de Gooch, lavé el  séclié lentenient à 
poids cons tmt  ; de la différence eritre le poids trouvé et celui du 
siliciimi total, on déduit le silicium grapliitoïde. 

Ftr. -Le fer est dosé eri 11issolv:int I':iluriiiniurri dans la soude 
caustique, puis le fer dans  SOill+t litrarit au perrnanganate de 
potiissiu iii 

Sodiutn. - Le sodium est dos6 en dissolvant le mbtal dans 
AzOqI avec de pctites quantités d'lICI s'il est n6cesssire ; on éva- 
pore II siccité, et le nitrate d'aluiiiiniurn décornposé donne d e  
I'aluiniiie iiisoluble, en chauff;int i 2300 ; le résidu est port6 & 
I'ébiillition avec de  l'eau ; on filtre; on  lave ; on évapore à. sir- 
citC, et I'on calcine (le nouveau ; le résidu est dissous dans l'eau 
chaud? ; on irjo~ile quelq~ies  gouttes (le c;irbonate d'airirrioriiu~n ; 
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on laisse déposer ; on filtre et I'on évapore le filtratuni dans une 
capsule de pl:ltinc ; le sel de sodiiirn est corirerti eri sulfate ou en 
chloriire, puis pesé. 

Dans les aIli:~ses de cuivre, on dose ce dcriiier par  prkiipita- 
tiori à l'aide de l'hytlrogkiie suIftiré ou par  électrolyse. 

Dans les alliages avec riicl<el et zinc, le nickel est sbparé du  
zinc en dissolviint dans la soude caustique. 

Avec le rn:ignt;siurri, or1 stJpare le f t ~  et I'alurriini~iin à l'état 
d';~cét:ites h:isiques. 

Le titane et  le rriarignrikse sorit dosés colorirrii':triqiierrierit, cl le 
tungstine sous forrrie d'acide t i iny t iquc .  

P. T.  

A n ~ l y s e  tl'elliagcs de titane.  - BIJl. L .  T\"C'EISS et 
H .  KAISER (Zeits. f .  aim.,q. Clm~ie,  1910, p. 3 4 5 ,  d'après Joum. 
of Society o f ' c l ~ m .  ltd., 1!)20, p.  282). - On chaulle au  préala- 
ble une qunnlité pesce de l'nlliirgc dans u n  creuset de  platine 
pour le convertir c?n oxyde, puis on le fait  fondre avec 10 fois 
son poids de I~isulfale dc pot;issiuiri; on fait clit;i':rer avec 
.SOLH2 diliik, et I'on filtre ; le rtJsidu d e  silice avec traees d'acide 
t,itaniqlie est. repris par  11F1 ; dans le filtixtuin le fer peut 6ti.e 
dosé par prtcipitntion k l'aide [le l'hj-drogiine sulfuré eri pr6sence 
de l'acide tartrique. 

I x  fer e t  le tititrie sorit alors cloks eriserrible tliiris une autre  
prise d'essai, pa r  précipitntion directe à l'aide d e  l';iiiiriioiiinque, 
et le titane est ohteriii pa r  difrérerice. 

En p r k e n c e  de I';iluriiiiiiuin, on précipite ençeiiible le fer,  le  
titnrie e t  I'alurriine; on lave le précipité. et on le chauffe pendant 
qiielqiie t.cirnps avec I';ii:itle acciiirpc: il 15 p. ,100 (en volurne) ; 
I'aluiiiine et le fer sont ainsi dissous. 

II est préftfr;tlile ccpendanl; d e  faire îondre les oxydes, après Ui- 
rnination de la silice, avec u n  iriél:ingc de soude el de  horax $ 

parties kgdes  ; ori fait  digkrer le prodiiit foridu avec de I'rau 
froidri pentliint 2/L heures;  le titane et le fer restent dans le 
résidu, et I'aluinine est dosée dans  le filtraturu. 

P .  1'. 

Dosage rapide du olii.omo dans les tueaers su 
clii.oitie-nickel. - 11. K.-11. HASI) . ILL ( ;Mrtnl l .  a d  ckem. 
Ettg., 1'310, p.  17, d'après Joicm. of ASoci~l!i of chem.  I d . ,  1920, 
p. 215 . - On dissout 2 g r .  d'acier di~ris 35cc. d'un réactif com- 
posé d e  3 )Ucc d'iizO"1 (D z 1 , 4 2 ) ,  cle300cr:. de SOCIIL (1 pour 3), 
de 300cc. 1 ail, de 100 cc. d'acide phosphorique à 8511. 200 et de 
l g r . 3  de sulfate n imganeux  ; la solution est diluée avec 25 L 
2Occ. d'cnii cit agitke daiis un hricher peiirlant. qu'or] yn jo i i t ,~  2 gr. 
de bisrriuthate de  sotliuiii ; a u  bout de quelques secondes, on filit 
bouillir vigoureusenient. 
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Le permanganate produit parl'actinn di1 bismiithate de sodium 
est d4composé avec formation de métaphosphate rriimganique 
violet, lequel. à I'Ebullition, transforme le  chrome en acide chro- 
rnique ; l'excès de  métaphosphate rnangmique est détruit par 
une quantité d'I1CI dilue Hl'ébullition pendant  uneminute ;  après 
refroidissement, la solution est diluée ii 300cc. ; on ajoute un 
léger excBs de  sulfatc ferroço-arnrnonique, e t  la solution est 
t i t i& par  le pcrrnanganale de polassiuiri. 1'. T. 

Dosage vnlom&triqne de l'acide nolPu~.lqne. - 
M .  HOLLIGEK (Zeits. f. a n n l y t .  Chemze, 1920, p .  84. d'apres 
Jown. of Socief,q of chem. hid., 1910, p. 435) .  - La solution 
prèsque neutre  des sulfates, ne contenant ni car l~onates ,  ni sels 
de  chaux,  ni agents oxydmts ,  ni de grandes quantités de sels nlca- 
lins, rii lie chlorure d';irrirrioriiuiii, est chauffée ë. l'ébullition, puis 
précipitée par  une  solution acidede chromate de  baryuin ; on fait 
bouillir pendant quelques rriinutes ; on ajoute 1 ou 2 gouttes 
d'une çoliition de chlorure ferrique, suivies par  iin excés d'arri- 
nioniaquc; on chasse cet exct?spnr ébullition ; on filtre et on lave 
à l 'mu chaude ; ou ajoute H U  filtratum refroidi 20 cc. d'IICl et 
20 cc. d'une solut ion d'iodure d e  potassium 10 p. 200 ; on dilue 
à. 40Occ. et on laisse reposer pendant  urie demi-heure, le flacon 
contenant le filtraturn étant feriné ; on titre l'iode libkré par  l'hy- 
posulfite de sodium K/10: dont  I cc. correspond à 3 gr. 269 (le 
d e  S0'+H2. 

La solution de chromate de  baryuin est obtenue en dissolvant 
19gr .  44 de chrom;ite de potassiun1 et  2 4 g r .  44 d e  chlorure de 
haryuni  respectiverntint dans 400 k IiOOcc. d'eau et riiél;~ngeant 
les deux solutions bouillantes ; le chromate d e  haryum précipité 
est Ii~vi. i 1'e;iii ch aiide, puis mis  eri suspt:risiori diiris I'ertu rlaris 
la proportion de Ogr. 05 d e  chromate de  bnryiirri pa r  cc. de solu- 
tion. Pour  l'emploi dans In précipitation du  sulfate, le volume 
nEcessnire d e  ce lirp~ide est dilué à 50cc. et rnblarigé avec 1 cc. 
d'llCI concentré. 

I.es ré~ i i l t , i~ t s  ohteniis sont,  d'nprhs l'auteur;aussi exacts que 
ceux obtenus par  In métliode p o n d h l e .  

P, T. 

Naphtkncite de cobalt, réactif de l'eno oxygénée. 
- 11 K. CIIAiilTSCHKOF ( N ~ r k ' s  Report, 2910, p. 106).  - Le 
naphtc5ri:~te de  ctili;ill est iin r8artif' très sensi hle de l'eau oxvgé- 
d e .  O n  emploie urie solution de  sel dans la benzine ; on im-$- 
gne du  papier à filtrer lilriric avec cette solution ; par dessicca- 
tion, on ohtient u n  papier de coulenr rose, qui  piLSSe au vert olive 
lorsqii'ori le moiiille avec une solution contenmt  sculeinent 

wne .  0,03p.100 (le peroxydri d'hydre,' 
L'ozone est sans actiori sur  ce papier réactif. A .  J I .  
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Uosiige d u  silicioiiii c l i inn ,  les U'eiv-o-sllieiiimn R. liante 
teneur. - JI. Ci .  PI1EUSS(Zeits. f .  mgezc. C h e m i ~ ,  1910, p. 302). 
- L'aiitiiur a opéré s u r  des ferro-siliciiirris ii 2ii-30-75 et Y0 p. 100 
et aussi sur  un carbure de  silicium. Les produits finement p u l -  

nate sodico- tassiq si que et Ogr.5 de peroxyde de sodiuiri pour  
Ogr.5 de rriatière (i analyser ; on peut employer, pour la inérne 
quantité d e  ferro-siliciuiii, 10 gr. d 'hydrate  de  potasse exeriipt d e  
silice el concassé en petits lnorceilux. On peut opkrer dans du 
nickel dans Iris deux cils On chaiifk d'atinrri douwriient le creuset 
pendant 2U minutes, puis forteiiient pendant 3 autres minutes, 
afin d'avoir une bonne fusion ; aprP,s ~d'roidisserrient,  on reprend 
par l'eau chaude, e t ,  lorsque le contenu du crcuset est dissous, 
on acidifie ; ori évapore àsiccité ; I'é\aporation B siccitS doit ktre 
répttbs une seconde fois i o n r  insoluf~iliser totalcinent la silice. 
Les deux attaques fournissent des ri;sult:its coricoidiints, et le 
nickel ii'esl pas altaqué iiihiie apibs un certain teirips. Or1 fait 

:L Ille. ainsi une sérieuse éconoiiiie d e  pl t -  
Pour le ferro-silicium à 10 p. 100, on recoiiiiiiande d'opérer 

cornme suit : 0sr .5  de produit sont attaqués dans u n  becher avec 
2 0 g .  (le chlorate dr, potassium et 1UOcc. d'HC1 concentré ; on 
chauffe peridaiit une hcure au  bain de  sable, puis on i'wapore à 
siccité. 

Ln silice parait pure, mais  les résultats sont toujours t rop 
forts de 0,:) à l , :  p .  100. 11 convient donc de  la refondre avec 
du cnrbon:~te potassico-sodique ou avec de la potasse et d e  ter- 
rni11r:r corrirrie il est indiclut! ci-dessu>. 

E .  S. 

Dowage de lm potasse totale dans le  milioate de 
potasse. - JI .  :i. WE\TrEY (Zeits. f .  niigeu~. C l ~ e m l ~ ,  1910, 
p. 218). - Cette méthode a été recominiindée pour la vériiication 
de la coruposilion d 'un  engrdis vendu sous le nom de h ;~ l i s i l i ç i~ f  
dans le Ilheinland. I gr .  de substance finement broyée est tiilnrc! 
avec Z gr. de  chlorure d'airiirioniu~n p u r  et 3 g r .  de CaC03 p u r  ; 
or1 verse daris uri crcuset en platine, et l'on recouvre avec 3 gr .  de  
C a C O  ; on chauffe sur  une petite flüiiiiiie pour chasser I'aiiiiiio- 
r i i q u e ,  puis  ori calcine pendant Z heure en couvrant le crcuset ; 
aprés  refroidissement, on fait digérer dans I1e:ru jusqu'h désagié- 
gatiori ; on trnnsvase dans un  ballon jaugé k 2OOcc. ; on Sait 
bouillir peridiint la iiiiniites ; on jnu,ge aprés  refroidissemeiit. 
Sur JO cc. de liquide clair, acidifié par  llL1, on précipite In potasse 
par  le chlorure de platine, et l'on terinine coniiiie d'habitude. 

E. S. 

Boalige d e  I'alcalinitç dca hypncliloritcs ea poudre 
ou en ooludioii. - JIJl KENSI<IIY .T.-P. 0R'ïOX (11 W.-J.  
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JONES (Th Andys t ,  2909, p. 327) .  - I,a mkthode usuelle pour le 
dosage de l'alcali libre dans les hypochlorites. I'hypochlorite dc 
soude, par  esernpli:, a é1k décrite en 1891 par  Ulattner ; elle est 
basée s u r  le fait qu'une sen~blable  solution colore la phBnolphta- 
Iéine, et,  lorsqu'on la titre avec une solution titrée de  SOLIIL, la 
couleur dispar:iil, non pas par  l'ex(:& d'acide, mais par  l'action 
d u  chlorc mis  cri libertk et provenant de  la réaction de IICl et de 
l'acide hypocliloreux, lorsq;ic l'excès d'alcali a été neutralisk. Du 
reste, cette réaction peut facilement se confirmer, car si, après la 
décoloration de l'indicateur, on ajoute de l'alcali, la coloration 
n'est plus rétablie. Cette réaction n'est cependant pas cormxte, car, 
en raison d c  In g i m d e  facilité de  dissociütion de l'hypochlorite, 
la destrucl.ion de l'iridiciileura lieu bien avant  la neutralisation 
de l'alcali, et, pa r  conséquent, le dosage de  ce dernier donne un 
résultat trop faible. 

D'un autre côté, I E  procédé de Blattner n'est pas  applicable aux 
hypochlorites secs, comme l'hypochlorite de chaux,  car  il n'est 
pas pssiible dc dissoudre corriplèleirienl celui-ci, à rrioiiis d'erri- 
ployer de très grandes quantitks d'eau,ce qui est u n  autre  incon- 
vénient. 

Les auteurs ont iiiinginé la rriéthotle suivante, qui s'applique 
aussi bien aux hypochloritcs dissousqu'aux hypochlorites solidcs. 
{:ri voluriie coririu de soluliori d'lIC1 N/10 iist placé dans un  tube 
à boules; on y fait couler un  volume donné de la solution (le l 'hy- 
pochlorite il essayer; on fait barbotter dans le tube u n  couranl d'air 
rapide et exempt dc poussi6res ; le tube est soigneuseirient pro- 
tégé contre les rayons solaires. 'Trois qiiarts d 'heure suffisent 
pour  qiie tout. Ir chlorc mis en lilm-té soit. kliriiiné c:ompli:ternenl 
d u  liquide par  le courant d'air ; il est facile de s'en rendre corripte 
en ajoutant au liquide i goutte d'une solution de ~nétkij-lorangeà 
1 p. 200 ; la coloration de ce réactif disparaît  s'il reste encore un 
peu de chlore. lm-squ'on s'est assuré qu ' i l  n'y a plus de chlore, 
on titre I'eacPs d'ar.irle conlenii dans le liquide :iu nioyen d'iine 
solution de carbonate d e  soude N/10. 

Ilans le cas d'un hjpochlori te  sec. comme I'hypochlorite de 
chaux ,  le procédk est identique :i celui qui vient d'être dicrit, 
sauf qu'il est préférable d'introduire I'hgpoclilorite dans I'appn- 
reil avant  l'acide. 

1,'ülcalinité des solulions ou des composés solides est calculée 
suivarit I'Squation suivante . 

Au nioyen d'une liqueur arsériieiise titrée, on déterinine, siir 
une solution de  I'hypochlorite ü essayer, la quantitk d'lIC1 h', I O  
nécessaire pour la dckompoçition du produit.  
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Pour que la méthode puisse donner des rksultats exacts, il faut 
tenir compte de certaines conditions : 

i 0  Il ne faut pas que  le courant d'air entr:iîne d'acide hypo-  
chloreiix ; celui-ci doit &tre dissor,ik entiiirement. par  HC1 ; 

20 Tout le chlore mis en liberté doit étre dégagé à l 'état de  gaz 
et Iion transforirie en RCI ; 

30 IICI ne doit point rkagir sur  les chlorates à la dilution 
employée et & la température ordinaire. 

Pour démontrer l'exactitude de la méthode, les auteurs ont fait 
passer du  chlore dans une solution titrée de soude caustique, et 
les r6siiltats otiteniis ont été les suivants : 

200 cc. de cette solution contenaient 0sr.3476 de SnOtI : 

NaOH trouvé à. l'état de NaCl e t  SaClO . 0,412:; 
- de R'aCIOS . . . . 0.0098 

- - de Ka0H . . . . 0,1247 

Total de NaOtI trouvé . . 0,54.70 
II. C .  

Essai de Sabatier-Senderenm pour clistin,ooer 
entre eax les alcools priinaireu, ~econdalres et 
tel-tiriirew. -- M. G .  B. NEAVE (The Anlilyst, 1909. p. 346). - 
Sabatier et Senderens ont proposé, en 1003, pour distinguer 
m t r e  eux les :tlcools pri tniii~xs, sec:ondair.es et t.erti:iirc:s, d(: faire 
agir ceux-ci s u r  une colonne de cuivre trEs divisé chauffé à 300'. 
1)ans ces conditions, les alcools sont décomposés : les primaires 
donnent de l'hydro@ne et des aldéhydes;  les secondaires, de 
I'hyrlrogEne et des acétones; et les tertiaires, de l'eau e t  des 
hydrocarbures non saturés. 

L'auteur a repris cette étude en employant u n  appareil formé 
d'un tube en verre d u r  de 5 5  k 56 centiiri. de longueur et  de 1 cen-  
tini. de diamétre, contenant une couche de cuivre finement 
divisé de 47 à 48 centirn.'de longueur. Le cuivre a été prépare en 
rkduisant de l'oxyde d e  cuivre pulvérisé dans u n  courant d 'hy-  
drogène sec à 300". Une des extrérnitks du  tubc est rCunie A u n  
tube capillaire recourbé verticalement et portant $ sa partie 
supttrieure, p a r  l'intermédiaire d 'un bouchon de  lic\ge, un  tulie 
de verre de 5 à 6 centirn. de longueur et 1 centim de diamètre, 
formant entririnoir. 1,'aiitre extréinitt. du tube en verre d u r  est 
réunie avec un recipient refroidi par  u n  mélange de glace et  de 
sel rriarin. IJn espace libre d'environ 20 centirn. est ménagé entre 
l'extrémité d u  tube capillaire et la colonne de cuivre, de façon 
que, dans cet espace, l'alcool puisse é t re  vaporisé avan t  d'entrer 
en contact avec le niétal divisé. Pour  rbgiilariser la ternpt'tra- 
ture nécessaire à la réaction, l'auteur a employé un bain d'air 
cylindrique d'environ 50 centim. de longueur et  portant  B sa par-  
tie supérieure deux ouvertures distantes de 25 centirn. et destinées 
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à placer deux thermomètres. Le chauffage de ce cylindre Etnit 
fait avec trois brûleurs Ramsay. 

Lorsque le tube a atteint 1:i température de 300", 2 ou 3 cc. de 
l'alcool à essayer sont versés dnns l'entonnoir surmontant  le tube 
capillaire; l'alcool s'écoule lentement d a n s  le tuhe chaud et se 
vaporise. La vapeur  qui  contient un  peu d'alcool nori altkr.5 se 
condense dans le récipient. A quelques gouttes d u  disti1l:~turri on 
ajoute une solution d e  r o u p m a g e n t a  décolorée p a r  l'acide sul- 
fureux;  si une coloration rouge se produit, cela indique la pré- 
sence d'un aldihyde.  Si aucune coloration rouge n'apparaît,  on 
essaie le  distillntiim sur  une au t re  portion additionnée d'une 
solution contenant 2 gr. de chlorhydrate de semi-carbazide et 
1 gr .  d'acétate de potasse pour 6cc.  d'eau. Cn  précipité blanc se 
forme iirimédi;tterricnt ou après quelque teriips s'il y a de I'acé- 
tone. Finalertient. un  carliure non saturé peut étre reconnu par 
la propriété qu'il possède de décolorer le brome. 

Trente alcools divers provenant de  Iiahlbaurn ont été essayés 
par  ce procédé, dont  l'exactitude a 6tb c:onst:ttOc. Avant leur 
passage sur  la colonne de cuivre, ils ont été reconnus exempts 
d'aldéhydes et d'acétones. 

ALCOOLS I ~ R I M A I H R S .  - il lcool m~thyliqzie.  - Les vapcurs  de 
cet alcool, apr8s leur passage s u r  la colo~irie de cuivre, oril ;té 
recueillies directement dans la solution de rouge-magenta déco- 
lorée par  I'acide sulfiireux. 

Alcool Ethykique. - L'Ecliantillon t5tudié t t a i t  absolu ; il avait 
été distillé au  préalable s u r  la potasse caustique et plusieurs fois 
s u r  du c:alciiirri iri&t;illique. 3111. Stibutier e t  Sendereris ont recorn- 
mandé leur mkthode pour la prdparntion de l':icétaldéhyde. L'au- 
teur  a reconnu qu'on peut  en recueillir environ $0 p. 100 du 
poids de  l'alcool employé. 
- Alcool propylique. 2 ~et te . r i ib thodc  peut 4tre employbe pour la 
prépitratiori de l'iiltléliytl(: corrr:sporitiant. f'ciiir. les ~ l roo l s  bzily- 
ligue, isobutylique, a m y l i q u ~ ~ .  anz!jlique nc t i f ,  hlipl!lliq~~e, octylique, 
cétyliqî~t?. l'alcool était  contenu dans u n e  petite nacelle de porce- 
laine placée dans le tiihe en verre d u r  fermé p a r  un  houchon de 
1ii:ge au lieu et  place du tuhe capillaire Les alcools nllylique, le 
glycol c:t l'alcool ban~yl ique  ont anssi bté  étudiés. 

A L C O O L S  S E C O S D A I N E S .  - Alc«ol isopropylique. - Le produit 
recueilli ne donne pas la réaction des aldéhydes, mais  i l  s e  forme 
un précipité p a r  l'addition rle la solut,icin de seriii-carbazide. 

L'alcool bu tg l iqm secondaire (tnithyléthylcarbinol),  l'alcool nmy- 
liqîre seçoiîdnire (méthy lpro~~ylcarb i  nol), l'alcool anzylique secondnire 
(diéthylcürhinol) ont été étudiés ; ce dernier avait été préparé 
par  la méthode de Grignard et  bouillait à. 118". Enfin l'étude a 
porté aussi s u r  l'alcool hexglique secontlaire (éthylpropylcarbinol) 
houillant vers 130-13Y et  s u r  l'alcool heptgliqtte secondaire (dipro- 
pylcarbinol) bouillant à I5.30. 
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ALCOOLS T E H T ~ A I R E S .  - Alcool but!llique tertznire (triméthyl- 
carbinol). - Le produit de la réaction était  gazeux e t  trnver- 
sait une petite quantité de brome. laquelle se trouvait irnrriédiri- 
tement décolorke. Les alcools égalerrierit kludiés de ce groupe ont 
été les suivants : 

L'alcool amylique tertiaire (diniéthylcarbinol) ; l'alcool hex!jliyuc 
tertiaire (nikthyldiéthylcarbinol) bouillant à 2 2 1 0  ; l'alcool hexyli- 
yue tel-tioil-e (tiirnéthylpropylcarbinol) bouillant h 123O ; l'alcool 
heql iqve tert iniw (dirnbthylisopropylcarbinol) bouillant de 110 à 
1200 ; l'alcool heptylique tertirlire (métliyléthylpropylcarbinol) 
houillarit à 2400 ; l'alcool heptyliyue terliaire (rriéttiyléttiylisoliropyl- 
carbinol); enfin, l'alcool octglique t e r l i n i r ~  (méthyldi~iropglci~rbi-  
nol). , II. C .  

SPparation d'un mklnnge dc qoelqoes aeiderr ali- 
phatiques par l'action de Iu benzine. - 1111. C. h. 
KEAKE e t  PERCIVAL NARRACOTT (The  Annlyst, 1909, p. $36).  

Lasserre a décrit, en 1907, une  rriéthode pour la séparation d e  
l'acide formique et de l'acide acétique d'avec les acides butyri- 
que et va1kriq;e. Cette rriéthode est basée sur  l'extrüction au nio"yeu 
de la benzine d 'une solutiori aqueuse contenant le  rriélange acide. 
L'acide formique e t  l'acide acé!ique restent en solution dans 
l'eau. tandis que leurs hornologiies siipbrieiirs sont kliininés par  
la benzine. 

Dans le b u t  de rechercher si cette méthode est convenable 
pour l'analyse et la skparation des acides cités plus haut ,  les 
auteurs ont vérifié celle-ci e t  en même temps déterminé le rapport  
de partage des acides qui se fait entre l'eau et la benzine. 

Cn volurne conriu de  solution renfermant 2 gr.  d'trcide était 
placé dans u n  entonnoir k séparation avec de la benzine, et le 
mélange était fortement agité pendant cinq minutes ; après u n  
repos suffisant pour  que les deux couches liquides fussent complè- 
teineut séparées, on a déterminé l'acidité de chacune des couches 
d e  liquide. 

ESSAI 1. - Rapport du volume de la solution aqueuse employée 
à celle de la benzine = 1 : 1 

Proportion d'acide 
dans la  couche 

Acides essayés aqueuse = 1 gr. 
- - 

Eau Benzine 
Acide formique . . . . . 1 0,0242 
Acide acétique. . . . . . 1 : 0,0267 
Acide propionique . . . . 1 : 0,1290 
Acide butyrique normal . . 4 : 0,7585 
Acideisobutyrique . . . . 1 : 0,8100 
Acide isovalerique . . . . 1 : 2,7440 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ESSAI I l .  - Rapport d u  volume de la solul ion aqucuse einployke 
& celle de  la benzine = 1 : 10 

Proport ion d'acide 
d a n s  la couc:lie 

Acifle? rsbayds acpeuse = 1 gr. 
- - 

Ean b e n z i n e  
Acide forinique . . . . . 1 : 0,036 
Acideacéliqiic . . . . . 1 : 0: I ' rS  
Acide butyrique normal . . Z : 8.710 
Acide  isohiityrique . . . 1 : 13.010 
Ac ide  isovalerique (1) . . . 1 : 43,820 

ESSAI III. - Rapport du volurne de  la soliition aquwse ernpioyk 
n celui de l a  henzine = 10 : 1 

Proportion d'acide 
dans la couche 

A cides essayés aqucuse - 1 gr. 
- - 

Eau nenzine 
Acide formirlue . . . . . I : 0.U022 
Acideacelique . . . . 1 : 0,002!)7 
Acide biilyrique normal . . 1 . 0,12iO 
A c i d ~  isohutyriqu~ . . . . 4 : 0,11377 
Acide isovallriqile . . . . 1 : 0.5920 

Llans l'essai 1, on peut  voir que l'acide formique ou acétique 
sont  eiivirun ceril fois iiioiris s o l u b l ~ : ~  que l'aride val6riqiit:. Si 
l'on erilploie une plus grande proportion do benzine comme dans 
l'essai II, la skparation (le ces acides est meilleure, mais nr :  peiit pas 
s 'appliquer B la skparatiori des autres acides; lorsque l'eau est en 
excès, coniiric dans l'essai 111, les différences de solul)ilité sont 
s in~i laires ,  niais I'acirlr isor;ili:.riqiie est seuleinent environ 200 fois 
plus solut~le  d a n s  la henzine que l'acide acktiqiic. 

Le rapport  de solühilité de l'acide ac6tique dans l'essai 11 est 
entièrement différent de celui de  l'essai 1 ; ce rapport est (lu reste 
en concordnnce avec les résultats publiés p a r  Ilerz et Fischer, 
qui  ont montré que  celui-ci rlripend de la concentration et  wirie 
d a n s  d e  larges liiiiites (de 0,0274 à 0,i294.) suivant  qu'on emploie 
des volnines égaux de dissolvarils, riiais e n  faisant varier la con- 
centration de la solution acide. 

Les tlétcrininations suivanles ont encore été faites en ernploynnt 
u n  mélange de  deux acides tl;ins chacun des essiiis. La propor- 
tiori de cliiique acide 6tait connue, ainsi q u e  le nonibre de cc. de 
soude normi le  nécessaire k la satiiration coriiplPte. Xprr!s avoir 
agité un voluirie connu du niélange de5 deux acides avec un 
rr16me voliiirie de  berizirie, la couche aqueuse et celle de he~izirie 
étaient toutes deux titrées séparément. 

(1) Le voluirie d e  solution aqiiriise erripioyée ne contenait que Ogr. 4 4 0  
d'acide, celui-ci titant peu solublc dans l'eau. 
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Les résultats ohtenus par  titrage des solutions benzéniques ont 
t t é  les suiv:mts : 

1" Acide fornique et acide i s o u a l k r i q z r e .  - La couchc de Iien- 
zine exige 3ci:. de  NaOH ; le riorribre (11: (:(:. esighs, ciil(:ulC 
d'après le r:ipport de par tase ,  était de 3cc.3. 

20 Acide n c é t i y u e  e t  acide i s o c a l è t - i y ~ r r .  - l,a couche de ben- 
zine e x i g e 3 c c . 3  de SaOll .  Le iioinbre de cc. esi$s, calculé 
d'après le rttpport de  partage, était de  3cc.3. 

Ces résullnts rnont,rerit qiie le rapport  de partage des acides 
entre la benzine et l'eau est le m6me dans a n  inélangr d'acides e t  
que la séparation de quelques riiélari~es serait efective IL condi- 
tion [le connaître les soluliililés respectives. 

En rksumé. ces capériences montrent que  In méthode recoin- 
rnand6e p a r  IJasserre n'est pas s;itisf;iisnnte pour une sbpnration 
qu:intitative, le.; résultats variant avec les proportions et  l a  con- 
centration des acides présents. Il. C. 

IDAternninatinn qiiuiititntlve de l'acide foi-niiqne. 
- 11.11. H .  PILANZEX et G .  t i K L \ - K  (%? i l s .  f .  nngell;. Chernie ,  1910, 
p. 2 2 8 ) .  - Pour le dosage de l'acide formique dans  les Iiouillons 
de culture, on le ddplace d'abord p:ir un c o ~ i r a n t  de vilpeur ; on 
opérc dans  un ballon de  diotilliition de Kjcltlalil de S00cc.. muiii 
d'un aswz  long col relié au rRfrig6rant et II la ccintliiite de  
vapeur ; le tlistillatuiri est recueilli dans u n  bdcher ouvert d'en- 
viron 2 lilres ; 200cc. de In solution de forniiate sont mis en 
distillation avec IOcc. d'acide phosphorique B 5 0 p .  200 ; on fait 
passer la vapeur, et I'on chautl'e pour réduire Ic volurrie h 1 / 4  
environ ; on distille jiisqu'au moinent oii 1 0 ~ ; .  de distillnt.iirn 
restent colorés d 'une façon persistante p a r  112 goutte d e  baryte 
N/10 en présence de la phénolphtaléine ; on neutralise iilors le 
distillatun? avec la soude riorrnale en présence de  la phériolphta- 
léine. La niéthode pondéride pour doser ensuite l'acide foriiiique 
rc:pose s u r  la ir5actio11 suiv:iril,e : I IC001i  + 2HgC12 = CO" +Cl + lICl + l i g L C 1 ~  On peut c:rlculer l'acide forrni ipr  d'après la 
quarititk de ciilomel recueillie (rnéthode de Lieben et Coutelle). 
On ajoute à 1 litre de la solution qui doit contenir de 0 3 . 2  a 
1 g r .  de forminte, environ 15 fois le poids correspondant de 
sutiliirié dissous dans 100 à 200cc. d'eau chaude ; on  riiél:c~i:j.e et 
on laisse pendant 3,/4 d'heure au bain-marie ; nu liquide chaud 
on ajoute de la lessive de  soude jusqu'à formation d'un précipité 
persistant Jaune-brun; on laisse nu tiain-marie pendant 112 heure, 
e t  l'on a,joute encore de la lessive de soude pour neutraliser lICl 
forrné ; après dépût coiriplet, on verse 20 cc. tl'IICI concentré; on 
remet peridnnt une heure a u  bain-marie ; or1 filtre sur  un creuset 
de  Gooeh ; on lave le précipité k l'eau chaude ; on skche pendant 
6 R 8 heures k 93-100°, et I'on phse nprks avoir laissk sbjoiirner 
pendant une nuit sur  la potasse ou SO"H2. E. S. 
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Recherche de I'alcuol m&thyllqoe daam l'alcool 
éthylique. - M .  ANSON VORISCK (Journui! of Society o f  che- 
mical lndustry, 1909, p. 823). - Pour rechercher I'ülcool rnéthy- 
lique dans  l'alcool kthylique, on prend dans u n  tuhe 112 ou 1 cc. 
de  l'alcool essayer ou du  distillatuin alcoolique, qu'on mélange 
avec Icc.  d'une solution d'acide chromique à 0 ,8p .  100 ; on 
ajoute de l'eau pour compléter un volume de 4 à Scc. et quelques 
grains de  pierre ponce ; on fait  bouillir a u  réfrigkrant ascendant 
et l'on recueille dans  u n  tube à essais 3 h 4 cc. de distillaturn ; on 
ajoute à cc distillatum une goutte de solution de perchlorure de 
fer à 0,4p.100 et 2 gouttes de solution d'albumine ; on agite, et 
l'on ajoute 4 à 5 cc. de SOLII% exempt de produits nitrés, en ayant 
soin de  ne pas mhlanger les deux liquides; à IR surface de c,on- 
tact des deux couches, on observe, soit immédiatement, soit au 
bout d e  quelques minutes, une coloration violette si l'alcool exa- 
miné contenait de l'alcool mkthylique. Cette recherche est basEe 
s u r  la forrriation et 1i1 réaction de la formalcléhyde. 

La solution d'altiiirnine est obtenue en bat tant  lin blanc d'œuf 
avec %cc. d'eau et en ajoutant ù la solution 2 gouttes de chloro- 
forme. 

Essai rapide pour IR recherche de In parafünednns 
le  saindoux. - 11. Hf<RHEHS SCHI-1EWSUCRY (The Analyst ,  
1909, p .  3/18). - 5 g r .  de saindoux fondu sont mesurés dans une 
éprouvette graduée et  versés dans  u n e  fiole de  200 cc. ; on sapo- 
nifie avec 20cc. d'une solution de soude glyc6ririée préparée en 
mélangeant 100 cc. de solution de soude 1 0 / S  (493 gr .  de NaOH et 
1000 cc. d'HLO) avec 5OOcc. de  glycérine. La masse chaude est 
dissoute diiris JO cc. d'esprit de  bois industriel, qu'on ajoute 
goutte à goutte au  moyen d'une pipette. L a  solution obtenue est 
refroidie, e t  l'on observe son aspect aprés  refroidissement. Si elle 
est claire, on peut  conclurt: qu'il n'existe pas (le paraffine. Cne 
proportion de  ce cornposé d'un peu moins de  2 p. 100 donne une 
solution trouble avec flocons opaques. 

Après quelque temps, la solution se prend en gelée ; il en est 
de mème avec le saindoux pur ,  mais avec celui-ci la gelée est 
seulement 1Cgérernerit op;ilescente e t  homoghne. 

2 p. 100 de paraffin; donnent d e  nombreux flocons opaques 
répartis dans la masse, q u i  posséde une opalescence caractéris- 
tique. H. C.  

Recherche do gloeome dan6 l e  mlel e t  dans le eue 
do fruits. - M .  J .  P'lElIE (Pharmaceutical Journal, 1910, 1, 
p .  27). - On chauffe a u  bain-marie  une solution de 10gr .  de 
miel dans 20gr .  d'eau ; on ajoute 1 cc. de solution d e  tannin 2 
5 p. 100 pour précipiter les matières albuminoïdes ; on filtre aprés 
quelques heures de repos ; à 2cc. d u  liquide filtre on ajoute 
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2 gouttes d'IICI et 20cc. d'alcool i 91.0 ; s'il y a du  glucose, on 
observe un  trouble plus ou rnoins considérable. 

P o u r  les sucs de  fruits.  on en prend IOgr., auxquels on ajoute 
10gr .  d'eau et. 8 gniitt,es d'oxalate d'arnmoriiaque; aprés  C.,bulli- 
tion, on t rai te  pitr u n  peu d e  noir anirrial, et le liquide filtré est 
traité comme ci-dessus. A. D. 

Essai de la gomme adragante. - JI. RIJNSE [Pharmaceu- 
ticnl Journal, 1910, 1, p. 7). - La recherche de l'empois d'ami- 
don dans  la gomme adragante a u  moyen de l'iode donne des 
résultats insuffisants loisqu'on emploie cornme réactif l'eau 
iodée ; il vau t  niicux sc  scrvir de la solution iodo-iodurce, qu'on 
fait agir  s u r  le résidu s u r  filtre d ' u ~ i e  dicocliori de  gorrirrie adra -  
gante. L'amidon normal de la gomme adragante ne donne pas de  
coloration bleue appriciable, tandis que l'amidon ajouté prend 
une coloration bleu-noir intense. 

L'addition de gomme arabique est reconnue par  son oxydase 
si le produit n'a pas étk a u  préalable chttuffé ?I 120°. 

BIBLIOGRAPHIE 

T r ~ i t é  complet d'analyse ehinilqne ~ p p l i q u é e  a n s  
essa is  induati.ieln. Torne II ,  troisiéme fascicule. Bière. Vin. 
Cidre e t  poiré. i l  lcool e t  levure pressek. Vztzai,qreet esprit  de bois. 
Siipplc!inent au torrie I I ,  par POST et NEUMANN. Edition francaise tra- 
duite et augmentee par G. C H E N U  et M. PELLET. 1 vol. de 413 pages. 
( A .  Herinanci et fils, éditeurs). Prix : 13 francs. 

Le nouvcau volurrie d u  traité de I1ost et Neumann corrc~sporid ii 
la deuxième partie d u  fascicule I I  du tome I I  de l'édition allemande, les 
additions considérables effectueps par les traducteurs, MM. G. Chenu 
et Pellet, ayant nécessité ce fractionriement. 

1.e chapitre relatif a la hiére est dii aux professeurs Dr H.  Vogel et 
Dr  Ç. Uleisch. de Weihemstephan, qui o n t  traité d'une façon remar- 
quable toute la question relative au conlrdle chimique de sa fabrica- 
tion ; or1 y troiivel'itude des diffërentes rnatikres premières et de leurs 
succedariés, celle des produits obienus en cours de fabrication de la 
bière elle-merne et des sous-produits. L'erisernhle constitue u n e  suite 
rationnelle des diverses analyses ou rei:herches qu'il serait indispensa- 
ble de voir executer dans tous les brasseries. 

Le chapitre d u  vin est dc au professeur 13. Kulisch, de Colmar 
(Alsace), dont les publications, en matibre d'oenologie, font aiitorite 
depuis longtemps. L'édition allemande ne comprenait qu'une etude 
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complète des différentes méthodes ofEciclles.allemandes d'analyse des 
vins, avec un grand nombre de  remarques et d'observations sur ces 
memes inethodes. M M .  [>ellet et Chenu o n t  tenu à reproduire intégra- 
lement tout le travail du  prol'esseur I(ulisc:h, estirriarit que tous ces docii- 
ments presenteraient u n  certain int6ri.t pour les spécialistes f r an~a i s .  
L'exportation de nos vins en Allemagne étant considérable, nos viti- 
culteurs seront heureux de trouver dans  ce chapitre une etude des 
prockdks d'analyse auxquels leurs produits pourraient ktre soumis dans 
ce pays. 

Les traducteurs ont. en  outre, complc'té cet ouvrage en y ajoutant 
la description des méthodes officielles françaises, ainsi que celle des 
principaux proredes de eontrble eniployés dans  la fabrication et le 
comrnercc des vine. 

Le chapitre cidre et  poire n'existait pas dans  l'kdition allemande. 
MM. Chenu e t  Pellet ont cru devoir donner  quelques notions sur le 
contrdle de l a  tabrication de ces produits, dont le premier, surtout, 
presente en France une riel le importance. 

Le chapitre concernant 17i?lcool et la levure pressée est dh au 
D r  H .  IIanow, professeur a l'Institut des industries de fermentation de 
Berlin. S a  compétence est suffisamment connue. meme en France, 
pour qu'il soi1 utile d'insister sur I'interet que présente son travail; i l  
e n  est de riiemc pour le chapitre vinaigre et esprit de  bois, dû au 
D r  F. Rotlenbach, professeur au mPme Institiit, et ces deux chapitres, 
mis i jour et compl~ té s  au point de vue des méthodes giniralement 
employées en France, rendront certainenient de nombreux services 
aux industries de I'alcool et du vinaigre. 

Enfin, RIRI. Chenu et Pellet ont cornpleté ce volume, qui  termine le 
tome II du  traité corriplel, par un supplérrierit au fascicule le'  de ce 
mérne tome. Ces additions, outre quelques nouvelles méthodes d'ana- 
lyse des chaux. cimcnts et pl%tres, comprennent les conclusions de la 
commission des méthodes d'essais des rrialkriaiix de construction 
(ciments, chaux, pouzzolanes, etc.) ,  ainsi que certains docurrients offi- 
ciels relatih aux produits céramiques. 

Notions foiidamentaler, de elilmie organique, par 
C H .  Mocnm, prol'esseur B I'Ecnle supérieure de pharmacie de I'aris. 
membre  del 'brademie de MGdecine. - 4 vol de 354 pages. (Gaiithier- 
Villars, éditeur, 55, quai des Grands-Augustins. Paris). f J r x  : 8 fr. 50. 

Concue dans le m&me esprit que les precédentes,la nouvelle édition 
que publie l'auteur a 6té très soigneuseinent mise au courant des der- 
niers travaux. Une large place y est faite aux rkactions catalytiques, 
ainsi qu'anx méthodes de synthiise basées sur l 'emploi des dikivds 
organo-halogéno-magnésiens. Entre autres composes ou familles de 
composés récemment découverts, on y trouvera, toujours décrits sous 
une forme abrrigée, concise et  claire : les ozonides, les dérives iodosés 
et iodylés, I'hexaméthylacétone,les cétknes, les sous-oxydesde cartone, 
les polypeptides, I'aaométhane, etc. 

Le prernier chapitre, relatif aux Lhéories génkrales, a reçu plusieurs 
additions importantes. Signalons tout specialement quelques pages sur 
la pression osmotique et l a  refraction moléculaire. 

Les renseignements historiquesabondent, et le texte est émaillé d'un 
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grand nonibre de noms propres e t  de dates, avec de courts exposés B 
propos des principales questions. 

L'auteur a enfin eu l'lieurzuse idée de terminer son ouvrage par on 
index alphabétique 1ri.s complet. 

Les élèves des Faciillés des sciences, des Ecolcs de midecine et  d e  
pharmacie. d i i  P .  C. K . ,  de I'Ecole ~iolytccliriiquc, de 1'Ecole normale,  
de I'Ecole centrale, de  I'lnstitiit agronomiqiie, etc., troiiveroiit dans  
ces Notions fondamenlales un giiidc précieux pour leurs études de chi- 
niie. Il leurperrnettra de suivre avec fruit, et sans ,jamais perdre pied, 
cours et  conferences, e t  aussi de corripienrire iininédiatemerit et sans  
dil'ficulté les traités proprement dits et  jusqii'aux m6irioires originaux. 

Les roclieai et leurs éléiiienls iiiinéi-dogiqnes. Des- 
cription, analyses microscopiques, structures, gisements, par Bo. JAN- 
X E ~ A L ,  riiailre de corifthrice 8 la Sorbonne, assistant de riiiiieralo- 
gie R U  M i i s h n .  1 vol. de  704 pagps, 20 pl. chroinoliihograpliiqiies, 
8 pl. en simili-gravure. (A. lieririann et fils, éditeurs, Paris) .  Prix : 
8 I'r. - Cet ouvrage est  divis6 en trois livres : le premier peut Etre 
considéri comme un traité elérnenlaire de cristallographie physique. 
Le second, comme un prkcis de minéralogie, et le troisii:me est consa- 
cre B l a  description des roches. 

Dans le premier livre : Propriétés géne'rales des nzinéruîix et des 
roches, l 'auteur donne d'abord les caractères prcliminaires, Iels que la 
densité e t  les différentes méthodes et  appareils pour la détcrmincr, la 
dureié, l 'dasticite, la nialléabilité, etc. ; les coulcurs en lurriière natu- 
relle, les caractères geoinckiques des niineraux, leur struciure, les lois 
de symfitrie, la mesure des angles et les dint'rents systiimes de cristal- 
lisation ; puis viennent les proprietes physiquesgCnerales, les proprié- 
tés optiques, la thfiarie de la double ret'caction, les cristaux A un axe, 
les crislaux a plusieurs ares,  la polarisation, la microscopie et les dif- 
ferents microscopes, la mesure de l'angle des axes, l a  polarisation 
rotatoire, la dilatation dcs cristaux, leur conductibilitc! et leurs pro- 
priétés magnétiques et  dectriques. II termine ce premier livre en diicri- 
vant les groupements des cristaux, leurs anomalies optiques e t  leurs 
caractères chimiqiies. 

Le second livre est consacre! ti la description des minéraux, et, 
comme cet ouvrage a surtoiit un but pratique, l 'auteura réuni les miné- 
raux d'un merrie rnbtal. Ce livre se terinine pur iine cornpardison des 
notutions de Miller et  dc Lévy. 

Le troisiiime livre trailc: des roches. I I  explique d'abord leur origine 
e t  leur arrangemerit, la déterniinatioo de Itburs élernenls et leur classi- 
fication. L'auteur donne ensuite leur description avec de nornbreuses 
gravures, dont plusieurs colorit'es. 

L'ouvrage contient un appendice donnant la méthode pour la détcr- 
mination des roches et les tableaux des caractkres dc leurs elements, 
iin nrilie clironologique des roches h p t i v e s  et ç&dii-iicntaires el  une 
bibliographie. A la f in  du volume, on trouve deux belles cartes gciolo- 
giques, l'une de France, l'autre de l'Europe. 

I ln  publiant la qualriérne edilion de son oiivragp, l 'auteur n'a pas 
craint de donner  trop dc dFveloppeinerit aux notions gEoini.triques et 
optiques rikcessaires A l a  corinais:ance des roches; il a voulu faire un 
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traite complet sur  l'ensemble des roches, de façon satisfaire entiiire- 
ment ceux qui veulent aborder cetle étude ; il a pleinement atteint le 
but qu'il s'était propose. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Clrealairerlo miiiisîiw del'bgriculture man agents 
du mrvice de  la répression ale8 Pi-crudes, conccivanut 
la r(ipiDession des l'rauden mur les viun. - Par  suite des 
intempéries, la quanlité de vin produite celle annee  en France sera 
inferieurc a la rrioyenne des annees  précidentes, et, daus quelques de- 
partcnients particulii.reiricnl éprouves, l a  r k o l t e  sera presque riulle. 

En prisencv de  cette situation, qui provo jiie une élévation exception- 
nelle du cours des vins, le bruil a eté répandu que le Gouvernement 
userait d'une large tolCrnnce dans l'application des lois et règleiiients 
sur la ;c'pression des fraudes et que, notamment,  il n e  serait pas inter- 
dit aux viliculteiirs d 'augmenter leur récolte dans un certaine mesure 
e n  ajoutant de  I'eau à la cuve, et méine que l a  fabrication et la vente 
des vins de sucre ou des piquettes seraient autorisées. 

11 importe que de telles iufornlalions ne trouvent pas créance auprès 
des vilii:ulteurs. 

Je vous invite donc B redoubler de vigilance dans  la stricte applica- 
tion des lois et i~è,oleiiients concernant l a  préparation et la venle des 
vins, et, afin qu'aucun doute ne subsiste dans votre esprit el  qu'il vous 
soit pojsible de répondre avec la plus grande précisiou aux questions 
qui pourront vousêtre posées par les interessis, en votre qualité d'agent 
du service de la répression des fraudes, je crois utile de  vous rappeler 
les poinls principaux de la legislation en  vigueur : 

1"n aucun ciis, on ne peut ajouter de I'eau à la vendange. De même 
on n e  peut y ajouter de l'alcool. 

2 O  Lorsque les raisins sont trop miîrs, il est permis de relever leur 
acidité en ajoutant dans la cuve de l'acide tartrique pur (lequel acide 
est un produit extrait industriellement du  raisin). 

3O Au contraire, lorsque les raisins sont trop verts, et, par consé- 
quent,  insuffi~aii iment sucres, on peut ajouter du sucre &la  vendange ; 
mais on ne peut ajouter à la fois de l'acide tarlrique et du sucre; l 'un 
exclut l'a utre. 

La quantité de sucre employer est lirnilee : elle ne doit pas depas- 
ser 10 kilogr. pour trois heclolitres de  vendtinge ou 2 lieclolilres de  
moût. En  outre, l'opération doit étre diclaree lrois jours ail moius à 
l'avance à la rrcette buraliste, en raison de la taxe coinpldmeotaire d e  
40 francs par 100 Irilogr., exigible a u  momenl de  I'einploi, q u i  frappe 
le sucre ulilisé. 

4 W n  ilehorsdu sucre ou de I'aciiietartiiqiie, rien ne peut éIre ajoute 
h la vendange, exception faite toutefois pour quelques substances dont 
le r d e  est excluaivernent d'assurer une meilleure vinification : Icvures 
sélectionnées, bisultites alcalins cristallisés purs, acide sullureux prove- 
nant d e  In combustion d.1~ mèches soiifries, t ann in ,  ph t r e ,  phosphatr 
de  chaux ou d'ammoniaque. Ces produits n'intervierinenl, d'ailleurs, 
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qu'en quantité trés faible. dans les conditions fixèes & l'article 3 du 
decret d u  3 septembre 1907 siIr les vins. 

:;O Le vin ainsi prepark ne peul, a son loiir, subir aucune addition ; 
il peut seulement elre collé et  méché, c'est-à-dire recevoir les soins 
qu'exige sa bonne conservation, et ,  en vue d'empêcherle diveloppernent 
de la nialadie de  la casse, il peut recevoir une addition de 50 grammes 
d'acide citrique pur par hectolitre. 11 est donc formellement interdit  d'y 
a,jouLer de l'eau, de  l'alcool ou du sucre, par exemple, même e n  faisant 
connaître ces opéraiions h l'achiiteur. i 'tant bien entendii, d 'autre part ,  
que celuixi reste Beiditnirnent libre il'njouler au vin qu'il consomme 
tout ce que bon lui seititile. 

GD Les marcs résultant du pressurage ou du foulage de l a  vendange 
peuvent êLre utilisés à 13 fabrication de tr vin de siicre » p8r addition 
d'eau et  de sucre ; mais la boisson ainsi obleriiie doit servir exclusive- 
tncnt & la consommation farriilinle et ne peut, sous aucun pretexle,étre 
vendue ni melangée au vin. 

Le sucre employé cette rabricalion n'est soumis a auciinp taxccom- 
pliinrntaire,mais on u'en peut employer plus d e  20 kilogr.pour 3 hec- 
tolilres de  vendanges, ni plus de 20 ltilogr. par rrieinbre de  la famille 
ou par domeshque altaché & la personne, ui, au total, plus de  200 hilo- 
grammes pour l'ensemble de l'exploitation. 

En oulre, cette fabrication doit faire l'objet d'une déclaration A, l a  
rerette buraliste. 

'70 Les marcs peuvent t;galcmcnt être iitilisi.~, par siinplc addit ion 
d'eau, A la préparation de « piquette n, mais, coiiime le  vin de  sucre, 
cette boisson doit être reservee la coosomrnatiori familiale. en outre, 
il est interdit d'en fabriquer plus de 40 hcctolitres par exploitalion. 

8O Il  est  donc interdit aux débitants, épiciers, hdteliers, par exrinple, 
de  fabriquer, en vue de les vendre, sous quelque dénomination que ce 
soit. des boissons avec des raisins ou des marcs. du sucre et de  l'eau. 
ou de fabriquer ces boissons pour les melanger a du vin. 

Aucune dérogation ne peut être apportée aux régles que je viens de 
rappeler et & I'ol)servütiori desquelles, dans  lii mesure de vos attribu- 
tions, je vous prie de veiller avec le pliis grand soin pendant la période 
des vendanges qui commence. 

Vous voudrez bien procéder h des préli:vements d'échantillons dans  
l a  forinc ordinaire, sur tous Icsproduits qiii vous parailraient suspects 
et signaler au  service des contributions indirectes tous les faits qui vous 
senibleraient délictueux en ce qui concerne le sucrage des vendanges 
ou des marcs.  

J e  vous rappelle que votre qualité d'agent du service de la répres- 
sion des fraudes vous perniet de  ptineirer, en vue d'opérer des prélè- 
vements, dans tous les lieux oh des vins sont pripar9s ou detenus en 
vue de la vente. c'est-&-dire ne  sont pas exclusivement réservés A la 
consonimation faniiliale. 

Paris, le 12 septembre 1910. 

Prix de la Clinml~re egodicculc de lu Técalcrlc. - 
La C/mnhrr!  syn.dicale de l ' indust~ir!  e t  du com.mercr! de la fécule 
en France. dont le siège est A Paris, 48, rue des Petites-Ecuries, tou- 
,jours à la rcclir~rclie de  loti t  ce qui peiit conlribuer au progri:s de I'iu- 
dustrie qu'elle représente, a décidé d'oirrir un prix de t r o i s  inille 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Craiicrr en espéces a l ' inventeur  d 'un apparei l  ou d'un procedé prati- 
q u e  permet lan t  d e  reconna î t re  rap idement  e t  e x a c l e m e n t  l a  t eneur  en 
feciile d e s  lubercules  d e  p o m m e s  d e  t e r re .  

P o u r  t o u s  reoseignemeri ts ,  s 'adresser  à M.G. Salès, secrétaire  gene- 
r a l ,  75, avenue  d'Orléans, à Paris. 

ERRATA. 

P a g e  153, & l a  fin d e  l 'article int i tule  : J)o.~uqe colirmétriqi~e de 
l ' u ran ium et d u  nn~iarliurn,  a u  lieu d e  : pour o.ï.ydw l'urnniicm de 
V 0 2  a u  br io .~yde  1705, lire : p o w  o.c!lder l ' n ran ium de 1 J 0 2  QU 
t r i oxyde  U03. 

Page  153. h la  :ie l igne d e  l 'article int i tule  : L)osa,qe 7ditmr'triqm 
de l'acide sztlfoc!pnic/ue, au lieu d e  : il ne ,.eltt p r ~ s  ?Ire estimé 
directemeltt, l i r e  : i l  ne peut pus être es f imPdirpctemfnt  par le per- 
mangunnte  de pottrssiion. 

Distlneîlaiis 1ioiiai.ifiqnes. - Soiis  adressons  nos ftlicita- 
t ions A M. Pcr ino ,  chimisle  h Nice, menibre  du Syndici i t  des chiniistes, 
qui vient d e  recevoir  l a  décoiat ion de C f i w u l i e ~  d u  Xér i te  agricole.. 

l.es Ir~rtciirs des  A n n a l m  de  Chimie nnc l l y t i qw  apprendron t  avec 
plaisir que  l 'Association des  chiniisles d e  sucrer ie ,  d e  dislillerie et 
d'cr.riologie d e  France  v i r n l  d acco ider  une  medai l le  d 'o r  j. not re  col- 
l abora teur  e t  a m i  31. le Llocteur 1'. Carles de Bordeaux,  pour  ses tra- 
vaux d ' a n o l o g l e .  Nous lui adressons  nos  bien siockrcs klicitations. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous int0rnions nos lecteurs qu'en qualité de secrétaire général du Syn- 

dicat des  ctiirriistes, nous nous cliargeons, lorsquc les demandes et  les 
oft'res le permettent d e  procurer dcs ciiimistes aux industriels qui en oril 
besoiii el des places aux chimisles qui sont à l a  recherche d'un emploi. 
Les insertions que  ncins faisons dans les Annnlps sont absolument gra- 
tuii e s .  S'adresser h RI. Crinon. 45, rue Turenne ,  Paris, 3'. 

S u r  la  demande d e  M le secrétaire d e  l'Association des anciens W e s  
de l'Institut d e  chimie appliquée. nous  informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chirnisles en s 'adiessanl  à lui,  3, nie  Miche- 
let, Pa r i s  ( 6 ) .  

L'Association amicale des anciens 6lèves d e  l'Institut national apiono- 
niiqiie est à iii&rrie chaquc annke d'offrir a MM. les industriels; rhi- 
rnistes, etc.,  l e  concours d e  plusieurs iiigimieurs agronomrs. 

Pribre d'adresser les demandes a u  sikge social de l'lissocialion. ?6,  rue 
Claude Bernard, Paris, 50. 

L'Association des anciens élbves du Iaboratoii~e de chimie analytique d e  
l'Université de Genéve nous prie de faire savoir qu'elle peut offrir des 
chiniisles capatilcs ct cxpkrimentfis dans tnns les domüines se rattacliant 
a la chimie. - Adre.ser les dcinarides a 1'Ecole d e  chimie, B Geokve. - 

Le Gérant : C .  CRIKOR. 

LAVAL. - IUBRTMEIIIE L. B A ~ N E O U D  ET CL-. 
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TRAVAUX O RIGIN AUX 

Dosage vnloniétrlqoe du iiiei-cure au moyen 
d e  I'ammnniaque, 

Par M .  G. B ~ E S S A N I K .  

Le 1P A .  Archetti (Rollettim farmncezrtico, 1900, p .  763) ,  se  fon- 
dant sur  le fait que,lorsqu'on ajoute de  l'ammoniaque h u n e  solu- 
tion de chlorure mercurique, i l  s e  fornie uri précipité blanc de 
chloran-iidure riiercurique ( . - I z l l ~ . l l g ~ l )  ; que la solution rricrciiii- 
que offre une  réaction acide a u x  indicateurs et que, lorsque tout 
le mercure es1 prkcipité par  l'ain~iioninque, urie goutte rend le 
liqnide alcalin. proposait d e  rloser le riier~curevol~iinÊ1riqueiric:nt 
par un simple titrage arnrnoriiacal. II proposait comme indica- 
teur la phénolpht:~li.ine e l  donnait l 'équation suivante coinrne 
repr(%eritürit la rkxtiuri : 

1,a phénolphtal6irie n'étant pas un iritlicntriur convenable pour 
le litinge des bases faibles, I'équittion rrièine de M .  Arctielli rrie 
persuaderait que  In  mkthode ne  peut pas conduire il de  Iwns 
résultats. 

Kn effet, corririle la fin de la  réaction est marquée par  l'alcali- 
nité de lü liqueur, il est nécessaire que la riiolécule d'llC1 du 
deuxibriie membre de l'équation soit s;iturée par  une seconde 
molécule d ' M I 3 .  

U'npri.s cela, la réaction pouvnil être la suivante : 

Mais, étant données les conditions dans lesquelles se fait la 
prt5cipitatior1, se forme-t-il exclusivement d u  AzP.HgC1 ? 

Selon Iilillon et André, lorsque le chlorure mei~cuiique est cn 
excès, le premier coniposé qui se forme est le chlorure de  mcr- 
ciirammonium Azl12.11gCI et le dernier terrne le chlorure d'oxy- 
diinercurariiiiionium AzIl~IIgO.lIg)Cl, u n  grand nonibre de 
cnrnposés interinédiaires p o u v m t  encore se former, selon les 
cririditions de la p r k i p i t  a t '  ion. 

Je me suis donc proposé de contrôler lit méthode dlArchetti  
selon ses indications, et j 'ai  prkparé une solution N i l 0  de IIgCIZ, 
cout,enaril 13 g r .  SJ par litre, soit uri viriglièrrie du poids rriolécu- 
laire, e t  une  solution Ni10 d'Azl13. 

Daos u n  verre, j'ai versé 10cc. d'HgC12 N I 2 0  en ajoutant  
KOVEMBRE 1810. 
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2 sout tes  de phénolphtaléine, puis goutte S goutte de l'hzH1 
KI 20 ; aprés avoir ajouté 8 cc.% d'AzIIS K/20, le liquide parais- 
sait  légérernent rose (moyenne d'un certain nombre de détermi- 
nations). 

Pour  m'assurer que tout  le  mercure était précipité, j'ai filtré et 
fait agir  s u r  le  filtratum l'hydrogène sulfuré ; la solution est res- 
t é e  limpide et  incolore. 

D'apriis cela, pour prkcipiter tout le mercure de 10cc. de HgC12 
N/10, il est nécessaire d'ajouter 8cc.55 d'hzI13 N/lO. 

Selon I'équation d e  M.  Archetti, 5cc. devraient suffire, et Lie la 
relation suivante on aurait  : 

27 : S ' i l  = p : x ; d'oU x = O gr.2317 de HgCle. 

Coinine nous op6roris s u r  10 cc. de H g C I V / 1 0 ,  soit O g r .  235 ,on  
a unc erreur en plus de Ogr.0962. 

Si la réaction s'opère suivant l'équation : 

IIgCIZ + 2:'izH3 = AzH?HgCl + AzH4.C1, 

on a In relation suivante : 

34 : 2 ï i  = p :  x ;  d ' o ù x = O g r . 1 2 8 8 ,  

quantité de HgCl2 inférieure de 24,13 p.lOO h la quantité prise. 
Evidernment, la réaction n'a pas lieu selon cette dernière 

Fquatiori, car on aurait. trouvk équivalente Ics deux solutions 
décinormales de BgC12 et  d'AzI13. 

A cûté du ctilorairiidure Azl12.11gCI, il est trils probable que, 
daris les conilitioris de l'expérience, il se  forme des corriposés p lus  
cornplexcs de  mercuraininoniurn signalks par  hlillon et André, 
et, puisque, en suivant les indications d'hrchetti ,  la précipitation 
des composés amido-mercuriques a lieu avec uri déficit d'Azl13, 
j'ai voulu d h o n t r e r  qu'en opérant avec un  excès de solution 
ammoniacale titrfie, on peut éviter l'erreur que je  signalais. 

Voici comment j'opère : dans un ballon jaugk de 100cc. bouché 
A l'émeri, je fais tomber, à l'aide d'une burette graduée, 40 cc. 
d'AxH3 N/lO, puis  20cc. d'HgCl"/20 ; je cornplétc le voluine de  
100cc. avec de l'eau distillée. Pour  t i t rcr  l'excès d'AzH3, je nc 
filtre pas  afin d'éviter toute perte d'alcali, mais, après agitation, 
je laisse reposer, et, de la soliit,ion lirnpide surnageante, je pr6- 
lève, i l'aide d'une pipette, %ccc.,  et, en prksence d u  tournesol, 
je titre l'excès d'AzlI%vec l l C l  NI1 0. 

Dans les 25 cc., il r-estait 5cc .  d'AzI13 libre ; donc, pour 200cc,, 
20cc. d1AzH"ibre, ce qui fait correspondre parfaitement les deux 
solutions K/10 de  HgCI2 et d'AzH3. 

J'ai cherch6 h déterriii~ier approxirriative1rieii1 quel est l'excés 
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d'.AzH3 rikessaire et,  d'aprks mes expériences, j'ai trouvé que, 
pour obtenir la correspondance entre des solutions equivalentes 
de IIgC12 et hzH3,  il faut une quantité d'AzI-i3 telle que le rap-  
port inoléculaire d'11gCI2 à celui d ' M l 3  soit au rnoiris de 1 à 4. 
J'ai appliqué le procédé d'hrchetti  ainsi modifié a u  dosage de 
bichlorure de mercure dans les pastilles, en opér i~n t  à la touche, 
quand la coloration m'empêchait d'observer le virage de l'indi- 
cateur. 

Les résultats obtenus de cette manière correspondent parfaite- 
ment avec ceux de la voie pondérale. 

Métliodc pour le doeagc poIariui&lriquc tlii.cct du 
saccharose eu préscncc de quelqocs sucres rédua- 
leurs, 

Par M. P. LEMELAND (1). 

Qu'il s'agisse de  matiéres premières d'origine viigétale (racines, 
fruits, etc.) ou animale (miels), ou encore de  produits pharma- 
ceutiques (sirops, inellites, granulks, etc.), ou industriels (laits 
en poudre, chocolsts, confitures, etc.), on rencontre le plus sou- 
vent le ssccharosc rnélnnj.6 A d'autres sucres, a des glucosides, 
on iirie foule de  coniposP1s tels que les alburriines vi:gkt.iiles, les 
pectines, la casPine, toutes substances qui peuvent gEner les pro- 
cédés analytiques. L'iritér&t de  ce sucre, au point de  vue physio- 
logique, les conditioris sans cesse renouvelées de sa recherche ci. 
de son dosage, cxpliqucnt facileilient Ic grand noriibrc: de  t ravaux 
dont il a été l 'o l~jet .  

La question dblicate de la recherche du saccharose dans les 
v6g6taux a é té  reprise a u  point de vue historique et  critique pa r  
31. Boiirqiielot(S), A. qiiil'on doit;  cn outre, ilrie niCt,liode (3) d'une 
spécificitb beaucoup plus limitée que les procidés chiiniques 
d'hydrolyse, basée sur  la proprié16 que posséde I'invertine d e  
dédouliler le sacchnrose, el qui  periiiit à M. hlarcel 1larl;iy (4) de  
caractériser ce sucre dans un  grand nointire d'organes souter- 
rains. Mais si l 'invertine peut, à bon droit,  être considtkée 
rc comme le rkactif du  sucre de  canne libre ou cornl~iné », son 

(1) Coiriruunication faite à la  Sociétb de  Phar.iiiacie (2i juillet 1910).  
(2)  U O U R ~ J E L O T .  Le saccliarose dans les vegcitaux ( B u l l .  Soc.  H i s l .  n a t .  

des A r d e ~ ~ n e s ,  X, 1903, p. 8). 
( 3 )  BOURQUELO~.  Recheiclie du sucre de carine daris 113s v8gètaus &l'aide 

de I'inrertirie, et des  glucosides & l'aidr: de I'drnulsine (dourn. de PhOrm. 
e l  de Chim. ,  [(il, XI\', 1901, p. 481. C. R., CXXXIII, 1901, p. li9Oj. 

( 4 )  MARCEL IIAIILAY. Le saccharose ddns les organes vkgdtaux souterrains 
(Thèse.  Doct. univ. (Pharmacie). Paris, 1905) .  
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emploi implique une expérience suivie pcridant plusieurs jours ; 
pour les recherches analytiques couranles, on s'adresse 2 l'inter- 
version par  les acides; la variation qui en résulte, soit dans le 
pouvoir réducteur, soit düris le pouvoir optique du mélange, sert 
de  base au dosage. Mais l'acidit6 de la liqueur, le temps de i'hÿ- 
drolyse, la présence d'un sel organique, d'un glucoside ou d'un 
polysaccharide, une erreur  dans la lecture des teinpératnres 
influent s u r  la précision du  résultat;  on sait d'ailleurs cornbien 
est large, pour Lieaucoup d'analysles, l'approxirriation di1 saccha- 
rose dans les i n é l ; i n p  complexes. [Trie observaliori courante 
nous a conduit à chercher la solution du problbrnedms une autre 
direction. On sait que la liqueur de Fehling permet d'oxyder Its 
sucres réducteurs sans que la réaction soit troutilée par la pré- 
sence du saccharose; nous avons donc cherché un oxydant ana- 
logue, mais susceptible de respecter ce derriier. Nous inspirant 
de  la  composition des liqueurs cupropotassiques et aussi des 
recherches de  M. Lindet (i), qui réussit à. extraire le saccharose 
en nature de  la pomme et du malt, en détruisant le sucre réduc- 
teur par  un mélange de chaux et de  sulfate de  cuivre, nous avons 
d'abord essayé sans succi.s les solutions alcalines glycérinées d e  
sulfate de cuivre, qu'il fililait employer en trop grand excès ; nous 
avons ensuite essayé, successivement, puis abandonné l'eau bro- 
d e ,  l 'eau iodée, le perrilangnnate d e  potasse et l'eau de baryte. 
l'oxyde jaune de mercuref qui  ne sont p ; ~ s  sans action sur le 
saccharose. On ne pouvait songer a u  perchlorure de fer, dont 
l'action inversive sur le saccharose a i:tB précisk: par RI. 116- 
rissey (2). 

Kous nous sorrirnes entiri adressé à l'eau oxygénée; ce réactif 
avait db jh  [$té employk p a r  Cross, Bevan e l  Claude Srriith. Ces 
auteurs (3) obtinrent, pa r  I'iiction de l'eau oxygénée en pr4scnce 
de  sels ferreux s u r  le glucose, le lévulose et  le sucre de canne, 
des pi~oduits rBtliicteui-s que R. S. i i l o r ~ d l  e t  ,J. Murray Crofts (4)  
car:ii:térisèi.ent I'imiiEe suivante comme les osones corresporidan- 
tes. Nous l'avons employée dans des conditions ditf'érerites : nous 
ilvoiis ccinhlnti., en etret, qu'un certain ~iornlire de  sucres rédiic- 
t w r s  (;ii~iibiriow. glucose, 16vulose, g;tl:lctose, hctose), ch eut fi:^ 
:lu h:iiri-triarie en solut,ion aqueuse, c:n prFsence d'une triice de 

1) L .  LISDC.T. BuII .  SUC. Chinz. d e  Pal% (3), SI. 1894, p. 18.  
2 ,  I I .  ~ I E I I I S S L Y .  JOUI'IL. d e E h u r m .  e l  d e  chirn., [6:, 1, 1895, p .  338 ,  et 11, 

INt j ,  p .  2 0 3  
( 3 j  Chern. S o c . ,  1894, t .  LXXIII,  p. 463 ,  d'apr&s Bull. Soc. Chim. .  

Paris ( : I ) ,  XXII,  1899, p. 953. 
( 4 )  I d . ,  1899, t .  LXXV, p .  786, il'aprbs Bull .  Soc. Chim. ,  Paris ( 3  3 

XXiI,  1899, p .  9 3 .  
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bioxyde de  manganèse, voient disparaître d'abord leur pouvoir 
rotatoire, puis leur pouvoir rCducteur, p a r  addition rri6nngée 
d'eau oxygénée alcalinisée, tandis que le sacchiirose est respecté. 
Nous nous sommes arrêté  à la technique suivante : 

Etant donné un melange des sucres r4ducteurs ci-dessus et  de  
saccharose, en solution aqueuse, dkterminer son pouvoir réduc- 
teur, I'expririier en lactose si ce sucre existe dans  le mélange, ou 
en glucose dans le cas contraire;  en prélever une prise d'essai 
choisie d'après sa teneur présumée en sacckiarose, l 'introduire 
avec Ogr.30 de  bioxyde de  manganèse d;iris un rnatrns de 100cc.,  
q u ' o n p l o n g ~ .  dans un  hiiin-niiirie hoiiilliint, puis,  I'équililire de  
température ktani. citahli, introduire peu & peu, dans  le matras ,  
pour chaque gramme de sucre à détruire, le mélange suivarit : 

Eau oxygénée o/ficin:ile . . . . . . . 30cc. 
Soude c:aiislique a ;-Nio. . . . . . . . 2cc. 

Ces quantités de  rcactifs conviennent pour détruire 2 g r .  d e  
lact,ose, q u i .  de  tous les sucres examinks, s'est montré  le plus 
résistant; k plus forte raison sont-elles çuffisanlils pour tous les 
autres ; pour des quantités plus grandes, on calculera proportion- 
nellernent les doses d e  niélange oxydant  il employer et ,  pour 10 à 

20 gr .  de sucre réducteur 11 détruire, on augmentera jiisqii'k 2 gr. 
le bioxyde de manganèse. 

L'op6r;ttion se conduit aisément en 33 à 45 minutes, mais la 
t e m p h t u r e  du bain-marie est nhxssaire ,  et k ROO crntigrndes la 
réaction est incomplète. La totalité de l'eau oxygénée étant 
erriployée, laisser refroidir, neutraliser exactement par  l'acide 
azot,ique dilué, t lkolorer  au noir, ou mieux déféquer 2 I'aci;itat,e 
de plomb, conipléter 200 cc., filtrer et examiner au polarimètr?. 
En operant ainsi avec une solution des sucres réducteurs ci-des- 
sus, on obtient une liqueur optiquement inactive et ne réduisant 
plus le  rkctctif cupropotassique. P a r  contre, le saccharose, qui  est 
attaqué par  la soude en solution dans l'eau distill6e k la concen- 
tration d u  réactif, est respecté p a r  la rnérne concentration en 
soude, en prksence de  l'eau oxygénée et du bioxyde de  manga- 
nèse. II en est de mEme de la dextrine. 

Les expériences suivantes permettent d e  s e  rendre compte de 
la précision d e  cette méthode : 

20 gr. de glucose sont dissous avec 2 gr.  de s;lccharose daris 
200cc. d'eau, et la. l iqueur estadditionnée de Sgr. de bioxyde d e  
marignnèse ; on porte au  bain-marie, e t  l'on ajoute peu à peu u n  
mélange de : 

Soude A W. . . . . . . . . . . 20 cc. 
Eau oxygenée officinale. . . . . . . 600 cc.  
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Aprks refroidissement, on neutralise presque complètement, 
e t  l'on évapore au  bain-marie pour  obtenir finalement 400 cc. de 
liqueur ; après décoloration (1), on observe 1111 polarimbtre : 

u = $ 4 2 ' .  pour  1 = 2dm, 

alors qu'une solution tériioiri de saccliarose rious doriri;iit : 
a = 1 GO', p o u r  p = Ogr.50, z = 100 cc. e t  Z =  2dm,  

e t  qu'une solution de 20gr. de glucose, traitée cornrrie il v i e ~ i t  
d ' h e  dit, nous donnait dans les mSrries conditions de  dilution : 

Pour rechercher le snccharoje dans des mélangcs 0 6  sa pro- 
portion vis-à-vis des sucres réducteurs est cxtrPrnerrient faible, 
on peut mettre k profit sa solubilité dans I'al(:ool il 910 (cfr. 
31. Lindet, /oc. c i t . ) .  témoin l'expérience suiv:rnte : 

On mélange intiriieriient 1 g r .  de sr~cchnrose et  25 gr. de glu- 
cose, et ori I;~isse le tout en coiitact avec 100c:c. d'alcool it 9 t 0  nru- 
tre pendant 24 heures, a la tc inpér;~ture d u  I;iboratoire, en agi- 
t an t  fréi~ueniirient ; au bout. de ce temps, 1 ; ~  partie insciliililc, çkpa- 
rée au centrifuseur, est InvGe à deux reprises avec 50 cc. chaque 
fois d'alcool i 91" et, les liqueurs aicoolicpes étant réunies et dis- 
tillées sur  une triice d e  car11on;ite de cliaiix. ori détruit les sucres 
comme nous l'avons iniiiqué. On ohtient ainsi une liqueur qui 
donne : 

alors qu 'une liqueur téiiioiri de saccharose dorine : 

La iiiéthodc ci-dessus trouvera donc son application dans la 
plupart  des cas où  i l  s'agit de doser le saccharose en présence de 
sucres réducleurs ; urie cause d 'erreur  doil cependarit ètre rrieri- 
tionnée, c'est la pri:sence di1 iixiltose ; nous n'avons pu détruire 
ce sucre par  aucun traitement respectant le saccharose ; une solu- 
tion de Ogr.40 maltose corriplétée à 200 cc., apri:s le traitement 
ci-dcssus, donnait encore : pour 1 = &lm., a = 16'. 

P a r  contre, en l'absence de ce sucre, cette méthode conduit 
facilement à la recherche de la dextrine sur  le rnklange prkala- 
hlement interverti  (s'il contient du saccharose) ; mais ce n'est l i  

(1) Daris toutes nos exptriences, nous n'avons eu recours, pour décolorer 
les liqueurs obtenues, qu'au noir animal, mettant de cbté toutes les 
rnCtliodes de dCfécation, afin de laisser e n  solution tous les produits de la 
réaction. L'inactivité (le ceux-ci e tant  t'tablie, on a tout avantage, en pra- 
tique, racourir a I'acetate de plomb, qui dcfdqne  p.rfaiternent les liqueurs 
neutralisées. 
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p ' u n e  des applications s u r  lesquelles nous nous proposons de 
revenir. 

InnrcaiC& de l 'ac ide  solfo'oreom d a n s  les v i n s ,  
Par M .  P .  CARLES. 

Llepuis quelq~ies  années, on fiiit, dans tous les pays, uneguerre  
soi-disant hygiénique a u x  vins renfermant de l'acide sulforcux.  

En France, la propriété viticole et lecommerce vinicole, surtout 
en Gironde, en ont beaucoup sou tkr t  ; aussi les divers Synt1icat.s 
intéresst:,~ ont-ils fait appel nu groupe bien connu des chimistes 
cenolopes hoi~delais c t  les ont-ils chnrgés de cûnstituer une 
(;oriiiiiission coiriptitente poiir donrier son avis sur  In question 

Les ctiiiriistes ont  sollicité le concours de pt iysiolo~istes  e t  de 
rn&lwins, e t  tous (1) se sont etïorci:~, pendant dcs mois, de 
rechercher l a  vir i té  par des rri6thodes scientifiques et en espéri- 
mentant finalement s u r  I'hornrne lui-rrièrne. 

M .  G;iutrelct, prufesseur agrtig6 d e  physiologie B la Fnciiltc: de 
médecine et de pharmacie de  13ordeiiiix, a été chnrgi5 du rapport 
de cette Corniriission. hroiis en donnerons ultérieurement un 
résurilé ; niiris nous pensons que, dès maintenant, les lecteurs de" 
Anita1e.j d e  chimie aunlgtiyue accueilleront fnvoratilement les expli- 
cations suivantes. 

Lorsque lii Société de  médecine de  Bordeaux a mis  k son ordre 
du jour ln discussion d u  rapport  de $1. Gautrelet, plusieui~s 
rrierribres de cette Société rinus ont derriand6 pourquoi l'innocuitr; 
de l'iicide sulfureux ajouté au vin avait autant  d'importance 
qu'on le prétend. 

C'est poiir répondre à cette question qiie rious avons 6crit ce  
qui va suivre, et il nous a paru que notre réponse pourrait  inté- 
resser les chimistes. 

L'acide sulfureux est un antiseptique et  un microbicide. C'est 
de  tous le plus anciennement connu,  le plus inoffensif, le plus  
efficace. 

Lorsqu'on brûle dans un  fût une mèche de  soufre, on vise, en 
principe, les microbes du  bois ; mais si le fû t  est mis  peu de  
temps après  e n  usage, ce soufre brblé aseptise en réalite le vin 
rouge ou blanc ou toute autre  boisson qu'on y loge. De cette 
façon, en effet, on tue non seulenient les microbes de ce vin,  mais  
on rend aussi le milieu impropre à la pullulatio~i de ceux qu'on 

(1) La Coniniission insiste sur ce fait que, parmi ses meiribres, nul  
n'était proprietaire de vignes et n'etait aucun titre intkressé dans la 
question. 
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pourrai ty  introduire plus tard dans  les diverses manipulations 
auxquelles le vin est soumis ;  on prévient ainsi les rilaladies 
œnologiques qui ,  toutes, ont  une origine microbienne 

Si certains vins blancs de  la Gironde, tels que les Sauternes, 
les Harsac, en réclament plus que d'autres, en voici le motif : 
ces vins sont doux ; tous doivent reriferiiier un e x c h  de sucre, 
qui  est la base de leur finesse, de leur valeur inarchande. Pour 
obtenir cet excès de sucre, on est obligé d'attendre que le raisin 
soit surniûri et  rnêrne en piirtie desséché. Celte perte d'eau rie 
peut pas se  produire en Gironde comme dans le Roussillon, l'Al- 
gérie ou l'Espagne avec le soleil d'étE. La maturité n'arrive 
guère d;iris nos contrées qu'en octobre, époque où  les nuits sont 
fr;tîches et  longues, où le sol est huitiide e t l e  soleil h dein-voili.,. 
Sous l'influence de cet ktat atmosphérique, le raisin mûr est 
rapidement envahi par  un  champignon iiiicroscopique, qui lui 
donne uri aspect cendrk et  que, pour  cette raison, on appelle 
botrytis c i i l e i m  ou pourriture noble. Les milliers de parasites qui 
vivent sur  l i i  hiiie du fruit absorbent son jus et principalcrilent 
son eau, de telle sorte qu'au bout de peu de jours le raisin se 
ride, d i r n i r i i ~ ~  de vnliiriie, prend un aspect rlisgracieux, mais s'en- 
richit en sucre. C'est une dessiccation indirecte. Comiiie elle ne 
se manifeste qu'irr6gulibreriient, on est ohlis6 de  trier le raisin, 
de rie prendre que le pourri,  de  faire les veridariges cri quatre, 
cinq et s ix  fois, quelquefois davantage. 

.\lalheureuseinent, en vivant ainsi,  l e  botrytis introduit dans le 
jus  de la baie ( i ) ,  une oxjiiase particulikre, qui persiste jusque 
d a n s  le vin fait .  Cette diastase a la propriété, lorsqu'on iiict le 
vin au contact de l':tir, de  l'altérer rapidement en attirant sur lui 
l'oxygène. Ilans la barrique r n h e ,  le vin n'est pas absolument k 
l 'abri de cette altération, cause des pores du  bois, de l'ouver- 
ture  des bondes, des soutirages intermittents.  

C'est pour comhattre l'action néfaste de cette oxydase qu'on a 
recours à l'acide sulfiireux. Mais, comme cet açent  chimique 
s'oxyde lui-iiiêrne par  le seul eil'et de l'air, on est obligé de le 
renouveler plusieurs fois par  a n  et  de faire plusieurs méchages. 
Si l'on y nianquait,  le jaune d'or du vin prendrait l'aspect de 
lessive des méniiges; son hoiiquet sr, changerait en celui de 
méchante vinasse ; l a  délicatesse hors ligne de sasaveur  se trans- 

(1) Ce botrytis, sans lequel cin ne peut faire en Gironde do vin blanc dou- 
aireux de grande race, cause au  contraire au vignoble rouge de vh-itabled 
diisdstres. C'est lui qui, par son oxydase, provoqua la maladie de la casse, 
qui insolubilise la couleur. On gutrit aussi cette maladie par l'acide sulfu- 
reux. 
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formerait en celle d'une mauvaise tisane de gentiane. Bref, sans  
acide sulfureux, ces vins  iniinitaliles deviendraient infects. 

En dehors de ces grands vins bordelais, il en existe d'autres 
en Gironrle, eri Frarice et rriCme nu deCi, qui  sont secs. Cette 
sécheresse atteint quelquefois u n  état d'acidité qu'on appelle de 
la verdeur. Le goût publie, sans s'en rendre exacternenl compte, 
ne veut pas de ces vins ; il réclame plus de  riioelleux et même une 
pointe de douceur, ce  qui signifie un  peu de sucre indécomposé 
à la cuve. Cortirne tous ces vins proviennent. de  raisins simple- 
ment niûrs (ou non surmiiris),  tout Ic, sucre a disparu ii la cuve, 
de telle sorte que, pour  donner satisfaction au coriso~ninateur, il 
n'y a pxs d'autre moyen que de les adoucir avec des inoiîts qu'on 
a riiutés, en cours dc fcrineritülion, avcc dcs: doses missives 
d'acide sulfureux. Mais (16s que ce riioût est d i lu i  daris la iiiasse 
vineiisc. son sucre se remet. à fernicnt,er el Ir: vin rcdwient  sec. 
Or, en fermentant,  il se troul)le, il dépose, et le sas! carhonique 
qu'il degage fait sauter le bouchon ou casse les bouteilles. A cette 
situaliuri, il n'y a qu'uri reiiiéilr. : c'est d'erripécher I L I  fermmta-  
tion de ce sucre h l'aide de 1' acide sulfureux et avant  la riiise en 
bouteilles. 

Cela arrive, non seulcrrierit en Gironde, rnnis dans  tous les 
pays à vins blancs de  force alcoolique rnoyennc. c'cst-à-dire dc 
rmsoinmation courante et  m h n e  de derni-luxe. 

L'ensemble rie ces faits inarque donc çoiiil)icn il importe que 
l'emploi de l'acide sulfureux a u x  doses légales ne soit pas nui- 
sihle. Riais n'oublions pas que, pour convaincre les médecins, 
les hygiénistes et plus encore le bon sens public, il est néces- 
saire : 
iD Que les essais soieril faits s u r  I'horrime ; 
2' Quc l'acide sulfureux soit absorbt! non en capsules, ou à 

l'état (le sel, ou en solut,ion aqueuse plus ou moins concentrke 
(itinsi qu'on l'a fait en Suisse ou a u x  Etats-IJnis), niais uni au  vin,  
comme à l'ordiriilire ; 

3" Que le v in  ainsi soufré soit pris a u x  repas, ainsi que le 
funt tous les jours la très grande majorité des consorrirnatcurs du 
monde entier. 

Telle a Eté la façou d'agir de I R  Coiiirriissio~i bordelaise. Il 
était vraiment impossible de donner ses conclusions, relative- 
ment A l'innocuité de l'acide sulfureux, une hase plus solidement 
établie. 
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REVUE DES PUBLICATIONS FRAXÇAISES 

N o u v e l l e  m k t h o d e  de dosage d a  iiiri-aore d a o *  
ïorinc. - M .  le  Dr MESlEftE ( B u l l e t i n  médical du 29 juinl910;. 
- Ilans un hallon d e  2 litres on introduit : 

llCl p u r . \  . . . . . . . . .  :O gr.  
Crine 3 an:dyser. . i litre. 

On ctiaufre e t ,  aussitBt que 1'6bullition corriinence, on ajoute 
30 gr. de perm;mgnni~te de potasse par  pincées successives di: 
0gr.20 a 0gr.30 

La rt;iiction est  trBs violente; il faut  procéder prutleriirnenl 
pour h i t e r  les projections et la perle d'une partie du liquide; 

cependant I'oplration doit Stre rrienée ron- 
derricnt et tcrrninée e n  15 #i 20 minutes. 
afi11 d ' h i t e r  une trop graride volaliliaation 
du  sel mercuriel ; l 'urine est alors GltrGe 
pour la séparer du précipité de sesqui- 
oxyde de  rrianganèse, et elle doit passer 
clozre et incolore c o n m e  de l 'eau deroche, sinon 
on devr :~ i t  reprendre It chaud 111 décolora- 
tion par  addition de 5 à 10gr .  de pernian- 
gnnate. 

D'autre part ,  on a monté le petit appareil 
que montre la figure ci jointe; h un ballori 
U de 1 l i tre on ailapte u n  tube T, long de 
20 centim. et  de  15 $1 20 rnilliin. de diaink- 
t r e ;  ce tube plonge dans un  eritorinoir E de  
fornie spéciale et dont la douille C est 
constituée par un  tube bien calibré de 
8 centirn. de  longueur et  de 2 rnilliin. de 
diamètre intérieur; cc tube est relik par 
une b a y e  en caoutchouc au tube 1,  long 
de 5 ceritim. et  capillaire (deux d i x i h e s  
de  millim.) Enfin, une éprouvette ou un 

verre  gradué reçoit le liquide ail fu r  et à rriesure de son écoule- 
ment .  

On introduit dans le tube C 2 gr .  de  liriinille de cuivre rouge 
trks fine, en ayant  soin de la inouiller au  préalable. Cette limaille 
occupe ainsi toute la hauteur du tube C ;  on rejette l'eau et  les 
parcelles de cuivre qui pourraient surnager ,  et l'on introduit un 
rninuscule bourdonnet d'ouate entre les tubes C et t,  afin d'em- 
pêcher L'obstruction de ce dernier.  L'urine est alors introduite 
dans  le ballon U ,  qui  est renversé dons l'entonnoir. 

Norrnalerrient il doit s'écouler p a r  le tube f 20gr. d'urine 
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I'hrure aw mnziinum, soit environ 4 gouttes à la minute, e t  jamais  
davantage; pour se tenir dans ces limites, il suffit, suivant  les 
circonstances, de lever ou d'abaisser le support d u  billlon. L ' o p 6  
ration dure  dnnc erivirori quarante  heures, et c'est A ce prix et 
grâce toutes ces conditions qu'on arrive à épuiser l'urine de la 
totalité d u  mercure. 

II faut  ensuit^ séparer le mercure du  cuivre amalgamé au  pas- 
sage; à cet eff'pt, on lave successivenient la limaille à l'eau tiède, 
à I'enii adtlitinnnke de 1/10 de soiide ou de potasse caustique, 
puis à l'alcool à '39, et  on la laisse sécher sur  une feuille de papier 
tiuvard. 

On l'étale alors s u r  une feuille de tôle très mince (de 2 à 3 
11ixii:irit:s de riiillirn. d ' é p a i s e u r ) ,  occup;irit une  s ~ r f i l c ~ ,  égale 
celle d 'une piece de 2 francs, et on la recouvre d'un verre de 
rnoritre ou d 'unc capsule en verre de 5 ccntini. de diarriètre; 
posm't cc l ~ e t i t  iippar~:il siir i l r i  support iriétiillique et  1eri;irit H I n  
riiairi une 1;iinpe i esprit de  vin 5 petite fl;iinriie, on s ' ; lrri~nge 
pour que I ' e s t r h i t é  de la flnmiiie vienne lécher 1;i face inférieure 
de In tUle oentlnnt environ deux secondes. Cette rn:incx?uvre des 
plus délicates exige une grande attcntion; un c h a u r a g e  insuf i -  
sant rie dissocie qii'iine partie de l'ainalgriirie ; s'il est trop intense 
ou trop prolongh, l e  niercure s'échappe au dehors. 

Le verre de riiontre, exirnink aussitût iiprks refroidissement, 
présente, rnérne pour les quantités les pliis rriinirnes, uneernpreinte 
de  buee rne~.cui.ielle plus ou moins dense, qui recouvre parfois tout 
le verre. Si I ' c ~ i l  rie percevait rien, il faudririt cont.rciler avec le 
inicroscope ; c'est qu'on serait en présence de millièmes de  milli- 
grainme. 

On laisse tomber au centre del 'empreinte trois gouttes de tein- 
ture alcoolique d'iode du  Codex. e t  I'on imprime a u  verre de 
montre un  lent nioiivement de  rotntion, d e  f a ~ o n  à mettre la tein- 
ture successive~neiit encontact avec tous les points desa  surface, 
aprks quoi on laisse l'alcool s'évaporer, et I'on porte le verre  de 
inoritre & il0 ou 30 centim. au-dessus de la flamme d'une lampe à 
esprit de  vin Jusqu'à ce qu'on voie apparaître nettenient la colo- 
ration rouge 6cnrl;ite d u  bi-iodure de  iiierciire. Ce sel, exarniné 
an microscope, se présente sous forme d'arborisations variées, 
pu lo i s  trEs élégantes, roses ou rougeâtres, absolunient pures e t  
pu conséquent difï6rerites de ce qu  on obtient avec les vapeurs  
d'iode, qui donnent to~i jours  u n  &lange d e  hi-iodurc, d c  proto- 
iodure, de mercure rnktallique et  d'iode libre. 

Muni de deux solutions d'iodure de potassium contenant l'une 
5 centigr. de ce sel pour 100 gr .  d'eau dislilléc, et l'autre 5 milligr. 
seulernent, et tlestinkes, la première a u x  doses apparemment 
fortw et la deuxième aux  doses faibles de  bi-iodure, on dis- 
sout le sel rnei-curie1 en laissant tomber soulte à goutte l 'une 
des deux solutions et en agitant avec un petit pinceau d'ouate 
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enfil6 dans la partie effilhe d'un tube en verre, qui sert en même 
temps à détacher le  biiodure t r&s adhkrent.  Lorsqu'on n'apercoit 
plus  traces de biiodure et que le liquide est devenu parfaitement 
limpide et incolore, on pèse ou I'on mesure la quantité de solu- 
tion erriployée. 

Sachant que Ogr.002 de hi-iodure exige, pour se dissoiidre, 
10cc. de solution ftible ou 1 cc. de  solution forte, si, par exem- 
ple, on a dil employer 7 cc. de solution f;iilile. on en déduit qu'il 
y avait Ogr.0007 de bi-iodure sur  le verre de  montre. Comme le  
bi.iodure contient 56 p. 200 de  mercure, on en conclut que In. 
quantité de mercure totale est C:,.:ile Ogr.000332. 

( , 'owect ion.  - Avec cetle rntthode, une double correction s'irri- 
pose. II faut,  eu eit'et, tenir compte de la perle rAsiill.ant de I'alian- 
don de 1/3 de l'urine contenue dans la bouillie m:tnganique qui 
reste sur  le filtre a p r k  destruction de la matiére orpri ique.  et de 
l a  perte d'une certaine quantité de sel mercuriel sous l'influence 
de  l'ébullition. D'aprks les rioiiihreux essais faits s u r  ce dernier 
point,  j'estiine qu'il faut majorer lit quantité trouviie de 2 / 4 .  
Ainsi, dans l'exemple précédent, ;i Ogr.000392 on devra a,joiiter 
Ogr.000098, ce qui  donnerait, comme rSsultat définitif, Ogr.0004'3. 
Si I'on opérait dans  une capsule au lieu d'un ballon, les pertes 
scraicrit encore plus  irnport:mtcs. 

Dosage de le ferrlpyrine. -MM. ASTRUC et n01JISS03 
(Journr~l d9 phnrmncie et dr cilirnie du  16 avril  1910) - La ferri- 
pyririe est une corilbinaison bien définie d'oxyde de fer et d'anti- 
pyririe ; pour eri faire l'esstii, on dose l'aiitipgririe. 

Pour  pratiquer ce dosage, on se sert de  la methode irrialrinii: 
p a r  'II. liougsult,  qui consistr h précipiter I 'antipyrine b raide 
d'une solution alcoolique d'iode en pr6serice dii siihlimé, ou de In 
méthodc proposée par  JI. Lemaire, consistant à faire la précipita- 
tion à l'aide de l'aide picrique. 

Avant de faire intervenir l i ~  solution d'iode ou celle d'acide 
picrique, il faut s ipare r  l'oxyde de fe r ;  l a  ferripyrine est dissoute 
dans I'eaii ; on  ajoute k la scilut,ion une qunnt,ité suffisante de 
potasse pour  prkcipiter l 'hydrate  ferrique, e t  I'on opkre en p1'6- 
sence de la phtaléine d u  phénol ; pour amener In neutraliti: de In  
l iqueur, il faut ernployer 6 rnolécules de  potasse pour 2 mol& 
cule de ferripyrine. Lorsqu'on a ainsi précipité l'hydrate ferri- 
que,  on obtient une  sulut.ion limpide et incolore, sui. 1;iquelle on 
h i 1  ;tgir la solution :llcoolique d'iode en présence du sublimé. L)e 
l a  quantité d'iode absorbée on deduit facilerrient 1;i proportiori 
d'antipyrine et, pa r  suite, celle de  ferripyrine. Une rnolicule de 
ferripyrine correspond h 3 molécules d'iode. 

Si I'on fait le titrage de l'ünlipyririe LL l'aide de l'acide picri- 
que,  on commence également par précipiter l'hydrate ferrique, 
mais  on emploie à cet effet la soude e t  non la  potasse, qui pour- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rait être précipitée par  l'acide picrique. Lorsqu'on a obtenu une  
solution neutre b la phénolphtaltiine, on porte le volunie de cette 
solution ?I 100 cc. ; on  filtre; on prend 50 cc. du filtratiim, a u s -  
quels on ajoute 50 cc. de solutibn N/30 d'acidepicrique; on agite ; 
on filtre pour séparer le picrate d 'ant ipyrine;  on prend 30cc. du  
nouveau filtraturn, e t  l'on détermine, à l 'aide d'une solution 
N/30 de  soude, la qiimtitt5 d'acide picriqiie non romhinée k 
I'antipyrine. Soit n le  norr11)re de cc. de  soude N 20 employés ; 
on peut facilement calculer la quantité de ferripyrine se 
trouvant dans  le produit essayé, sachant  que le poids rnolticu- 
laire de ce corps est 889 et qu'une rnolécule de ferripyrine cor- 
rwpond à trois molécules d'acide picrique. 1.2 formule à appli- 
quer est la suivante : 

msonialtol. - M .  RhCKE ( C o r n p h  rendus de l 'dcadimic des 
acience.~ du 4 juillet 1910). - 1 3 .  Uacke a montré (voir Annules 
de chimit? mnlgtique, ILI 10, p .  312) que, par l'action combinée 
d'un enzyme et de la chaleur s u r  l'amidon, il se forme u n  corps 
analogue, rniiis non identique, a u  maltol. 

Ce corps a lit même formule que  le innltol (CrHGO"; aussi 
11. Backe lui a-1-il donné le nom rl'isoaultol. Sec; cristaux sont 
solubles dans  l'alcool, le chloroforme, l'éther et le berizSne; il se 
dissout dans I'eau chaude, moins bien di~ris I'eau froide et dans  
l'éther de pétrole. II fond i l  48". Il rougit le tournesol et se dissout 
dans le carbonate de soude; ses solutions nlcnliries sont ,jaunatres. 

11 r6duiL la liqueur ciipropotassique à chaud;  il rk lu i t  k froid 
les solutions amrrioniacales de nitr:ited'argent. II donne de I'iodo- 
forme avec l'iode et la potasse. II donne, avec le  sulfate de 
cuivre, des cristaux verts d'un composé qui a pour formule 
(:u(CVl'03j" 1 1 ' 0  ; avec le di:izoniél.hone. I'isorilnltol donne u n  
dérivé rriéthyltCYI:'03 (CHS) ,  qui cristi~llisedans l'éther en lablet- 
tes dures. soliibles dans l'eau et dans l'alcool, fiisil~les à 20S0. Le 
dérivé correspondant du  rni~ltol fond H 114° 

IJ'isorrialtol appartient. à la rnkme f;~mille que le maltol, niais 
l'hydrolyse d e  son éther  rriéthylique ne donne que de l'acide for- 
rnique, sans  acide acétique. 

l'ai. oxydation, l'isoni>ltol donne u n  composé d'odeur cnractb- 
ristique; ce composé SC forme a u  contact d c  la liqueur de Feh- 
ling, du permariganate de potasse et de l'oxyde d'argent. II s'en 
produit aussi diins l 'hydrolyse de l'éther i i i i t h ~ l i q u e  de  I'iço- 
miiltol. 

Dans la préparation de I'isnmi~linl pin- dist.illnlion de In poudre 
de I)iscuit, du sncre, etc., avec un  acide, on obtient aussi une 
fiiil)le quantité de rnaltol, et si ,  a u  lieu de  distiller, on ipuise la 
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poudre de  biscuit par  l'éther ou le chloroforrrie, on recueille 
surtout d u  maltol avcc très peu d'isoin:lltol. On pouvait, par 
suite, croire que  ce cierniw provierit d'urie trnrisforrririlion du 
maltol; il n'en est rien, car le ri-ialtol résiste absolurrierit à l'action 
de l'acide phosphorique bouillanl sans  s'isoirii:riser. 11 est donc 
bien établi que l'isornnltol se forme seulemerit par la distillatiori 
acide d'un corps qui s'est produit dans les rriSiries conditions que 
le malt.ol, ctii., sans  enzyi ie  et sans cuisson prCi;il;ihlc, les rnatii:. 
res airiylacées ne  donnent rieri. 

Dans des circonstnnces favorables, on peut ainsi, par  distillii- 
tion, obtcriir 7 c e r i t i g .  d'isom:tltol par  kilogr. de poudre de bis- 
cuit, alors qu'il ne se h i i v e  r6elleirieiit, dans cc inèiiie poids de 
faririe, que 1 riiilligr. environ tlc. in;iltol el. sculeirierit cies t,r,iccs 
d ' i so i r ia lh ,  l 'un et-l'iiutre pouran t  Ctre extraits par  l 'éther. - 

Les iriélariges dc iii;~ltol et d'isorn;iltol se liiisserit facileinerit 
séparer par  sul~liiiiation. I'ironialtol fitaut dé jh  volatil k la teiii 
pkrature ordinaire ; il suffit d'urie faible quantité de iiinltnl 
(fusion 1590) pour iih;iissc.r le pnirit (IF:  fusion de 1'isoiii;dtol dc  38" 
à 80-900. 

Iteclierclie clc la cryugi.iiiue daris l'urine. -JI. DENI- 
GÈS ( I l~~l le t in  de lu Sociétb de p h t n u c i e  de R o ~ d e r l m  d'aoùl 1910) 
- L n  coloration verte que donnent, niitine b froid, avciç l a  
l iqueur de  Fehling, les urines renfeririarit de la cryogénine suffit 
pour carnct6riser la préseiiçe de  ce corps. rimis cette réaction peut 
faire dCfiiut lorsque l 'urine a subi la ferrneiitatiori alcaline . dans 
ce cas, 1i i  cryogCnine s'est oxydée icu contact de l'oxy$me atmos- 
phérique ; la couche supérieure de I'uririe, directciiient cxposéc 
k l 'air,  piwid une teirite jaune qui peut deveriir trks iulerise et 
qu'on peut confondre, quoiqu'elle soit rnoins brurie. avec celles 
que produisent,  dans les niSmes conditions, les alcaptones du 
type hon~ogentiçiqiie Cette coloration de l'urine se produit 
encore plus rapidcrilent s i ,  avant  tl'Ctre en contact avcc l'air, 
elle a été additioririée d'uri alcali caustique, et surtout si l'ori 
ajoute à l 'urine ainsi alcalinisée de l'eau oxy$mi.e. ou un  per- 
borate, iin persiilfate, uri percarbonate alcalin. Le maxirriiiiii 
d'intensité est ohtenu si l 'on ajoute R 10 cc. d'urine, fcrmentbe 
ou non, 2 ou 3 gr. de bioxyde de plomh ou de riianyniise, puis 
5 6 gouttes de  lessive de soude ; le fi1tr;ttuiii qu'on obtient est 
jaune-orangé (nuance bichromate de potasse) ; la teinte est celle 
du chroniate neutre, si l 'urine contient peu de  cryogénine ; d'ail- 
leurs, la teinte jaune-orangé passe au  jaune-chromate si l'on dilue 
l'urine. 

Cette rkaction, qui  est sensible et qui  se p d t e  i un  dosage 
coloriinetrique, ne saurait  être confondue avec celle que don- 
nent les alcaptones vraies avec le bioxyde de plomb en milieu 
ülcaliri. 
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Les urines à cryogénine sont @leinent colorées en jaune lors- 
qu'on les additionne de  leur volurne de sulfate acide d e  rriercure 
(bioxyde de niercure 5 g r . ,  S04HS 20 cc., eau distillée 100 cc. j ; 
apr&s uri c o n t x t  de  quelques instants,  on filtre. e t  I'on oblient 
un  filtratiim d'autarit plus j aune  que  l'urine cont,ierit plus  de  
cryogénine. 

Si I'on remplace le sulfate acide de  rriercure par  l'iicétate mer- 
curique (:mitate d e  mercure 5 gr., acide acétique 2 cc., eau dis- 
tillée 200 cc.) et si  l 'urine contient suffisninrrient dc cryogénine? 
or1 obtient uri préci j~i t6 dont la teinle. qui est tilnriche ou peine 
jaungtre pour  les urines normales, peut aller jusqu'au rouge- 
saumon avec les urines à cryogériine. 

H é a c t i f  clloiqne de l'orobiliiie. de  l'urol~ilinogèue 
et da nnmmg. - hl. A L U E ~ T  FLOREXCE (Journal de p h a m a c i e  e t  
d e  c h i m i e  d u  26  août  2910) - Les procédis de  rechcrcht: d e  
I'uroliiline exigerit des précipit.:itions et des filtrat,ions qiii en 
rendent I'applici~tion difficile cliniquement; M. Albert I?lorence 
utilise le réactif suivant,  q u i  agit cornine réductenr et qui  peut  
transformer I'urobilinogène en urobiline : 

l'yridinc? . . . . . .  i O gr. 
1ilcool. . . . . . .  .10 - 
Chloroforme . . . .  10 - 
Accilate de ziric. . . .  1 - 5 0  

Ce réactif se conserve parfaitemerit. 
On prend daris un  tube 2 à 3 cc. d'urine et le double de ibaclif; 

on agitc sans éiiiuls'ionner: on laisse 6v;iporer ; In coiichc irifd- 
rielire es1 et reste iiicx~lore, si l'urine rie renferme ni uroliiline, ni 
iirobilinogène ; elle prend une fluorescence verte si elle reriferine 
de  I'urobiline ; elle devient peu ii peu fluorescente, si l 'urine 
contient de l'urobilirio$ne ; elle est verdntre, si I'uririe contient 
dc  la biliverdine. qui hientoi, par  trarisfoimntion, rlevienl 6g;ilc- 
iiicri t fluor.esceril(: : elle (le\-iriil rose oii r,ouge-ceris(: s'il y a du  
sans .  

lhr is  tous ces ras?  on a (les spectrrs de  bande d'uiie grande 
puretb. Les réactions sont assez intenses pour perinettri: d'esti- 
mer npproxiiiiativeriient la richesse rie l'urine (:ri pigment. 

Ce r .h: l i f  a l'iiv;iiihge de ri'exigei iiucurie iiiiiriipiilntion, pnq 
mc:irie d e  fil1r;ition. 

REVUE DES PIlBLIGATIONS ÉTRANGERES 

t)nsapc do titane. - I I .  Il.  Sl<IIRIA\-N (S lah l  1 1 1 1 1 1  E ~ S P H ,  
1'110, p. i 3 7 ,  tl 'api+s.Jov~x. o f  Soc. o f c h m .  I l i d . ,  1910, p 518). 
- O n  chauffe au clidiiinenu 1ii suhqtnrice dans un creuset de  
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platine, puis on ajoute dix fois son poids de bisulfate de potas- 
s ium ; le creuset es t  couvert, puis  ch;iuIYé doucement jusqii'ii 
fusion ; aprks refroidisseirierit, ori dissout dans 100 cc. de SOtI-12 
(1  : 3 ou 2 : 3) ; la silice est fillrke, c;tlciniie, puis reprise par  
l'acide fluorhydi,ique. et le résidu d'acide titanique trouvé, redis- 
sous, est ajouté H la solution principale ; on neutr:~lise par  AzIV ; 
on fait bouillir, et l'on ajoute quelques gouttes d 'Azl IQour  coni- 
plfiter la prkcipitation dc l'acide t,it.i~riique ; on lave & l'eau et 
avec AzH3, et l'on calcine jusqu'k poids constani,. 

Ori a ainsi I'eusernble de l'acide titanique, de l'oxyde de fer et 
de l'alumine. 

Cornnie prscidernment, une dcuxiéine prise d'essai est dis- 
soute : on ajiiute % g r .  d'acide tar t r ique k I n  solution ; on neiitra- 
lise par  Ax[lS ; on chaiifTe 600, et l 'on sature ci'hxdrogéne sul- 
furé ; le sulfure de fer est filtré, puis dosé ; pour doser I':tluriiiiic, 
le  melange des oxydes, calcio8s, cdt fondu avec 20 à 23 parties 
de carbonate de sodium el de  borax à parties égales ; on njoute 
encore la riioitié de  ce rriél:~rige, e t ,  après refroidisseinerit, oii 
reprend par  I'eau froide. L'aluiiiinc se dissout sous forme d'alu- 
minate; le fer et le  titane restent insulubles. 

P. T. 

Dnnege i i r i  tliariiini d e u n  les ~ n b i t t ~  nionazith. - 
JIM. R. J .  MEYEIL et M. SPETBR (Chm. Lei t . ,  1910, p 306, 
d'aprks Joul-n. of Soc .  of chem. Incl., 1910, p. 486). - Les auteurs 
ont constat6 que l'acide iodique est le ineilleur riactif pour Iii 

séparntiori du  lhoriiirii : 50 sr. de rnineriii sont c1i:iuffés avec 
100 cc .  de S0"12 peridi~nt six heures  IL 2J0° ; apres  refroidisse- 
ment, on ajoute 300 cc.  d'eau froide, et on laisse en contact, en 
agitant fréqueniment, jusqu'h dissolution des sulfates; on filtre, 
et I'on coinpli.te 1000 cc. ; on p r é l h e  100 cc., auxquels on ajoute 
50 cc. d'r\zO'H (D = 1 ,4 )  et I'on refroidit ; on %joute une solution 
d e  15 g r .  d'iodate de  potassiuni daris 30 c i .  d'hz0311 coricenlré, 
puis 30 cc. d'eau, et I'on refroidit (le nouveau;  il se forme un 
priicipitk hliinc d'iodate de thoriurn, floconneux, qui se dépose 
rapidement;  on agite pendant une  demi-heure. et I'on filtre : on 
lave 1c bcchcrglass avec uiic solution de 2 g r .  d'iodate de potas 
sium dans 30 cc. d'.4z03H et  200 cc. d'eau ; le précipité est de 
nouveau I:tvé dans le rrilline becher, açi té  avec 100 cc. de liquide 
d e  lavage, puis recueilli su r  le nieme filtre; le précipité est 
ensuite replacé dans le becher avec de l'eau chaude ; on fait 
bouillir et I'on ajoute 30 cc. d'hzOSI1. qui dissout l'iodate dc 
thor ium;  on repr6cipit.e l'iodate par  addilion de 4 gr .  d'iodate 
d e  potassium dans un  peu d'eau chaude et  d'AzWiti dilué ; on 
filtrc et on lave comme precédernment. L'iodate de  thoriurn p u r  
et  exempt de ckrium est lavé, réduit par  S02 en solution chlor- 
hydrique, précipité par AzIJ3 et lavé jiisqu'h élimination complète 
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de l'iode ; l 'hydrate est dissous daris IlCl dilué ; la solution est 
précipitée par  uri euces d'acide cixidique, puis filtrée. e t  le pi-ici- 
pité, a p r k  lavage l'eau acidulée, est calciriti, puis l'oxyde est 
pesé. 

P. T. 

Détei.minntion du nickel par ln ù i r i i é t l i y l g l g o r i i n e .  
- $1. P. BOG0LI;BOIJF (Strild icnd Eisen, 1910, p 438. d'après 
Journ.  o f  Soc. o f  chrm. I t l d . ,  1010, p. 493). - Ues dosages coin- 
paratifs eskcutks avec la rlirriithylglyosiine, en calcinant le pré- 
cipité, en le séchant seiilerrient, e t  d'üiitre p v t ,  en précipitant, le 
nickel par  voie électrolytique, ont montré qu'il n'y a nuciin dan-  
ger de perte par  In calcination du précipité ; les rBsult;its sont 
quelquefois Iégèreriicnt plus élevés. 

Le fi ltre et le précipite sont doucement chauffés daris le creuset 
jusqu'k corriplbte carbonisation, sans flanime, puis la terripkra- 
tme  est p r o ~ r r . s ç i ~ ~ r r i e n t  élevée jiisqii'H incinkration du filtre ; 
enfin, le r0sidu est fortement calcin&. 

Pour  le dosage du  nickel dans  l'acier au nickel, il est prkféra- 
ble d'enlever préal;lt~leinent le fer par  l'éther, d'ajouter au résidu 
de I ' e~ t rac t ion  un  exc&s d':izII%t de l'acide tartrique, et de pré- 
cipiter par  la tliniéthylglyoxinie. 

Analyse  de la zlceone natorelle. - RIM. S. WEISS et 
R. LEiIMAXN (Zeits .  f .  anor.9. Chemie, 2909, p .  178, d'aprEs Jortrn. 
of Societg o r  chem. l n d . ,  2910. p .  230). - Le rniriertii soigneuse- 
ment pulvérisé est fondu avec 4 & 3 fois son poids de hisulfate de  
sodium ; le  produit fondu est dissous dans l'eau, et I'on filtre 
pour séparer u n  peu de silice ; on traite par  l'hydrogène sulfur6 
pour précipiter le platine provenant de ln fusio:~ ; on filtre et l'on 
évapore trois fois à. siccitt! A 210° pour insolubiliser la silice ; on 
filtre ; on lave, et I'on pèse SiO2 ; on reprend par  HF1 e t  la petite 
quantité d e  zircone qu'on trouve est réunie, après fusion iiu 
bisulfate, à la liqueur primitive ; on neutralise le filtratum par  
AzH" ; on q o u t e  un  excès d'oxalate et  de  tartrate d'amnioniurn ; 
on chauffe légrirement, e t  I'on ajoute du  sulfure d'nmnioniiim ; 
on chauffe pendant  une heure à une douce température, et le pr6- 
cipité de sulfure de  fer e t  d'alumine est filtré ; on évapore le fil- 
tratum à siccité et I'on calcine ; on fond le résidu a u  bisulfate de 
sodium, et l'on reprend par  l'eau ; la solution est ensuite addi- 
t i o n n é ~  d'eau oxygénke et de soude caiist.iqiie, qui précipite l'hy- 
drate de  zirconiurii ; on redissout le précipité dans IICl ; on :$oute 
AzH" on fait bouillir ; on filtre ; on lave et  l'on calcine ; la solu- 
tion alcaline est chauffëe pour décomposer l'excès d'eau oxygé- 
née, acidifiée par  IIC1, puis  l'acide titanique est précipité par  
A2H3. 
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La zircone brksilienne contient 85 h 90 p. 100 d'oxyde de  zirco- 
nium ; son poids sptkifique est de 4,9 e t  s a  dureté d'environ 7. 

P. T. 

Dmsapc de pctites quantités tlc ter dans les iii-gile~. 
- h l .  d .  W. RIF:LL.OR ;Tram.  en.7. cel-r im.  Soc., iS iO,  p. l - 5 ,  
d ' a p r k  Jown.  of Soc. of C ' I P ~ .  l n d . ,  1910, p. 4%).  - l'our les 
argiles contenaiit rnoins de 0,s p.100 d'oxyde de fer,  les pi océdés 
volumétriques sont diifectueux. L'auteur a essayé les méthodes 
coloriiriétriques, en erriployarit le sulfure d'arnrnoniurn, l'acide 
pyrophosphoriclue, le ferrocyanure de po tass iuu~ ,  le tannin, 
l'acide s;ilicylique, I'ncétylacétonnte ferrique, et i l  a constaté que 
Iii rriéthode au sulfucyimure est la plus coriveriable. La préee~icc 
des acides organiques, de l'alumine et  des terres alcalino-terreu- 
ses exerce une influence déf:ivorable. Tatloclc a proposé d'ex- 
traire le sulfocyanure ferrique p a r  l'éther et de comparer avec 
des types.  :lu lieu dli:,Lher, l 'auteur erriploie un  rridange à volu- 
mes é g m x  d'éther riiéthylique et  d'alcool isoarriylique. Les 
hydrates de fer e t  d'aluiiiirie, précipites par  . izll \  sont calcinés, 
fondus au hisulfate et repris par  l 'eau;  on fait u n  volume connu, 
puis on prt'ilève une partie iiliquote, sur  l;iqiielle ori dose colori- 
iiiétriqueinent au sulfocyanure, en comparant  avec un type 
obtenu dans les n i h e s  conditions avec une solutioii tj-pe d'iilun 
ferrico-potassi que. 

P. T. 

I)osiige de I'aintiinnoiue. - 3151. F .  COOLKiCGII et 
.J. 0. UETTEIIT01J (Ztils f .  a n y i c  Chcmie, 1910, p. 712). - On 
fond le niincrai avec du pe i~ iu l f i l t~  d'ammoriiaque; après extrac- 
tion a r e c  TICI chaud (O = I , I ) ,  on rliliie ; on chnufi'e et l'on fait 
passer~ in  abondiint courant d3hydrogi:ne sulfuré pend:inI 15 ininu- 
I.es; le précipitt': est filtré, puis redissous sur  le filtre p u  HCI 
conccntri:; à la solution portée à 900 on ajoute 2 goiittes de chlo- 
rure ferrique, puis, goutte a goutte, du  chlorure d'étain jusqu'i  
disparition d e  I i i  eiuleiir jaune rlii chlorure ferrique ; la solution 
est versée r lms un beclier qui  contient une solution tlc chlorure 
iriercurique e t  titrée avec une soliitiori de permanganate de 
potasse jusqu'à coloration rose. Le chlorure d'étain réduitl'anti- 
moine en solution chlorhydrique avant  l'arsenic. Le chlorure 
de mercure absorhe I'escPs (le chloriirc: ti'tltain. 

L'exacliludc, cles rksultats dkpend de  l'observation stricte des 
~rcscr ip t ions  ci-dessus. 

E. S. 

Eiiiploiu d u  kinpfci-roii pour la rr&pri.atirrin du fer 
d'avec I'urscnie et le eobaï~.- 11.1I.NIYSE1\'SON (Aasem- 
hlPe générale du Vcrein deutsch. Clierniker U \luriich, 18/22 niai 
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2910. -Zrits. /. nngew. Chenzir, 1910, p.(369).- Osbar l'xiiidisch n 
proposé le kupferron (nitro~o~hiin~lh~-drox~-~n~r~i~inmn~o~iiurri) 
pour la précipitation du fcr et du  ciiirre. On sait qiie Iii sbparn- 
tion du niclicl, du cohalt et du fer en grandequanti té  est t r k  dif- 
ficile ; l 'auteur a css:iyé d'appliquer ce nouveilu riactif ii I I  dos;ijie 
du riickcl (:1 du c:ot)all. dnris les a1li;igc:s. On dissoiit Z gr.  de l';il- 
liage dans  HC1 concentré sature de broiiie ; on évapore pour chas- 
ser l'arscriic. e t  l'ori reprend le résidu par  SOi11' d i l u i ;  011 é m p o r e  
juçqu'kdkgasernerit de  vapeurs hLinches ; après refroidissernent, 
on reprend par  l'eau ctinude, e t  I'on fait passer de I 'hydio&e 
siilfui~6; aprcs filtration. le liqiiide limpide est port6 k I'6hulli- 
tion pour ch;tsçer JI'S ; on o s y l e  avec de 1'c;tii osy:;.érii:e ou d u  
persulfate, el l'on  ajout^ goulle il goutte, en iigilxril ciintiriiiell~:- 
rrierit, une solution de  8 gr. de 1 i u p f ~ r i . m  tliins 200 c:c d'eau : Ir: 
fer précipité est liltre, et l n  liqueur liriipidc est év;ipoi-ée,jusqii';i 
apparition de vapeurs de SOtl l \  le r6sirlii est repris par l'eau et  
additionrié de  50 cc. d'airirrioninque ; on fait Imuillir, et  I'on sou- 
met k 1'Plcctrolyse I n  sciliition, qui contient le nii:lrrl et Iecob;~lL. 

Si I'on veut  doser aussi l 'arsenic dans l':illi:ige, on dissout à 
chaud 1 gr.  d i ~ n d : i  cc. de S0'I12 concentré : on ajoute de I'eiiu 
chaiitlr: après refroidissernent, et l'un prckipite 1':~rqenic par I12S. 
1.e filtixtuiii est porté i I'i.hiillition, oxyde et aouiriis aux  trnitc- 
rnents iridiqutls ci-dessus E .  S. 

R'oovelle niCthade pnor IR recherche d o  snilioin. 
d o  cuysioin et do rnbldioiii.  - JI. W.-C. HALL (Zeits. f ,  
ccngew. Ckemie, 1910, p .  710). - Pour itleritifier le rubidiurn et le  . 
ccr:siurri, orise sert d'une solutiori de nitritede bismutli et desodiuin 
prkparCc coinrnc sui t :  on dissout 20k 20 g r .  dc nitrate de  bismuth 
pulvérisb dans une solution neiil.rt: d e  nitrite de sodiurri 150 gr. 
pour 100 cc. d'eau). Si! L u n e  solution de nitrate de  rubidiurn fni- 
hleriient acide, on ajoute AzOafI (3 iocc.) ,  il se forme un  pré- 
cipiti  crist:illisé, jaune clair, de  Ri(~\zOL)3,2~lbhzOZZNat\z02. 
La recherche du  c m i u m  s'cxecute de  1ti mSme manière et  est 
encore beaucoup plus sensible. 

Pour  identifier le czsiurn, on se sert d'une solution de  nitrite 
de bismuth et  de potassium, additionnée de nitrate de czs iu in ,  
dans le bu t  de séparer le sodiuiii qu i  souille toujours le nit,rite 
de potassiurn. Le réactif se prépare comme suit : 3 g r .  de  
nitrite de potassium sont dissous dans 100cc.  d'eau, nddi- 
tionnés de  IOgr.  de nitrate de  bismuth pulvérise, puis de  
nitrate de  cæsiuni en quantité surfisante pour précipiter le sel 
de  sodiurri. Après filtration, on conserve k I'ahri de  l'air. Les solu- 
tions de  nitrate et  de  sulfate de sodium donnent. avec cer&ictif, 
un prkcipitk cristallin j aune  d e  5 Ri(Az02)" 9 CsAzO" 6 6a.\z2. 

Quelques essais ont  montré que cette réaction est susceptitile 
d'être utilisée pour le dosage quantitatif du sodium. 

E. S. 
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I)éterminmtinn dr l'ai* et  tic l'argent clans le cuivre 
noir. - R I .  H .  NFhE-\SOX (,issemhlée du Verein druts.  Chcrn. 
i~ Jlunicli, 18 mai 2910. -Zeih. f. ange%. Chernie, 1910, p .  968). - 
Il existe deuxm6thotles pour  cette détermination : méthode riiixte 
et niéthode par voie s iche.  Dans la methode mixte, on opère 
comiiie suit : 35 gr. de ciiivre noir sont dissous dans  :ZzO%, qui 
laisse l 'or dans I'irisolul)lc, et l'on filtre ; diins le filtratuin, on pré- 
cipite 1 ' :qen t  par  le chloriire de  sodium; on filtre, et l'on réunit 
le chlorure d 'arsent  l'insoluble; I'erissn~ble est fondu daris un 
crenset e n  fer au  four i veiit avec 25gr .  de  lithnrge et u n  mélange 
de carhoriate de soiide. d e  borax et d'acide tartricrue: on affine le . . 
régulus. Le bouton d'or et. d'argent obtenu est pesé, e t  l'argent 
est sPparép;irdrwx dissciliitions dans Az03H(D =!,a) et une disso- 
lution dans le i r i h e  acide (11 = 1,131 (concentrations rigoureu- 
ses). L'or insoluble est pesé, et I'on calcule 1';irsent par  di.l!'i:rence. 
La méthode est simple et très exacte; rrialheiirensement, les affi- 
neurs ne l'ont pas encore acceptke, et, pour  les transactions. la 
ri~bthorle par  voie sr>r:he est seiile valahle. 

Pour cette méthode par  voie sèche, on traite 4.0 fois Sgr.3 avec 
4 0 g .  de plorrih ~e rkgulus est affiné dans des &upelles. 
et l'on sépare I'or e t  l 'argent comrne ci-dessus. L a  miithode a Cté 
simpli!iée cn  fnisarit les pcskes de  2 g r . 5  dans rles creusets de 
plomb d'erivirori 10 gr .  , qu'on traite tlircicternerit dans les coupel- 
les avec le plomb granulé ; m;iis on a toujours l'inconvénient d'être 
obligé de  peser 40 prises d'essai, ce qui prend beaucoup de 
tempsiorsque le produit est en gros grairis. L'auteur recorririlande 
d'opkrer conilne suit : on pèse 8 fois l2gr .3  dans u n  creuset en 
terre avec ch;iqiit: fois N a r .  de  fiiix noir ( i  partie de s a l p h e  e t  
3 parties d'acide tartrique décrépités dans une capsule p&ée au 
rouge et  ensuite pulvtirisés; le v6rit;ihle flux noir est encore 
n ~ d ; i n g é  avec 2 fois fi:! son poids de  carbonate de soude et de 
hornx) ,  25 gr.  dc litbarge et environ 6Ogr. du  niélnnge ordinaire 
( 7  ptirties de cürlwriate de  soiide, A parlies 5 d e  hor;ix et  1 partie 
d'acide tnrtrique); on rend bien homogcne, et l'on fbnd au  four 
i t  v e n t ;  lorsque l'essai est bien chaud,  on ajoute 200gr. de 
plomb, et  I'on chaufl'e encore pendant 5 minutes; le culot est 
divisé en cinq parties et affiné. On détermine I'or e t  l'argent 
coiiiriie ci-dessus. Cette riiiithorie dorine de  très bons rPsiiltats. 

E.  S. 

Uoaagedc petites qiiantltés de calcinin eii présence 
de: beaucoup de inngnésle. - M .  A.  CAPPEL (Zeils. f .  
I ~ ! I E W .  Chenlie, 4 910, p. i l  1). - L'auteur décrit un  procédé qui 
donne des résii1t;~ts t r?s  exacts : la prise d'essai, additionnée de 
30 cc. d'une solution saturée de  chlorure d'ammonium, est chauf- 
fée à I'&bullition. Après avoir retiré le brûleur, on ;i,joiite avec 
précaution une solution saturée 3 froid de XallCOs jusqu'à appa- 
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rition de  précipitk. h p r é s  une courte ébullition, on laisse dkposer 

.4~~rkwefroiilisseiii~:rit ,  dCc:;irit;iliori et lavage du précipité, on 
pèse le calcium à l'état d'oxyde. 

E. S. 

Antalyse d u  metal  Ualihitt, des tsouduren, d e s  bron- 
zes, alto. - JI. J .  1)EJIOREST (Journ.  l n d .  en.9. Chem., 1910, 
p. SO). - Dans l'analyse des alliages contenant de l'étain, du  
cuivre et  du  plorrib, mais pas d'aritimoiue, l'étain peut etre sépare 
des autres iriétaux sous forme d'acicle iiiétastannique par  Az0311 ; 
il est ceperida~it souillC par  des oxydes de plomb, de cuivre et du 
phosphore que les lavages ne  peuvent pas éliminer. 

L'acide métastannique est redissous dans le sulfure d'ammo- 
nium, laissant airisi le  cuivre et le plomb insolubles, puis  la solu- 
tion est électrolys6c. 

EII présence de de'ari Liriioi~ie, I'Cchitutillor~ est altüqué p a r  Az0311 
avec d e  l'acide tartrique, puis la solution est traitée par  NaOH 
jusqu'à redissolution du précipité d'hydrates ; elle est  ensuite 
versCe, en agitant constarrirnent, dans un  rnklarige bouillarit de  
Ka011 et de  solution saturée de sulfure de sodiuni ; les sulfures d c  
ploriib et  de  cnivre se d6posent, et, après  lavage, ils sont dc nou- 
veau traités par  AzOW, puis par  Sa011 et sulfure de sodium et  
sont prêts pour  l'électrolyse apr2is redissolution. Lefillratum, con- 
tenant l'antimoine et l 'étain, est traité p a r  SO"12, e t .  aprEs décan- 
talion, le prbcipité est rcdissous d a n s  lc sulfure d'aniiiionium ; 
on o jouk  d u  cyariurr: de  potassiurii, e t  l'on électrolyse les deux 
inétaux enseiril~le ; on les redissoiil, et l 'antimoine, transforni6 eri 
acide antiriionique, est t i tré iotiori~étriqueinent. L'étain est obtenu 
par différence. 

P. T .  

Bosage volainktrique de  l'acide sélénleun ao 
iiiuyen du pcrinaogunnte d e  pntnme en- ~ o l u t i o n  
nlealine. - M .  L. \I..\RlSO (Zeits. f .  m w g .  C l ~ e m i e .  d6ceiii- 
bre 190'3, p .  32). - Les iiiCthodes connues de dosage volunié- 
trique de l'acidc sélériieux rie donnent pas toujours des résultats 
satisfaisants, parce qu'elles exigerit des conditions d'exécution 
LiEs riiéticuleuses. Le procédk propos6 par  l 'auteur est,  pa r  con- 
tre, indépendant des conditions de l'essai ; à la solution aqueuse 
d'acide sdénieux,  on ajoute de la lessive de soude jusqu'à rcac- 
tion alcaline, puis on fait couler goulte à goutte, en agitant,  la 
liqueur alcaline de permanganate de potasse. Cette liqueur est 
préparée coriinie suit : 6 g r .  de K41n04 sont dissous dans  environ 
800cc. d'eau, puis additionnés (le 4 0 g r .  dc carbonate de  potas- 
sium et  de  Ogr.4 de soude caustique; on  complète 1 litre ; on  fixe 
le titre &'après une solution d'acide oxalique K/5 contenant par  
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litre 36gr. de  ÇOLI12  ; on s'arrktc & l a  coloration jnunc-rouge in- 
tense;  on fait bouillir, et l'on verse encore d u  perrriangariatt: de 
potasse jusqu'k coloration fortement violette persistarit pendant 
4 i 5 minutes. i iprés  refroidissement, on acidifie par  SO"12 ; on 
~i joute  un petit excès d'acide oxaliqup, S/5 ; tout l'oxyde de 
manganèse est redissous. On titre I'excGs au moyen du  pcrinan- 
ganate  de potasse dans le liquide chauiré 80-!IO0. Ides rhlnriires 
et  les nitrates exercent une action perturbatrice; ils doivent être 
pr6alablement séparés. 

E .  S. 

Dosage volani&triquedn uéléniom. - 11. P. KIASOS 
(Wochtnbl. Papierfnb., 1920, p. 945, d'aprés J o u m .  of Society of 
chem. I n d . ,  1920, p .  373). - L'auteur aconstaté qu'il se produit 
del 'acide sélénique par  l'action d'hz0311 s u r  le sélénium et que 
cette qu;intité échnppeau t,it,r:ige par  le  perriiarigariiite de potasse; 
il propose la méthode suivante : le sélénium est transforirié en 
acide s é l h i q u e  p a r  l'eau oxygénée,dorit I'cxcès est détruit;  l'acide 
sélénique est chauffë en v&e clos dans Urie atrnosphkre d'acide 
carbonique au bain-marie avec de l'iodure de potassium et llC1, 

pour le dosage du  perchlorure de fer pilr l 'acide iodhydri- 
que ; le sélénium est. précipiti: sous une forme dense et  noire, et 
l'iode libéré est titré à l'hyposulfite de sodium. 

Des fractions de rnillisr. de séléniuni peuvent ainsi &tre dosées. 
Si le tellure est présent,-il est dosé comme sélénium. 

P. T .  

I)orcige volumétriqoe d e  17ars&ninte de sodiuin. - 
M. E. LCKAKOW (Apoth. Leit. ,  1910. p .  122, dlapri:s Jowrn. of' 
Soc. u /c lwn .  h r l . ,  1910, p.  431). - 10 cc. de la solution d'arsC- 
niate de  sodinm, placés dans u n  f l xon  bouche, sont traités 
par  3 gr .  d'iodure de potassiun1 et 20 cc.  rl'lIC1; après  un repos 
de 10 U 13 minutes (pas davantage), on  t i t re  l'iode à l 'hypo- 
sulfite de  sodium 3/10.  

P.  T. 

1)oenge d e  I'nzote toC~iI de I'orine R l'aide dn fmr- 
ino1.- M M .  HONA et OTTEKHERG ( .4potk~~/ier%eit . ,  W , p . 4 9 0 ) .  
- R I .  Ronchèse (Anlzales d p  chtmie nnal!jtzque, 1907, p .  366) et 
M. Malfatti ont réussi à doser I'amriioniaque dans  l'urine en uti- 
l isant le  formol. Les auteurs se  son t  demandé si la mèrne 
méthode rie pourrait  pas  6tre employée pour  le dosage de l'azote 
lotal daris les ur ines traitées par  le procédé Kjeldahl, et ils ont 
constalé que la chose est possible. Voici comment ils procèdent: 
ils prennent 5cc. d'urine, qu'ils additionnent de  10cc. de EO"lZ 
concentré et de  8 à 10 gouttes d'une solution d e  chlorure de pla- 
tine 1 p.100. qu i  agit comme agent catalytique; on chaufl'e jus- 
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c p ' à  décoloratiori, puis  on dilue avec 200 cc. d'eau distillée, on 
sature l'acide rri ajoutant de la soude jusqu ' l  coloration bleue 
d u  tournesol employé comme indicateur; on acidifie alors lé& 
renient la liqueur avec l'acide sulf~ir ique et  l'on neutralise d e  
nouveau ; lorsqu'on est arrivti à la ~ i e u t r d i t S  absolue, on ajout.? 
au liquide 30cc. de forinaldél-iyde ex;lclerrienl neutralisée en pré- 
sence de la ph6nolphtali;ine; on titre erisuile avec la soude nor- 
rriale l'aciditt! qui s'est forniée par  l'action de  1 i i  forrrinldéhyde ; 
on  arrGte I'atYiision de la soude dbs qu'apparaît la coloratiori vio- 
lette du tournesol iitilisc': comnle indicateur. Le volurne de  
liqueur alcaline employée correspond à I'a~rirrio~iiaque forrriée 
a u x  d é p e n s  de l'azote urinaire. A. 1). 

~eelir-relie dem IiuIogénes. - M. G. H .  NEAVE (The 
Analp t ,  1909, p. 345). - Dans le dosage de l'azote dans  les corn- 
posEs azotés par  agitation de ceux-ci avec du mercure et  ?;OhIl" 
co~icerilré, cri préscirice de l'alcool comme dissolva~it,  il a été coris- 
tate q u e  la présence des lialogènes détermine In production d'un 
pricipité d'un se1 de  mercure halogkné. L'auteur s'est proposé d e  
rechercher si cette méthode est générale et si elle peut  é tre  
employée pour le dosage des haloçénes. 

La subst;trice est dissnutt da ris la plus petite qiinnt,ité possihle 
d'alcool ; on agite cette solution avec u n  peu de iriercure et dr, 
SO'IJ' concentré. Environ 40 cornposés ont été examinés dans ce5 
conditions, niais, h part  quelques coniposés iodés, qui ont donné 
lin précipité abondant, la plupart des autres compos6s n'ont 
(Ion116 qu 'un l(ig(?r p r k i p i t 6 ;  C J I I P . I ~ I I ~ S  nllth-es ternissaient toiit. ail 
1)I~is la siirf'ace I)rill;irite ilu iiicrciire. 

t,'uwposk iodés. - Avec le? iodures de méthyle, d'éthyle, de 
p rop j le  et l 'iodure de rnCthyli!ne, or1 obtient un fort précipité ; 
ilvec l'iodoforme et I'iodohenzène, on n'obtient qu'un précipité 
t rès  1i;ger. 

Composés brornés. - Le I-iromurc d'éthyle, le dihromure d'éthy- 
litne, le hrornoforme, le tétrahrornure d'acétylène, l'acide trihro- 
inacétique, la benzine ii1oriobroiii6e, la benzine dihroinée, le 
loluène bromé, l'acide brornobenzuïqiie, l 'anthracène dibromk et 
le broinotriphkriylii~kthitne rie donnent qu'un pi-tlcipitk trks léger. 

Composes chlorBs. - Coinme les coiriposés brorriéç. les coiiipo- 
sés chlorés ne donnent qu'un très léger précipité; parmi ceux-ci, 
on a ex:irnirié le chloroforine, le tr6trnchloi,ui,e de carbone, le  
çhlornl,  le bichlorure d'étliylènc, le chlorure d'acétyle, le chln- 
r.ui,e de herizoyle, les trois acides tickt iques ch loi^%, le i:tilurure 
de benzyle, les benzines chlorées, le cthronitrobenzi.ne, l'acide 
dichlorophtalique et l 'nnthracène dichloré. 

La mncliision dc. ce tr;lvail est IJI I ' ; IU jioint rie vue qualitatif o r  
peut,  pa r  cc procédé, reconnaître les cornposés halog6nés, mais 
que, quantitativement, il est inipo5sihle de doser l'halogène qii'ils 
contiennent. 11. C .  
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Analyse d'nn mélange d'acides hslogénés. - M. W. 
M. DEIIS (Jol im.  o f  americun clwm. Soc., 1909, p. 025).  

L'auteur recommande l a  mélhode qu'il a imaginée pour le 
dosage des produits hnlogFnés contenus dans u n  mélange ren- 
fermant, par exerriple, du  bro~rie, de l'hypobromite et  du bro- 
mate.  Cette rnéthode est basée sur  les réactions suivantes : 

1 0  Précipitation du brome e n  solution nlctaline l'état de 
AgBr ; 

2" D h m p o s i t i o n  de l'hypobromite par  l'action de AzI13 
(3NaHr0+2;izHL=12+3Ki~Rr+31120) ou par  I'eaii 0x3-gPn6e 
(XaI3rO-1-I1202=0~+;ValJr + HS0), e t  précipitation d e  l'halogène 
total à l'état de  Agnr dans une solution rilcaline; 

30 DPcompositiori de  I'hypohromite par  AgI13, réduction du 
broniate par  le fer et SO"f12 dilué, puis  titrage du brome total en 
solulioiz acide. Cette méthode est rapidr, et. exacte. 

Brome. - L n  volumerriesuréexacte~nent delasolutioncontenant 
lemélange est traité par u n  excès de liqueur de nitrate d'argent 
N i  I O ;  le liquide est agité vigoureusement pendant qu'on y fait 
couler lenteiiient la liqueur traitke. L'oxyde d'argent se précipite 
après que loul le  brorrie a été lui-rrieirie précipité, la solution étant 
alc:iline ; on reconnaît que l'oxyde d'argent se précipite àce  que le 
précipith prend une coloration hriin-noir.La solution originaledoit 
&tre francberrient alcaline; si eile ne l'est. pas, on doit y ajouter 
une  quantiti: convenable de NaOH avant  d 'y  ajouter l a  solution 
de A @ z 0 3 .  La précipitation o h k n u e ,  on ajoute au  mklmge dii 
bicarbonate d e  soude pour convertir eri çarboriates Iasoude caus- 
tique et l 'oxyde d'argent ; l a  couleur du  prScipité passe du brun- 
noir au  jaunâtre  (l'addition de  bicarbonate de  soude est néces- 
saire dans le cas de composés d u  chlore seulement ; elle peut être 
supprimée dans le cils des coiriposés du brorrie. mais, dans le cas 
des coniposés iodés, eile rie doit pas étre appliquée. Les alcalis 
fixes dissolvent le chlorure d'argent,  mais  rion les carbonates). 
Le précipité, bien agité, est séparé de la solution par  d6cantation 
en s 'aidant d'un creuset de  Gooch pour retenir ce qui pourrait 
Plre entraîné;  apriis lavage complet, le précipité est traité par 
AzWH étendu, et l'excès d'argent contenu dans  le filtraturn est 
déterminé par  la méthode habituelle d e  Charpentier-Yolhard. 

H!ypobromzte. - U n  volume mesuré de la solutioncontenant le  
iiiélange est traité pnr  un léger excés d'hzH%u par  l'eau oxy- 
,@née ; si l'on emploie le premier réactif, il faut  en éliminer tout 
excès par  ébullition, car il y aurai t  dissolution du  sel arjientique 
lialogiiné. Le liquide, après  décornPosilion de  I'hypobromite, est 
trait6 par  le nitrate d'argent et le bicarbonate de soude,  comme il 
a Eté indiqué plus haut .  Le mélange peut ètre filtré sur  du  
papier .  Par  titrage de l'excès d'argent, on obtient l'halogène à 
l'état simple et  l 'halogène à l 'état d'hypotialogène. 

HilnLo.yéne total e t  bromate. - Un volume rriesuré de  la  solution 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



originale est traité par  l'nrnrrioriiaque ou par  I'eaii oxygénée p o u i  
décomposer 1'hypoliiilogi:ne ; or1 tliluc ensuite avec [le l'eau, et 
le broniate est rpdiiit par atldition de fer finement divisé et [le 
S O L 1 l ~ i l u é  ; on agite visouituserrient ; apres une  heure environ, 
on filtre, et l'on traite le tiltraturri pa r  un excEs de liqueur 
argeritique ; on ajoute ,\zO"II, et l'on porte à l'kbullitiori pour  
o x g d ~ r  lesel ferreux. L'excks d'argent est ensuite titré daris la 
solution froide avec. le snlfcicy;iniire, le sel ferrique qu'elle con- 
tient servant d ' indicdeur .  L'argent cniployt! h la précipitation de 
I'hillog'kne est 6qiiivaleiit 2 I'ti;ilugi:rie total, e t  la propoilion d'ha- 
IogSne k l ' h t  de hroiriate est obtenue cn défalquant du chiffre 
obtenu dans  ce dosage la sorriine, [les résultats des  tlcux dosages 
préc6dents. 

Lcs cornposEs chlorCs et i0di.s peuvent Strc annlysbs d c  la inSrne 
manière. 'koutefois, i l  est. bon de  faire remarquer  iIüe l'iodate 
d'argent est irisolubk en soliitior! neutre, maissolubleen solution 
alcaline, tandis que l'iodure d'argent est insoluble dans les deux 
cas ; c'est p u r q Ü o i ,  dans le c a s  de l'iode, i l  faut  ajouter une 
quantité considérable de No011 dans le premier essai, pour rriain- 
tenir 1'indi:tc d':irgmt (in sciliitiori . Le prkcipit6 obtenu doit ktre - .  

fortcirient coloré en noir, e t  il ne faut  piis ajouter de  hicarhoriate. 
D m s  le deusikirie essai, il faut ajouter une certaine quantilé 
d'ammoniaque pour décomposer l'hypoiodate de  sodiurri et rriain- 
tenir l'iodate d'argent en solution. 

H .  C.  

Dosage d e  l 'acide niti~lque dan#  le sous-nitrate d e  
bisniotli coinriierciai. - J -B.-P. HARRlÇOS (The Annlyst, 
1910, p. 119. - L'aut,eur rappelle que F. A .  V. Smith n 6tiidiri i l  
y a quelques années le dosage du hisrnuth dans le sous-nitrate de 
bisriiuth, e t  qu'il a reconnu q u e  la précipitation k l'état de sulfure 
exige de trop grandes préc;tiitions pour être pratiqiie e t  exact, et 
qu'il est préférable d'employer la rriéthode à l'oxyde soit pa r  pré- 
cipitation a u  moyen du carbonnk  d'ammcini:ique et calcination du 
précipité, soit pa r  calcination directe d u  sous-nitrate en prenant 
la pïéciiutioii de faire au préaliible une analyse qualitative poui  
s'assurer qu'il n'existe pas de  composés inorganiques. 

Aucune méthode directe pour  le dosage de l'acide nitrique d m s  
le sous-nitrate d e  bismuth n'a été publiée jusqu'à ce jour ; or1 ~ i ' a  
indiqué que des méthodes indirectes, l 'une de F A. V. Smith, 
opérant à la température ordinaire du bain-marie, l 'autre de 
Thorn, opérant à la température ordinaire, mais hasées toutes 
deux sur - le  nièriie principe, qui est le s u i ~ a n t  : Sgr.  du sous- 
nitrate sont agités avec quelques cc. d'eau et additionnks de 20 cc. 
de  potasse noritlale ; on agite le mélange pendant 3 minutes ; au 
bout de ce temps, celui-ci est amené au  volume exact de 100 cc. 
avec de l'eau ; puis une pnrtion est titrke avec IICI normal, en 
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employant comme indicateur soit le tournesol, soit la phénolpttia- 
1i.ine. 

Le tableau suivant  montre  les résultats obtenus par  ces deux 
procédés : 

P o w c ~ u t r r g e s  de  A ZW 

La Pharmacopée hritnnnique de 1898 donne comme formule : 

hlethode à chaud Melhode à froid 
- - 

Echantillon A . . . . , i9 ,45  25,59 
- 11 . . . . . 17,78 14.19 
-. C .  . . . 18,Oi 14,11 
- i l .  . . . . 18,56 13,43 

Coinme i l  est facile de le voir, la diffkrence entre  les deux 
méthodes est de  4 p .  100 environ. Lne des causes d'erreur de In 
rnéthode à froid est qu'on ne fait aucune correction pour le 
volume occupé p a r  le précipité humide.  Smi th  obvie S cei incon- 
vknient en filtrarit; néarimoiris, quelques doutes existant encore 
r u r  la valeur des résiiltats ohtenus par  la mC?Lhode à chiiiid, I'nii- 
teur  a repris le travail de  Siiiith et a reconriii qu'il n'est pas pos- 
sible d'obtenir des résultats concordants, r n h e  en opFrant sur  un 
même produit.  

A froid, la réaction ne paraît  pas  complète; à chaud, les résul- 
tats obtenus sont t rop éIcvi.s, ce qui tient 5 ce que  d'autres com- 
posés acides sont dosés en même temps que A z W 5 ,  ce qui  est ri11 
à la sensibilité de ln phénolphtaléine pour  les acides et dans le 
cas  actuel à la présence de C O q e  l'air atrnosphkrique, q u i  inter- 
vient peridant le dosage, comme I'autciir l'a démontre par  les 
cssais suivants : 

2 gr .  de  sous-nitrate de  l~isrnuth sont agités avec 20 cc. d'eau 
et 10 cc de soude cniistique riormale; trois rriélariges serritïlnbles 
sont faits, l 'un dans une fiole ouverte, les deux autres  dans deux 
fioles Scrriiées avec u n  bouchon portant une valvede Bunsen pour 
éviter 1';iction de  l ' a i r ;  les trois ricipienls sont chauff6s sur le 
hairi-marie pendant une demi-heure; au  bout de ce temps, le con- 
tenu de deux fioles, l'une fei,rriée, I'autreouvcr~te, est traité corrirne 
l'indique Smith, tandis que le conteriil de la troisiiirne fiole est 
titré directement sans dilution B 100cc. et saris filtration ; les résul- 
tats obtenus p a r  l'auteur ont été les suivants : 

Fiole ouvel fe .  - Le filtratutri exige 31cc.25 de t lCl  KI1 0 pour la 
rieiitralisation, ce qui correspond B 18,6 p .  200 d'Az20'. 

Fiolc fÉrmee n". - Le filtratum exise 38 à 35 de  IlCl N / I O ,  ce 
qui correspond ?i lG,7 p.  100 d'Az205. 

Fiole fernjee no  2 .  - Le contenu non filtré exige 40cc.7 de IICl 
1 / 1 0 ,  ce qui correspond B 1 G p. 100 d ' M O 5 .  
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Ces derniers essais iriontrerit donc hien l'influence de CO' e t  
aussi I'iinpeifection de  la iiiétliotle. 

Eri eniployant le nitroriii:tre piiui le dosage direct de l'acide 
nitrique, l'aiiteiii. a troiivi:que le sous-i i i l~xte  d e  Iiisiiiuth est t rès  
dif'ficile S irilroduiredans I'i~ppiweil ; de  pliis, I 'opchtion dorini~iit 
du  sulf i~te  de b ~ s n i u t h  peu solul~le, celui-ci eriiprisonrie u n  peu de  
sous-riitri~te, et, riiC:ine aprks  une longue et énergique agitation, 
la réaction n'est pas coiripli:tc. L'aiiteiii réniédie à cet inconvk  
nient en eiiiploy;intla nitStliodede Siiiith 1)oi~r décoiiiposer le sous- 
nitrale, el il dosc Az?O%lans le nitrate de soude, qu'il s ipare  p:tr 
filtratioii. Son p i ~ ~ c é t l é  es1 le suivarit : 

Environ 2 g r .  de  sous-iiitixte sont niélarigéç avec 20cc. d'eau e t  
10 cc. de soiide caustique rioi~iiiale ; le iiic!larige est parlé presque 
jusqu'k I'ébulition, tout en agitant vigoui,euseiiicnt pendant u n  
quar t  d'heure et  j u s q u ' i  ce que l'oxyde tle bismuth forriié soit 
d'une teinte jaiinc: iiriif'oinie, ci: qui indiilne que la dk(:oniposition 
est co i i ip l~ te~ ;  ori déc;iiite sur  u n  filtre le liquide surnageant le 
précipité; on lave l'oxyde deux ou trois Sois par  décantation avec 
de l'eau chilude; le filtratuni refroidi est ainené au volurne d e  
100 cc. ; 35 cc. de la solution obtenue on ajoute SOiH2 norinül 
jusqu'à neutralisation, en emploxant le niéthylorançe comme 
indicateur, puis Oçc.3 de SOLIIL riorrnal en excès; on évapore cette 
nouvelle solution avec précaution jusqu'au volume de 3 ou 3 cc. ; 
on laisse refroidir, puis  on introduit ceux-ci dans le nitroiriètre 
et l'on opère le dosa ie  i la iriiiniére tiabitiielle. 

Ail nioriient où l 'auteur venait de terminer ce travail,  une au t re  
rnbthode de dosage de l'acideriitrique dans  le sous-nitrate de  bis- 
muth  venait d'iitre iriiaginée parE . - J .  Urown(2); celle-ci consiste 
k faire bouillir le sel de bismuth avec une solution dechlorure d e  
sodiurri ; il se  foririe dans  ce cas de 1'oxycliloi.ure de bismuth inso- 
luhle HiOCl et  du  nitrate de  sodium. Brown a riiontri que cette 
réaction est quantitative ; après  sépilratiori par  filtratioii de l'oxy- 
chlorure, il dose l'acide nitrique indirectemerit dans le filtratuin 
en déterminant, d 'une part,  au  rrioyen de la  solution Ni10 de. 
nitrate d'argent, dans une  partie aliquote de celui-ci, la propor- 
tion de NaCi non eiliployée ; d'autre par t ,  dans  uneaut re  part iedu 
filtratuiri qu'il fait bouillir e t  évapore à siccité en présence d'IlCl 
coriceriti.i, il déterniine I'augrnentütion d e  Cl qui s'est produite, 
HÇI oyant  trarisfornié le  nitrate de sodiurri en chlorure de  sodiuiii. 
A\vec ces donnies ,  il est facile ensuite de  calculer la. proportion d e  
Az20j.  

Les résultats du  dosage de l'acide nitrique par  cette méthode 
sont coiriparables avec ceux obtenus par  le riitrornètre. 

Le tableau suivant donne les i k u l t a t s  obtenus par  l'auteur avec 
s a  niéthode et  celle deBrown,  ainsi que  quelques dosages d'AzZO' 
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- 440 - 

erîectués p a r  la rriéttiode a u  nitron, qui  confirme la valeur des  
deux  pre&ères indthodes. 

L'rorluit de fa- 
brication fran 
~ a i ç e .  . 

Produit de labri- 
c a t i o n  a l l c  
mande . . 

Pourcentage 
de Bi303 

Mathode 
par 

:alcinalion 
directe 

Pourcentage de A2305 

Méthode' 
R U  

nitio- 
mètre 

15,47 
15,47 
25.52 
15,66 

Méthode 
au 

chlorure 
de 

sodium 

15,35 
- 
- 
- 

in,72 
- 

Méthode 
a u  

uitron 

Dans la derriiére partie de son travail,  l 'auteur fait une critique. 
d u  fait suivant sigrialé p a r  Brown : lorsqu'on fait bouillir d u  
sous-nitrate d e  hisrri~ith avecurie solution deSaC1, il se forme de 
I'osycblorure UiOCI. II n'a pu confirmer ce résultat, mais  il a 
constaté, s u  contraire, qu'il se forrne u n  oxychlorure plus corn- 
plcxe, ciont la formule se rapprocher:~i t  de  lli1W0'3C110. 

Enfin, quant  la coristitution du sous-nitrate de  bisrnuth lui- 
nihne,  l 'auteur croit q u e  le sel cornniercial n'est pas iiri composé 
d e  compositicin bien détini. mais  que c'est plutôt un  rnélan;.e de 
plusieurs nitrates basiques se rapprochant  cornme formule 
moyenne de celle-ci : CiHiYOL LIZ'~ '~ + Y 2/2  tI20, dont  la 
cor r ip iLion  cerit6siriiale est la suivante : 

Oxyde de bismuth.  . . . 80,i p. 100 
Acide nitrique (hW)''). . . 15,s - 
Eau . . . . . . . . 4,4 - 

II. c. 

Annly~e  d u  plâtre de P m r l s .  - M. O. FREY (The Ana- 
I J S ~ ,  2909, p .  542) .  

On peut rencontrer dans le plfttre Ics substances suivantes : 
t o  Le sulfate de  chaux seiiii-hydraté, CaSOG+i/S 11'0 ; 
2 O  L'anhyrlrite solut)le, CnSOb ; 
3" Le pl2ti.e fin, CaSU4 ; 
40 Le ~~~~~e brûlé, CnS04 ; . , . 
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5" Le gypse cru, CaS0'+21120 ; 
6" L'anhydri te  naturelle, CaS04 : 
70 Substances autres que le sulfate de chaux .  
La proportion de sulfate de  chaux semi-hydratk est déterniin6e 

par mélange de 5 gr .  de  1'6chantillon avec de l'eau, de  facon k 
produire une pAte trks claire, et laissant le rnélange au repos pen- 
dant 30 minutes ; au bout de  ce temps, on sèche à l a  tempé- 
rature de 60" 7O"usqu'h poids constant ; l 'augmentation de  
poids donne la prnport.ion d'eau e x i g k  pour l'hydratation com- 
plète d u  suli'iite seini-hydraté, ainsi que pour celle de toute l 'anhy- 
drite soluble qu i  peut se trouver dans l'échantillon. Si a repré- 
sente cette augmentation de  poids. y In proportion du  sulfate 
semi-hydraté et z la proportion d'antiydrite soliihle, on a ; 

L'anhydrite soluble z peut étre déterminée e n  exposant 3 g r .  
de I'échantillori pendant 7 Jours  sur  une  couche d 'eau,  le tout 
disposé sous une cloche : on sèche au bout du temps indique ii 
60° et 709, et ccla jusqu'ii poids constant ; l'augmentation de poids 
b donne la proportion d'enii : ibsorbk nécessaire pour  convertir 
l 'anhydrite soluble en sulfate de chaux  serni-hydraté, et l ava leur  
de z peut  étre obtenue par  l'équation suivante : 

Le plàtre fin est  déterminé en plaçant coniiiie plus h a u t  5 g r  
de l'échantillon pendilnt 7 jours sous une cloche contenant de 
l'air saturé devapeur  d'eau, puis séchant comme il a été indiqué. 
L'augmentation totale du  poids c et I'augnientation due S I'hy- 
drstation d u  sulf;ite semi-hydrate n permiettent de calculer le pl& 
tre  fin e par  l'équation: 

e - . ( c -  a) 3,78. 

Les composés inactifs du  sypse sont déterrninés cornirie suit : 
la qu:intite totale de  siilfate rle calcium est d o s k  en prenant u n  
poids exactement pesé del'cichantillon orisinal et dissolvant celui- 
ci dans IICI, puis précipitant SOill' par  le chlorure de baryuin ; 
on calcule avec Sn3 trouvé la proportion totale de SOQ, et  k 
celle-ci on ajoute la proportion d'eau conibinéc qui se trouve 
daris I'éctiaiitillon (celle-ci correspond à la perte de  poids obteriue 
par calcination directe de  l'échantillon de plâtre),et IeursornmeG, 
nioins la somme des constituants actifs qui ont i t é  déterminés 
préckdemrnent (sulfate de  chaux  semi-hydraté, arihydrite solu- 
ble et plâtre fin), donne la proportion des cornposés inactifs con- 
tenus dans l'échantillon. Si ceux-ci sont représentés par t + r ,  
t ,  représentant l a  soinine des proportions de  plntre bnîléet d'nnhy- 
drite nuturelle, la quantité de  gypse cru r peut é t re  trouvée p a r  
l'équation suivante : 

r=(v- y 0,062) k,78, 
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dans  laquelle v est la per te  par  calcination de  5 g r .  de I'échantil- 
Ion, et y la proportion de sulfate serrii-hydratk. Pinalerrient, la 
proportion des impuretés étrangères au su l f i~ te  de  chaux  est 
déterminée par  diffkence. 

H. C .  

Dttermination da degré de hlaiichlmeot. -31. C.-Ci. 
SCHWALRE (Zeits. f .  nngew. Chernie, 1910, p.  924).  - L'au- 
teur corriparc le procédé préconisé par  Vieweg, qui  est basé 
s u r  l a  détermination de la quantité de soude qu'est capable de 
neutraliser une  matiike cellulosique d o n d e ,  c'est-i-dire son 
indice d'acidité, avec celui qu'il a lui .milme étudié et qui est bas6 
s u r  1ii rédiiction quc  Iitiniitièrc cellulosiqiic h cxiiminer filit éprou- 
ver à la liiliieur de Fehling, avec dosngc de l'oxydiilc precipité 
cornme dans  le cas des sucres réducteurs I I  résulte d e  cette coin- 
par;tison que le prockié d e  Vievveg dorine des résultats moins 
sûrs  et qu'il est inoiris sensible; c'rst ainsi qii'il rie rl6cirle pas les 
niodificntions qu'épronve le coton p;tr la inercerisntiori, alors 
que  la méthode nu cuivre les iiidiqiie; certaines malieres cellulo- 
sic~ucs",elles que le coton et  les soies artificielles, doivent être sou- 
mises & des ébullitions réput6es avec la soude avant  rie cesser d'en 
f ixer ;  i l  en est 1ri61me qui  en fixent il chaqur  noiiveau traitement, 
ce qui  indique une attaque. Le proceclé au  cuivre dorine des 
résultats plus coriçtants, mais il exige une e x k u t i o n  soignée; 
l'iiuteur signale diverses causes d 'erreur .  

Les fibres examinées ne doivent pas  ètre exposées h l'air pen- 
darit l'tihullition avec In liqiieiir de Fehling. ciir elles fixeraient, 
du cuivre par oxydation. On opBre la réduction dans un hallor1 
surinorité d'un ri:frigéi.ant B reflux ; il faut éviter d'ernploger le 
caoutchouc pour les relier, car. soiis l'action de  la vitpeur d'eau, 
on en extrait  des produits rédiicteurs. La liqueur de Fehl ing ne 
doit pas  &tre filtrke siir du pitpier, mais, si c'i:st. niccssaire, sur  
de  la laine de verre. La surctiauffe des parois du h l l o n  dans 
lequel bout la liqiieiir cuivrique peut faire passer du cuivre à 
l'état irisoluble et  fausser les résultats il faut opérer s u r  un 
voluiiie de 300 cc. 

E. S.  

Les dérivés nitrés arornotiqnes, princlpnlenient 
les nitropliénols, corn~iio réacriîu precipitant les 
alcaloïdes. - MM. L. 11OSE?JTBALI~~K et P. (;ORNER (Zeits. 
f .  unnlyt.  Ciierni~, 1!)10, p. 340). - L'auteur a fait des essais sur  
une série d'alcaloïdes employés, sauf l a  berbtirine et I'hordénine, 
sous forme de chlortiydrates en solutions aqueuses. Pour  la pré- 
cipitatiori, on prend 1/2cc. de solutiori, à laquelle on ajoute 
a u t m t  de la solutiori d 'un  tlcs rCactifs ; on houche le vase, e t  on 
laisse en repos pendant 24 heures ; la couleur du  pr6cipité varie 
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selon la couleur du réi~ctif,  depuis le Lilanc-jauntitre jusqu'h 
l'orangé foncé et  le rouge-sang. Ainsi les p rk ip i tés  des inono-,di- 
e t  trinitrophénol varient du blanc-jaunhtre au  jaune-citron. Le 
dinit,rocri:sol donnc, en gc!nkral, des précipitke jaune-hriin:It,re, 
rnais, avec la strychnine, le précipité est rouge. La tétranitro- 
phholph ta lé ine  donne du jaune- l~rangi  ; I'hexanitrophénylamine 
un  précipité dont la couleur varie du  rouge-orangé au rouge-bri- 
que. Les précipités obtcnus par  l'acide dinitro-m-naphtolsulfuri- 
qiie varient di1 j:iiine-citron ii i i  jiiiirie-ornnzé; ceux ohtenus p a r  
l'acirle dinitro-aritkiriictirysondiçulfuriq~ie varient du jaurie-rou- 
geBli-e au  rougr:-bleuiltre. 

i l d r t h l i n e .  - Avec Ili t6tranitroptiénolphtnlOiric et l 'hexani- 
trodiplhknyl:iniine, fort trouble. Avec les réactifs habituels,  
aiiciine prficipit,;ition.I,e p r k i p i t 6  avec I'hexnnitrorliphfinylaniine 
reste d'abord en siispension, puis il se dépose progr-essiveinerit 
e t  f ~ r m e  au bout de  quelque temps de petits cristaux. 

A c w i t i n e .  - S e  donne piis de précipite avec 1'0-riitrophénol e t  
le  diriiti-ophhol, mais elle eii donne avec le rii-nitrophénol et le 
p-nitrophknol, ainsi qii':tvet: tous les autres r h c t i f s .  Le trinitro- 
naphtol dorine seulement uri trouble laiteux j:lurie clair. 

Ant,ip/rine. - I'ricipité avec le ni- et le p-riitrophénol, le tri - 

t r i n i t r o p h h o l ,  le trinitrocrésol. le trinit,rothyrnol, la trinitro- 
résorcine et la trinitrophlorogliicine. Avec tous les trinitrophénols 
essayés e t  pour une dilution de 1 : 300, il  se produit,  au Iiout d e  
quelques minutes, des cristaux bien formCs. La trinitrophloro- 
glucine est plus serisil)le que I'acirle picrique. 

A ~ é c o l i ) l e .  - Donne un precipité iinrni.di:it seulenient avec Iü 

tétranitrophénoll)kiti11éine et  I'hexnnitrodiphénylaiiiine. La r c k -  
tion avec In trinitrci~~hlorogliicine est caract6ristique. 1,a snlii- 
t ion reste d'abord limpide, inais, au  bout de quelques heures, i l  
se sépare de heaux cristaux. 

Atrop~rrc.-Xe donne aucun précipité avec le mono-et le dinitro- 
phénol, ni avec l'acide dinitro-K-napht,olsulfurique, mais donne 
u n  précipiti: avec l'acide diiiitm-anthrachrysor~dis~~lf'~irii~ue et tous 
les autres réactifs. Avec le trinitronaphtol,  elle donne seulerrient 
un fort trouble Le tr-iriitrothyrriol, la tétranitrophknolphtaléine 
et  I'hexanitrodiphcnylarriine sont plus sensibles que l'acide picri- 
q u e .  Avec tous les trinitroph0nols, il s e  produit u n e  belle cristal- 
lisation, rriois aprks U I I  lerrips assez long. TI se produilsurtoul d e  
belles rosettes avec le trinitrocrésol. Le précipité avec I'hexani- 
trodiphénylairiine se rassemble a u  bout de  peu de  terrips e n  
pet.ites rriasies rouaes ; Ir p r k i p i t é  avec I'acirle dinitro-anthra- 
chrysondisulfurique est d'abord floconneux, rri:iis forme rapide- 
ment d e  petits cristaux sableux. 

Berberiue. -- Donne uri précipité avec tous les rcactifs, excepté 
1'0-nitrophénol, 1'0-nitrocrésol e t  Ic dinitroriaphtol. Avec le dini- 
troriaphtol, elle donne seulement un faible trouble. P a r  le dini- 
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tronaphtol,  il se produit d'abord seuleirienl u n  précipité laiteux, 
janne. qui se dépose plus tard sous forme de  précipité faible. 
Avec le  dinitrocr6sol, il se produit,  seulement a u  bout de quel- 
ques temps,  un faible précipité. 

Les rn- e t  p-nitrnptiho1,ainsi qrie la tktranit,roph6nolpht:~16ine, 
sont plus sensibles que l'acide picrique, Aucune cristallisation. 
La réaction e n  présence de l'acide dinitro-a-naphtolsulfurique est 
caractéristique. Bans une  solution à 1 p.  100, il se  forme un  pré- 
cipité abondant jaune-orangé, qui se transforme rapidement en 
une masse gélatineuse transparente. Avec une dilntion de 
2 p. YOO, la solution se  gélatinise aussitbt par addition d'une 
goutte de réactif. Avec 1 p .  1.000, 1;i solution devient épaisse 
voinnie du collodion. 

Bixc in~ .  - Aucun précipitk avec le o-nitrophénol, le o-nitro- 
crEsol e t  le dinitrophénol. Avec ce dernier,  dépût  floconrieux au  
bout de  quelque temps. Le pr6cipité avec l'hexariitrodipkiényl- 
amine se rassemble au  bout d'un certain temps ; le  réci ci pi té 
avec 1';icide dinitro-anthr;icIirysoridisulfuriq~~e se transforme au  
bout de  quelque temps en une niasse gdat ineuse brun-rouge, qui 
se liquCtie plus tard avec formation de dépbt vert-olive. Pas de 
cristnllisation. 

Quinidine. - P r k i p i t i  ou trouble avec tous les réactifs, 
excepte 1'0-nitrophénol et 1'0-nitrocrésol. Le rri nitrophénol et lc 
p-nitrophénol donnent d'abord un fort trouble la i teux;  au  bout 
de quelque temps, il se forme un  dépbt huileuu. 

Aucun réactif n'est beaucoup plus sensible q u e  l'acide picri- 
que. Aucune cristnllisation. 

Quinim. - Comme la quinidine, mais les limites de précipita- 
tion sont  u n  peu plus élevées. 

Cinchoni~ze. - Llonne des prticipit6s ou troubles laiteux avec 
tous les réactifs. excepté 1'0-nitrophénol et 1'0-nitrocrésol. Aucun 
des réactifs ii'est beaucoup plus serisible que l'acide picrique. 

Le prkcipiti: obtenu p a r  la trinitrophloroglucine est jaune clair 
et devient cristallin au  bout de quelque temps. Il se forme de 
grands amas cristallins hieri forrnés, à éclat soyeux et en forme 
de plumes. 

EmBtine.- Aucune précipithtion avec 1'0-nitrnphéno1,l'o-nitro- 
crésol, le dinitrophénol et  le dinitronaphtol.  Trouble avec le 
m-nitrophénol, le  p-nitrophénol, le dinitrocrésol e t  le trinitro- 
riaphtol. Avec tous les autres  réactifs, précipité abondant. Le tri- 
nitrothymol est plus sensible que l'acide picrique. Aucune cris- 
tallisation. 

Eucuine. - Précipité avec tous les réactifs, excepté 1'0 nitro- 
phénol et le dinitrophénol.Le trinitrothymol e t  la trinitrophloro- 
glucine sont plus sensibles que l'acide picrique. Aucune cris- 
tallisation. 

Eulnyd7.in~. - Précipité avec tous les trinitrnphSnols, excepté 
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le trinitronaphtol,  e t ,  enoutre ,  avec la tétranitroptiénolphtnléine, 
l'hexanitrodiphénylairiine et  l'acide dinitro-arithrachrysondisul- 
fiiriqiir:. Avec le trinitropht!nol, il sr. forme de piit ites goiit,telett.es 
huileuses s u r  le fond d u  vase. La trinitrophloroslucine et l'acide 
dinitro-antlirachrysondisulfuri~~ue forment des cristaux au  bout 
de  quelques temps La trinitrophloroglucirie, l 'hexanitrodiphé- 
nylamine e t  I'acide dinitro-anthrachrjsondisulfurique sont plus 
serisibles que l'acide picrique. 

Her0in.e. - Précipité avec tous les t r in i t rophhols ,  Ics conibi- 
naisons polyriitrés et  les acides diriitrosulfurii~ues, mais avec le 
tririitronaphtol on a seulement un for1 trouble. IAa tétranitrophé- 
nolphtaléine et I'hexamtrodipkiény1ariiine sont plus  sensibles 
que  l'acide picrique. Aucurie cristallisation. 

h d é n i n e .  - R i s  de  précipité les mono- et  tlinitrophé- 
nols, le t.rinitionnl)htol et. l'acide tlinit.ro-a-nnplitolsulfuriqii~. 
Avec tous les autres  réactifs, prkcipité abondant e t  cristallisa- 
tions caractt2ristiques 

Le précipité obtenu avec 17at:ide picrique est d'abord h u l -  
sionné. Au bout de quelque terrips, il se forine des cristaux cubi- 
qiies. Le trinitrocrésol et le trinitrothymol donnent ,  a u  hout de 
quelques minutes, de beaux cristaux jiluries, avec bifurcations 
l ~ t é r a l c s  parallèles, diininuant d u  centre à l a  périphkrie. 

Par  addition de triniti.opliloroglucine dans u n e  solution à 
1 p. 300, il se forriic, au  bout de 20 B 15 minutes, des aiguilles lon- 
gues et minces, visibles à l'œil nu,  avec bifurcations digitales à 
1 'extrémité. 

Hgdrostine -- Aucun précipité avec les rriono- et  dinitrophé- 
riols ; fort trouble avec le trinitronaphtol; avec les autres réac- 
tifs, précipité abondant.Le trinitrothyrnol e t  l'liexanitrodipki6nyl- 
amine sont plus sensibles que l'acide picrique. Le précipitR 
obtenu p a r  I'acide dinitro-ünthrachryiondisulfuriquese rassernble 
a u  bout de quelque temps en petits tubercules géliitineux.Aucune 
cristallisation. 

Hydrastinine.  - Aucun précipité avec 1'0-riitrophénol et 
I'acide dinit1.o-U-naphtolçulfurique. Prbcipitt': avec les rn- et 
p-r i i t rophhol  ; troublc avec le trinitronaphtol. Avec tous les 
autres réactifs, précipité abondant. Le trinitrothyniol, l a  trinitro- 
phloroglucine, l'hexrtnitrodiphenylarnine e t  I'acide dinitro-an- 
thrachrysondisiilfurique sont plus sensibles que I'acide picrique. 

Contrairement I'hydrnstine, I'hydrastinine forme de beaux 
cristaux c:iractéristiques avec le trinitrophénol, le trinitrocrésol, 
le trinitrothymol, l a  trinitrorésorcine, l a  trinitrophloroglucine e t  
l'acide dinitro-anthrachrysundisulfurique. Ces cristallisations se 
produisent en géniral  assez rapidement et ont des formes tout à 
fait  caract6ristiques. 

CodBine. - Aucun p r k i p i t é  avec les mononitrophénols, dini- 
trophénols et l'acide dinitro-rr-naphtolsuIfurique. Avec le trini- 
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tronaphtol, trouble I;~it,eiix. Tous les aiil.res rsactifs dnririerit des 
précipités abondants. La tétranitrophénolphtaléine et I'hexani- 
trodiphénylarriine sont plus sensibles que l'acide picrique.Aucune 
cristallisation. 

Cafézne. - Pas de  prkcipité. 
Cncnim. - Aucun précipité avec les o-nitrophcinols, les dini- 

trophénols et  l'acide dinitro-a-naphtolsulfurique. Fort t roul~le  
avec le m-nitrophénol et le  trinitronaphtol. Précipité abondant 
avec tous les autres réactifs. Le trinitrothyrnol, l a  trinit,rophloro- 
glucine et  I'hexanitroi-liphénylürnine sont plus sensibles que 
l'acide picrique. 

Ln crist:illisatiori iivec In t r ini t i .orésort in~ est carnctéristiqiic. 
Lorsqu'un a affaire ;i des solutions peu diluées, i l  se produit 
immédiatement un précipité abondant, formé p a r  des petits glu- 
hules jaunes. Après qiielqiies minutes, i l  se prodiiit dans le prk- 
cipitk érnulsionnt;: di:s centres de crist;~llisation desqiiels naissent 
rapidement des rosettes cristallines volumineuses, qni  rernpliç- 
sent Liientdt tout le liquide. I'our des dilutions plus corisiil6ra- 
bles, la solution restec1';lbor.d limpide, puis la surfacc sc couvre di? 
petites rosettes jaunes. Si la solution n'est pas t rop diluée, elle 
est  hieritdl remplie de ces rosettes. I'oiir une tiiliit,iori de  2 p. 500, 
la cristallisation se produit encore dans l'espace d'une heure : 
pour 1 p. i.000, la cristii1lis:~tion a lieu daris le courant de la 
ournée, et,  pour  2 p. 2.000, dans  l'espace de  24 heures. L a  tri- 
nitrorésorcine ne donne pas de cristallisiition semblihle avec les 
autres  al~:aloïdes essayés. 

Colchicine. - Doririe uri trouble avec les rn- e t  p-nitrophénol, 
ainsi qu'avec la tétr;~nitrophériolphtali:irie; avec I'hexiinitrodi- 
phényklmine, on a un  léger prkcipité ~ w l n n t  longtemps en suç- 
pension. Avec les autres  réactifs, aucun précipité. Pas de cristal- 
lisatiori. 

Conzine. - Précipite seulement avec la t6tranitrophénolphti1- 
Iéine et  l'hexanitrudiphényli~rnine. Le dernier précipité, d'abord 
floconneux, devierit sahleiix a u  tioiit de  qiielqiie temps. 

La réaction en présence de 1':~cide dinitro-anthrtlchrysondisul- 
furique est caractéristique. Au bout de  5 B 10 riiinutes, il se forme 
subitement de petites masses cristallines, souvent en fornie 
d'ailes B bords plus ou moins 6ctiaricrés. E n  diluant jusqu'à 
1 p. 500, la cristallisation n lieu ericore dans l'espace d'un quart 
d'heure ; pour des dilutions plus fortes, elle a lieu beaucoup plus 
t a rd  

Morphine. - l'as de précipité avec les mononitrophénols, les 
dinitrophénols e t  l'acide dinitro-l*-naphtolsulfurique. L e  tétrani- 
trophénolphtaléine et l 'hexanitrodiphénylorriine sont plus sensi- 
bles que I'acide picrique. Avec le trinitrocrésol, le trinitrothyrriok 
e t  la trinitrophloroglucine, il se  forme de beaux cristaux a u  bout 
de 24 heures. 
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flicotine. - Aucun précipité avec les niononitrophénols, les 
dinitrophériols e t  l'acide diiiitro-M-riaphtolsulfurique. Avec le tri- 
nitronaphlol, f1~r.t trouble. Avec tous les autres réactifs, prkcipité 
abondant .  

JAe tririilrothyiiiol et l'1iex;~riitrodipti~nyli~miiie sont plus sexi- 
sibles que l'acide picrique. 

Avec tous les trinitrophé;riols, excepté le trinitronaphtol,  il se 
produit, au  hout d'nn certain temps, qui  varie de 20 ininules à 
2 heures suiviint les réactifs, de beaux cristaux caractéristiques. 

Le pr6cipil.i: avec I'hexnnitrodiphér~yIiimine est forrilé, a u  bout 
de  1 ou 2 heures, par  de tout petits cristaux grenus.  

AWovocnzne. - Précipité avec tous les trinitronaphtols, les 
corps polynitrks et  l'acide d in i t ro-a i i th rachryçondisu l fu~ue .  
Id'hexanitrorliphRny1amine est plus sensible que l'acide picrique. 

Le tririitropliènol et In tririitroplilorogliicincr forincrit (les cris- 
taux au  hoiit de qu(?lque temps. 

Pelletih-ille. - :iucun précipité avec les riiononitruphEnols, les 
dinitrophériols e t  le trinitronnphtol. Tous les autres ré;tctifs don- 
nent des prEcipit6s ühondnnts. 

La tétranitrtiph6nolpht:~16ine et I 'hexani t rodiphényl i~mine sont, 
plus sensibles que  l'acide picrique. 

Aucune cristallisation. 
Physostiqmine. - P a s  de précipité avec les rnononitraphénols, 

les dinitrophénols et  l'acide dinitro-K-naphtolsulfurique. Avec le 
tririitronaphtol, trouble faihle. Tm autres réactifs donnent des 
précipités abondiints. 

Le tririitrothyinol, la t,rinitroplilorogIuci11e, la tétranitrophé- 
riolphtaléirie e t  I'hexanitrodiphcnylamine sont plus sensihles que  
l'acide picrique 

Avec la trinitrophloroglucine, il se forrne, a u  bout d'environ 
12 heures, des houppes cristriilines,jüune rouger.ltre et bifurquées. 

Pilucc~rpiw. - P a s  de précipités avec les rriononitrophénols, 
les dinilrophénols et l'acide dinitro--naphtolsulfurique. Avec le 
trinitroriaphlol, trouble faible. Avec la trinitrophloroglucirie, il 
se forrrle un prkcipité abondant, restant longtemps en suspen-  
sion ; avec l'acide dinitro-anthrüchrysondisulfurique, il se  forme 
u n  fort trouble. 

Le tririitrophbnol, le trinitrothymol, la tktranitrophénolphta- 
Iéine et I'hexanilrodiphénylamirie donnent des précipités abon- 
dants. Avec le t.rinitrocr6sol et la t,ririit,rnrt\sorc:ine, la solut.ion 
reste d'abord limpide ; au bout de  1 à 2 rniriutes, avec le  tririitro- 
crésol, il se sépare de longues aiguilles minces en houppes.  Avec 
la trinitrorésorcine, il se forme, au  bout de 13 à 20 rn~nutes ,  des 
cristilux allorigks, s 'élargiss;~nt B l 'extrémité en formes de laines 
e t  coupés en biseau. 

Les cristaux obtenus avec l'acide picrique sont intéressants : i l  
s e  produit  deux formes : des h ~ ~ u p p e s  cristallines rayonriantes 
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et  des rosettes ramifiées en forme d'arbre. La première forme se 
produit dans les solutions peu diluées et se Irarisforme en la 
seconde lorsqu'on augmente la dilution. 

La tétranitrophénolphtaléine e t  l'hexanitrodiphénylarnine sont 
plus  sensibles que l'acide picrique. 

Stovt~tne. - Aiicun précipiti: avec les o-nitrophknols et les dini- 
t r o p h h o l s .  Port trouble avec le rri-nitrophénol et  le  trinilro- 
naphtol .  Avec les autres réactifs, pr6cipité abondant. Les trini- 
trophénols, excepté le trinitronaphtol,  donnent des cristaux au 
bout de quelque temps en solution diluée. 

L'hexanitrotliphénylnminr: est plus sensible que l'acide picri- 
q u ? .  

Strychnine.- Aucun précipité :ivec l'o-nitroph6nol et l'o-nitro- 
crésol.  Contrairemeri t ?i la brucine, elle donne un trouhle avec 
le dinitrocrésol et le dinitron:~phtol.  Avee le dinitrophénol, la 
solution rmte d'abord limpide, e t ,  au bout de quelques heures, i l  
s e  produit un précipité composé de fines :tiguilles jaunes.  Fort, 
trouble avec le m-nitrophknol, le p-nitroph6riol et le trinitro- 
naphtol .  

Avec tous les autres rkactifs, précipité ahondant Au bout de 
74 heures, il se forrrie, avec le m-nitrophénol, des houppcs tic 
fines aiguilles. 

Avec le dinitrocrésol, nu hout d'environ une heure, il se séparc 
des houppes d'aiguilles rouges, longues, bien formées et grou- 
pées en lin centre. 

Le trinitrothymol, la tétranitrophénolphtüléine et l'hexanit,ro- 
diphénylarriinz sont plus se,nsibles que l'acide picrique. 

Viratrine. - Aucun précipité avec les o -n i t raphhols  e t  les 
dinitrophf._nols. Fort  trouhle avec le in-nitrophénol, le p-nitro- 
phénol et le trinitronaphtol. Avec les autres réactifs, prkcipité 
abondant .  

La trinitroptiloroglucine,la tétranitrophénolplitnléine et l 'hem- 
nitrodiphénylamine sont pliis sensibles que l'acide picrique. 

Pas  de  cristallisation. N. B. 

Solohilltii nen alcalaïdes do  quinquina. - h l .  G. 1,. 
SCIIOiFER (Amriricm Journal of pharmocy, 1910, p. 175). - Plu- 
sieurs sels d'alcaloïdes du quinquina possèdent la propriété d'étre 
dédoublés par  l'eau en deux sels plus ou moins solubles. Ainsi 
une partie de glycérophosphate de quinine d e  forriiule : 

(C":'[12iAz201)21'01HLC31]:02 + 311?(J) 

deinltnde 850 parties d'eau ?i 250 pour s a  dissolution compli:te, 
tandis que,  si u n  grand excès de ce sel est mis en contact avec de 
l'eau ii la mème teinpératnre pendant plusieurs heures, la solu- 
tion filtree indique une solubilito de l p.200. D'autres sels d'al- 
caloïdes du quinquina présentent la rnéme particularité. 

A. ». 
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Réactions dilïérentielles de la cocaïne et de  ses 
soocédenkn. -31. SA POllETTI (Bollettino chimico farmnceutico, 
1909, p. 479). 

Solution 
d'iodure de Solution 

Calomel. potassium. iodo-iodurle. 
- - - 

Cocaïne. Colora t ion  P r b c i p i t e  P r e c i p i t e  
grise blanc  jauue- 

( reduct ioo  d u  insolul i leù  m a r r o n  
ca lomel) .  c h a u d .  so luble  à 

Stovaïne. 

Nirvanine. 

Alypine. 

Novocaïne. 

Eucaïne u .  

c h a u d .  
id. id. P r é c i  pitd 

r o u g e  
soluble  A 
c h a u d .  

i d .  id. id .  

i d .  P a s  d e  I'récipitb 
préc ip i té .  jaune- 

m a r r o n  
iiisoluhle 
a c h a u d .  

id. id .  P r é c i p i t é  
r o u g e  

s o l u b l e  à 
chaud.  

id. P r e c i p i t é  P r e c i p i t e  
b lanc  jaune- 

insoluhle  m a r r o n  
a c h a u d .  aoluhle  a 

chaud.  
Eucaïne 3 .  Pas d e  P a s  d e  P r é c i p i t é  

colora t ion .  précipité.  r o u g e  
soluble  à 

c k a u d .  

chaud 

i d .  

i d .  

i d .  

id .  

id. 

id. 

Eau Bichlorure 
de brome. de mircure. 
- - 

P r e c i p i t é  I'as d e  
jaune préc ip i té  

s o l u b l e  4 blanc. 

i d .  

P r é c i p i t e  
b l a n c  

soluble  a 
c h a u d .  

i d .  

id .  

id. 

P a s  de 
précipite 

b l m c .  

Lessive 
de soude. 
- 

I1i.ecipitB 
tilaiic 

insoluhle  i 
chaud.  

id. 

Prbcip i th  
b lanc  

insoluble  à 
c h a u d ,  

sa lublc  d a n s  
u u  e x c è s  

d e  rbactif.  
P r é c i p i t e  

b lanc  
i n s o l u b l e  I 

c h a u d .  

id. 

id .  

id .  

Dosage dn suhliiné dans les solutions et les eom- 
primér~. - M .  E .  RIJPP idpo theker  Zeit., 2'309, p. 939). - 
Le procédtl: que propose l 'auleur repose sur  la propriaté qu'a. 
le cyanure de potossiurn de  se décomposer en présence du  bichlo- 
rure de mercure pour former du cyanure de  nicrcure et d u  ctilo- 
rure de p o t a s s i u ~ ~ i ,  qui sont tous deux sans  action sur  la phénol- 
pht:iléine, et s u r  In propriétb qu'a le cyanure de pot;tssiurn de  se 
comporter comme un alcali vis-8-vis de cet indicateur. On aioule 
donc h la solution de bichlorure de mercure B titrer, addition- 
née de phholphtaléine,  une solution titrke de cyanure de potas- 
sium jusqu'b ce que la liqueur vire au  rouge. Au moment où tout 
le sublimé est transforiné cri cyaiiure de  mercure, l'excés de 
cyanure de potassiurii agit su r  I'iiidicateur pour  produire le 
virage. II est bon, pour ce dosage, d'employer le cyanure de 
potassium en solution assez concentrée, en liqueur demi-normale 
par exemple. 
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Si l a  solution de  sublime à t i trer est neutre, on en prélève, sui- 
vant sa  teneur  présurnée en sublimé, de 10 k 50 cc. ; on y ajoute 
5 à 10 gouttes de  phénolphtaléine, et l'on opère ensuite cornine il 
est dit  ci-dessus. 

Si la solution est acide, on commence par  l'additionner de chlo- 
rure de  sodium ; on ajoute 1 goutte de phholph ta lk ine ,  puis de 
la soude décinormale jusqu'à coloration rosée; on ajoute alors 
unepluç grande quantité de phenolphtalkine, et l'on opbre coinme 
ci-dessus. 

Pour doser le sublinlé dans les coniprirriés, on en dissout 5 g r .  
environdans l 'eau,et l'on agite la solution avec 10 ou 20 centigr. 
de noir animal  ; on coinplPte 250 m. ; on filtre ; on prélkve 5Occ:. 
du  filtraturn, qu'on titre comme plus hau t  avec-une solution 
demi-normale de cyanure de potassium. 

I cc. de  cette dernière solution correspond à 0 g r .  06772 de 
sublimé. 

Recherche des nltriiten dans lem laitm conserv&s 
par I'eao oxygénée. - M .  UT% (rissen~b16e gknérale du 
Verein deutsch. Cliemiker h Munich, mai 1910. - Zrits. f .  angru:. 
Chemie, 1910, p. 977).- Les recherches de S. Rolhenfusser ont 
mis  hors de doute l a  valeur de 1:i réaction des nitrntes pour l'es- 
sai du lait. Pour  cette dpreuve, on emploie généralement la réac- 
tion d e  la diphknylarnine avec S04R2,  dans la forme où elle a été 
iridiquée par Il.otherifusser, c'est à-(lire en ajuuLari1 la d i p h h y l -  
amine s u r  l'acide dans uri tube à essai e t  versant  ensuite sans 
mélanger 2 cc. d u  sérum du  lait ; ce sé rum est séparé p a r  le chlo- 
ru re  de calcium suivant les indications d'.4ckermann. 

Depuis quelque temps, on  emploie l'eau oxygénée pour la con- 
servation du lait .  Iliimer et RIiith ont préparé avec 11" leiir 
perhydrase lactique. Mulder ü dBinontrE que  l'eau oxygénée 
donne aussi, avec la diphénylainine e t  SOiH" une coloration qui 
peut être confondue avec celle que donnent les nitrates. II faut 
donc, pour conclure sîireinent à la présence des nitrates, déhar- 
rasser le lait ou le sérum de  l'eau oxygénée qui peut y être con- 
tenue. Différents catalyseurs essayés n'ont pas donné de résultats 
satisfaisants. L'auteur a employk l'hépine, catalase d6coiivert.e 
p a r  Ramer e t  bluch, preparée a u  laboratoire Behring a Marburg 
a .  d .  Lalin e t  utilisée déjh dans le m h n e  but pour chasser II"! 
de la perhydrase lactique avan t  l'emploi. Lorsqu'un lait contient 
H202,  ce qui est facile h vérifier par  les réactions connues, on 
ajoute Occ.2 d'hépine norinale par  litre, et l'on expose pendant 
un  temps assez court i la température de 3a0; on contrôle la dis- 
parition de H V  et l'on peut alors execliter la ré:ictiorià la diphé- 
nylamine s u r  le sérum. 

Il est bon d'ajouter que le skruin fourni par  le chlorure de cal- 
cium, après action de l'hépine, est  absolument convenable pour 
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l 'examen réfractornétrique ; il suffit d e  prendre les précautions 
voulues pour qu'il n'y ait  pas deperte  d'eau par  l'évaporation ou 
, d e  remplacer celle qui  s'est kvüporde. 

E. S. 

Alcool anlaique et aldéhyde anislyrie dans la 
vanille de  Tahïti. - M .  WALRALX (Bulletin de Schimmel, 
octobre 2909, p. 239). - La. vanilline est lc principe aromatique 
qu'un recherche daris la vanille, rriais la valeur corrirrierciale 
des vanilles dépend de la nature des autres principes nromati- 
ques qui accompagnent la vanilline et qui  souvent exercent s u r  
elle une influence. Ainsi, d'après 'II. Bune, certaines vanilles d e  
qualité inférieure renfermeraient du pipéronal. 

L'üut.eiir n cherché h d&mniner  les principiis aromatiques 
contenus dans la vanille de  Tahïti .  II a préparé un extrait  éthéré, 
qu'il a traité par  la lessive de soude, et il a ainsi sépark la vanil- 
line, avec u n  peu d'acide anisique; il a soumis le  résidu & u n  
courant de  vapeur d'eau, qui a entraîné une huile essentielle, de 
couleur jaune clair et d'odeur agréable, plus lourde que l'eau, 
bouillant i01i-108° sous une pression dc 6 millimhti.cs. Cette 
huile esseriLielle était constituée par  de l'alcool anisique avec 
de petites proportions d'aldéhyde anis ique.  L'auteur n'a pas  
trouvé de pipéronal. 

BIBLIOGRAPHIE 

A U A ~ ~ S ~ S  alimentaire@, par ii. GUILLIN, directeur du Labora- 
toire de la ClociétB des agriculteurs de France. 1 vol. de 480 p. (J. B. 
Baillière et fils, editeurs, 19, rue Hautefeuille, Paris). Pris : 5 fr. - 
Le nouvel ouvrage que publie M.  Guillin, q u i  fait partie de l'Ency- 
clopédie rcg7.icole publiee sous la direction de M. Wery, directeur de 
l'lnst.itiit national agronomiqne, est. conGu siir le m&me plan que son 
ouvrage Analyses  a g ~ i c o l e s  et sera utile a ceux qui s'intcressent aux 
questions de l'alimentation. 

Au point de vue analytique. ce livre indique les methodes les plus 
precises pour déterminer la composition des aliments et rechercher les 
falsifications dont ils ont pu être l'objet. 

Les produits alimentaires sont exaininds dans l'ordre suivant : 
Aliments  sucres : proprietes des divers sucres, analyse des sucres, 

sucres du comrrierce, produits de la confiserie, confitures,siraps, miel. 
- Aliments  féculents : farines. pains, chapelures, pales alimentaires, 
pktisseries. - Boi.~sons fermentées : vins, mistelles, vins de liqueur, 
cidre, poire, biére, vinaigre - Alcools et eaux-de-vie : eaux-de-vie, 
rtiuni. kirsch, liqueiirs. - .lfalbèr.es grasses : huiles, beurre, graisses 
animales, graisses vegktales, lait, laits eoncentrtis, crème, fromages, 
œufs. - Viandes .  - Conse~ves  a l imentaires  : conserves de viande, 
de Iegumcs et de fruits. - Café ,  thé ,  cacaos et chocolats. - Epices 
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et  condiments : anis, cannelle, gingembre, girofle, moutarde, muscade, 
piments, poivre, safran,  vanille, sel .  -- Eaux : composition et  ana- 
lyse des eaux minérales. - Lois coricerntcïit la répressiuïl des frau- 
des : lois d'ordre gt;néral, lois spéciales aux divers produits alimen- 
taires. 

L e s  t l i n ~ i a ~ e s  o x y d ~ u t e s  e t  rédactrices d e s  ohain- 
piguons, par le Dr P. SÉE, laureat de la Faculte et  de  I'hcaddmie de 
médecine. 1 brochure de 39 pages(1~élix Alcao, éditeur, 108, boulevard 
Saint-Gerrnairi, Par is ) .  Prix : 2 fi..-- Ce travail cst divisé en deux par- 
ties : la première est consacree à l'historique. M. Pierre S i e  résume les 
travaux concernant ces ferments;  il groupe les faits dans  plusieurs 
pelits chapitres, et cette division permet au lecteur de trouver facile- 
ment les détails qui peuvent l'intéresser (pluralitédes ferinents,nature 
de  l'oxydation chroinogène, etc.). 

La deuxibme partie renftirme l'exposd de diverses expériences ; elle 
apporte une contribution R la connaissance de ces diastases. L'auteur, 
en effet, signale la présence, dans ces végétaux, d'une oxydase nou- 
velle, et il décrit des réactions, ducs aux réductases. qui n'avaient 
point encore et6 observées. 

$1 Pierre Sée s'occupe depuis plusieurs années des ferments oxy- 
dants et rc!diicteurs. II possi)de donc une  compétence particulikre sur 
ce sujet .  qu'il a d'aillenrs traite,en 1905, dans son volume N Contribu- 
tion à l 'étude des applications thérapeutiques des oxydases et des 
métaux  ferments )) (Doin, Editeur). 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 

Nous informons nos lecteiirs qu'en qualit6 de secrétaire général d u  
Syndicat des chimistes, nous n o m  chargctons, lorsqiie Ics demandes et les 
offresle permettent. de procurer des chimistes aux industriels qui en ont 
besoin e t  des places aux chimistes qui sont à l a  recherche d'un eiuploi. 
Les insertions quc nous faisons dans les Annales sont absoliiment gra 
tuites. S'sdrcsser M .  Crinon, 45, rue Turenne, Paris, 30. 

Sur  la demande de  M .  le secrétaire de l'Association des anciens e1i:ves 
de l'Institut de chimie appliquée nous inforincins les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant à lui, 3,  rue 
Michelet, Paris, 6'. 

L'Association aruicalc des ancicris elèves de 1'Iristitul riolicirial agrono- 
riiique est a même chaque année d'offrir a MM.  les industriels, chi- 
mistes, etc., le coricours de plusieurs ingénieurs agronomes. 

I'rikre d'adrcssi:r les demandes ail sifige social de I'Association, i 6 ,  rue 
Claude Bernard, Paris. 5'. 

L'Association des anciens éI6vr:s d u  laboratoire de chimie analytique d e  
l'Cniversilc5 de Genève nous prie de faire savoir qu'elle peut oti'rir des 
chimistes capables et exp6rirnent.r;~ dans tous les domaines se rattachant 
a la chimie. - Adresser les derriandes 1 1'Erole de chiiiiic, i Genève. 

Le Gérant : C. CRINON. - 
LAVAL. - ILII 'RIYKRIR L. B A ~ N K O U U  ET C i m .  
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Sur l'analyse pliysico-cliiniiqae des v lns;  
mode opératoire, 

1,es riiCthotles physico-cliirniqiies d'iiniilj-se dans lesquelles on 
utilise, corniric indic:iteiir de fin de r h c t i o n ,  une propriété phy- 
sique (conductibilité BIer:trique, différence de  potentiel, etc.) 
rendent dCjh nctuellement de précieux services et  sont i~ppelécs 
prendre u n  d6velopperricnt de  plus en plus considér;ihle dans lcs 
1:ihorntiiriis di) rhiinie n r i ~ l y t i q ~ ~ c .  Ellos foriiii+iit un hi.iir~iix enin- 
p l t ~ i i ~ ~ ~ i t  C I L I X  1111;tho 1 ,s 1 ~ 1 1 i i n i 1 ~ 1 1 c ~  ~ i - l ~ r l l ~ ~ ~  ('1 W I I L  ~ ~ ~ w ~ ~ ~ l i l ) l c i  
t1';il)plicaliuiis iii~ris iiiie foult: d c   ci^, où cca il(:r.iiii'~i eù sunt en 
d6fiiut. Ainsi les dosages d'acides ou de tiiises trbs fiiibles (acide 
borique, pyriilinc, etc. 1, qui ne peuvent étrc prnt,iqu(% pilr rolu- 
inCtrie, sont effcctuss saris aucurie difficult6 par  les coritluctiiiilités 
~~lec t r ic~ues .  On peut aiissi, par cette n-iéthode, dnsei. avec  pr6c:isian 
certains sels capables, p a r  l'addition d'un rksctif approprik, d1c<n- 
trer dans une  combinnison insoluhle. Tels sont les sulfntos, les 
chlorures, les phosph:ites, e tc . ,  qu'on peut tl(Xeririirier de  cette 
manière be:iur:oup plus riipirleiriciit, c t  aycc In iiii.nii; pi-& 
cision qur: par  grnvinietrie. Le c:itli*e dc ce joiiim,il I I I )  riuus pi3r- 
iiiet p'is de passer cn rt:vuc, Ics iipplicatiuris iiiultiplcs d e  cr.s 
méthodes e n  chimie iinalytiqiie, ct nous renvoyons Ic lccteur que 
la question intéresse a u x  t ravaux récents parus dans ce 
domaine (1). 

Une des applications les plus intéressantes de ces méthodes est 
certainement celle qui a trait  k l 'analyse des vins. Ikins une skrie 
de publications faites en collaboration avec M. Dutoit, nous avons 
montré que  la plupart  des é1Cirisnls q u i  constituent les électro- 
lgtes d u  vin pt:uverit èfre dosr's itvrc: précisiori p a r  Ics corit1111:ti- 
bilités Clectriques. L'acidité totale, Ics sulfates, les chlorures, la 
chaux et l'ensemble des inaticres minSrales du vin pcuverit è t re  
titrés de  cette façon avec la plus grande facilité, a u  moyen de  
c o w b e ~  de ~zez~tmlisotion ou de pr ic ip i tn t ion  ; on détei.inine ainsi les 
r:lilorures par  la courbe de  précipitation du chlorure d'argent,  la 
chaux p a r  celle de l'oxnlnte de  c;ilcium, etc. 

i l )  DUTOIT, Bulletin de la Sociile chimique de France, 4 8  sério, t. \'II 
VIIT, no 1 1 ;  Journal de chimie physique, t. VIII, p .  12. 

I)ECEXRIIE 2 9  10. 
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La courbe de neutralisation du  v in  par  la baryte est, entre 
toutes, de  heaucoiip la plus intéressiirite. Elle fournit,, à elle seule, 
les quatre  dosages ci-aprks : cendres, sulfates, aciJitE tot:ilc et 
n~a t iè res  tannantes. Ce n'est pas  le lieu de développer les prin- 
cipes théoriques sur  lesquels repose c h x u r i  de  ces dosages, 
l'étude en ayant  ét6 publike antéricurement dans  ce recueil (1) ;  
il nous suflira de  constater qu'actuellerrient les points suivants 
sorit hien établis : 1 0  le dostige physico-chiniique des sulfates est 
tout aussi exact et beaucoup plus rapide que le dosage graviriié- 
trique ; 30 la détermination de  l'acidité totale p a r  la courbe de 
rieutralis~itiori conduit Li. des rksultiits rigoureux el plus conslarils 
que par  volui i iCtk;  3"e calcul des  cendres au moyen de la con- 
ductibilité initiale du  viu et du  degr6 alcoolique fournit un résul- 
t a t  qui est toujours très voisin de celui qu'on oblierit par lévisa- 
tion et calcination sCparée des centlrcs solubles et  insolubles ; 
4.O le dosage des niatiéres tannantes à part i r  de  la courbe, quoique 
esp~iirit:ntalenient plus délicat que les précédents, conduit à des 
vnlcurs qui sorit trés sensiblcincnt constrintcs lorsqu'on convient 
u n e  fois pour toutes du  mode d'opérer.  

En dehors des dosages que nous venons d'énumérer, la courbe 
de ncutralisation d'un vin fournit aussi des renscignemcnts qua- 
litatifs coinpiirablcs en qiielque s o r t e i  ceux de  In dégustation (2). 
Rappelons qu'un vin qui  coiilient une  quantitr': anormale d'acide 
acétique est caractérisé par  une courlie niontante, tandis qu'au 
contraire un  excEs d'acide tartrique se traduit par un  aplatisse- 
ment de la partie DC de  la  courbe. Kous espérons d u  reste baser 
sur  cette propriété un procedé de dosage de l'acide tartrique total 
du vin. 

Ainsi la courbe de  neutralisation d'un vin est une image qui, 
indépendamment des dosages qu'on peut en tirer,  donne des indi- 
cations utiles qu 'un observateur exercé peut mettre à profit. 

Ces courbes prksentent encore l'avantage d'aider à différencier 
deux vins tr8s voisins, bien mieux souvent que ne saurait  le faire 
l'analyse chimique. En efïet, les diffiirents points singuliers de la 
courbe de  neutralisation peuvent être fixés avec une précision qui 
est, e n  pratique, bien suffisxnte. E n  répctant la courbe d'un vin, 
I'ecart rriaximiim qu'on commet sur  ctincun des dosages est le 
suivant : sulfates 0 , i p .  1000, aciditi  totale 0 , 3 p .  1000, matiEres 
iii inérdcs O , l  p.2000, rnatières tarinantes 0,3 p .  1000, et les ordori- 
nées des différents poinls de I ; I  courhc nc doivent pns s'écarter 

(1) Annules de chimie aiialylique, 1908, p .  417 et 461.  
( 2 )  I )u , ro i~  et Dmoux. Bullelin de la Sociik vaudoise des sciences naiu- 

re i les ,  1. SLV, p .  455. 
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de plus de  5 ohms-cm-réciproques x I O 5  (unité de  conductibi- 
lité). 

La détermination complète et la construction de  la courbe de 
neutralisation exigent, pnur un  opérateur exercé, 30 minutes ail 
maxirriurn, alors que les dosages voluriiétriques ou graviiné- 
triques, que la courbe reinplace, denianderit u n  temps beaucoup 
pliis long. L'emploi de  In rntithode des coridiictibilith est ainsi 
tout indiquS lorsque le chimiste est appelé à faire l'analyse com- 
plète et soignée d'un vin. 11 gagnera d u  temps,  sans que, pour 
cela, les dostiges soierit irioins prkcis. 

La méthode peut aiissi étre u t i l i sk  avec profit cominc inéthodc 
de conti-ble, dans les laboratoires où l'on procède journellement à 
l'exaiiien d'un grarid nombre de vins. Les principes s u r  lesqucls 
repose 1';innlyse physico-chimique sont  si difrérents de ceux siir 
lesquels repose i;l volumétrie ou la gravimétrie, qu'on peut, 
sans crainte de se tromper, regarder comme exact tout  chiffre 
obtenu par  les deux méthodes. 

Ces consitlératioris montrent combien il est important d e  déter- 
miner aussi exai;teriierit que possible l a  courbe de  neutralisation 
d'un vin.  Le succks de la méthode et l 'exactitude des dosages 
dkpendent esserit,irllcinent rlu soin qu'on iriett.ra à effectuer les 
niesures de conductibilité. 

Dans un  prSc6dent arlicle (i),  nous avons dkcrit rapidenienlla 
tecliriique de la neulriilisalion du  vin par  la baryte, suivie les 
conductibilités élcclriqiies ; depuis lors, nous avons apporté ii l a  
rnkttiode divers pei~fectionneinents, tels que le dosage des matières 
minérales, qui n6i:essitent u n  complément d'explic CL t '  ions. 

D'autre part,  nous avons eu l'occasion de constater que les chi- 
mistes qui  utilisent cette méthode ont enregistré quelquefois des 
insuccès. .Alors qu'elle est très rapide et commode pour 'un  opé- 
rateur entraîné, elle comporte, au contraire, pour un  débutant,  
uri cerlairi rioiritire de causes d'err,eur d'ordre expérirrie~ilal. Il 
éprouve e n  particulier quelques difficultés h déterminer avec pré- 
cision la  conducti1)ilitS initiale du vin, ce qui a souvent pour et'f'et 
de fausser le calcul des cendres. L'allure générale de  la courhe, 
surtout dans la dernière partie, se ressent également d'un niode 
opiratoire défectueux. Ces divers inconvénients sont dus, pour 
une lionne piirt, :L une mauvaise construction de 1 i i  cuvc et k. 
l'inobservation de certaines précautions. 

11 n'est p e u t - h e  pas sans irilér,el de décrire ici, uri peu plus 
longuement que nous l'avions fait précédenimcnt, le mode opéra- 
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toire dc la mEthode des conductibilit6s appliquée à l'analyse de 
\.iris. Cela nous paraît  d'autitrit plus 11i:cessaire que  les mhthodes 
pliysico-chimiques ri'ont pas encore acquis droit de cité dans les 
lahoixloires d'analyses, bien qu'elles soient susceptibles de  
noriilireuses i~pplicalions. 

Les explications qui suivent,  quoique bien connues des chi- 
mistes-physiciens, ont pour but de faciliter la tâche des chiiiiistes- 
iinnlystes qui sont peu farriili;irisés avec la riiéthode des conduc- 
tibilités. I>oiii. simplifier cet exposé, nous ne donrierons ici que 
les indications stricternerit nécessaires; le lecteur voudra bien les 
compléter e n  se reportant à notre précédent travail.  

l ~ u t r u m e i ~ t s  de mesures. - On trouve actuelleriient dans le coin- 
inerce des appareils pour la déLermin;it,ion des conductibilités 
électriques, construits spRciûlemeiit pour les analyses de vins et,  
d'une mar1ièr.e plus gEn6rale, pour toute analyse physico-chi- 
mique. C ~ u x  que nous utilisons proviennent de  la rriaiçon 
Leclerc et  C h e ,  à CeriZve. Ils se  composent des pikces suivantes : 
i0 de piles (ou accumulateurs) P génératrices dc courant ; 2Vd'un 
interrupteur hi  ; 30 d'une bobine d'induction R ,  avec ou sans 
rhSost;tt de réglage, transforrnnnt le courant primaire continu en 
courant secondaire alternatif;  4 . O  d'un fil de  platine calibré A U ,  de 
1 iriétre de longueur et de  O rnillirn. 2 d e  tliaini:lre, tendu aii- 
dessus d'une réglette divisée en n i i l l i i r i h x  ; 5' d'une boîte de 
résistances IL ; 60 d'une cuve ou cellule électrolytique S ;  7" d'un 
récepteur télkphonique T, fonctionnant coinme instrument de 
zéro ; d'un curseur P, rriobile le long de la réglette. 

De tous ces appareils, le seul présentant u n e  importance capi- 
tale est la cuve, qui  doit étre construite siiivarit i ir i  morlCl~: sptl- 
cial. Nous avons déjà donné le schérna de cet appareil .  qui doit 
remplir certaines conditions que  nous croyons utile de préciser 
ici. 1,es dimensions les plus favorables qu'il convient dc lui tlon- 
ner sont les suivantes : hauteur  inthrieurr, 12 centiin. ; dia- 
rn6ti.e 3 centim.5 ; contenance 100 cc ; hauteur des électrodes 
3 cmtiin. 3 ;  largciur 2 ceritirn.2 ; 6pnisseiir 3 milliiri. ; éc;irtc?ment 
2 centirri. 8. LI faut, en oubre, que les électrodes soient placées 
aussi has que  possible dans la cuve, de façon qu'en y inlrodiii- 
sitrit 50cc. de liquide, le ~ i iveau  rlr: (x: liquide d é ~ i i ~ ~ ( :  I P S  électrodes 
d'au moins 2 centim. (1). Rappelons enfin que  le therniornitre 
doit étre sensible, que les éleclrodes doivent étre bien platinées et 
sotideiiierit l i ~ é c s  à 1i~ cuve. Yous verruris plus loiri, en étudiant 

( 4 )  Les maisons Bcnder et  IIobein, de  Zi i r i ch ,  et K~zhle r ,  de Leipzig, 
mettent aujourd'hui dans  le commerce des cuves pour l'analyse des vins 
construites d'aprbs ccs donnoes. . .  . 
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les causes d'erreurs, que  ces détails ont  leur importance. E n  les 
nirgligeant. on aboutirait  i des diflicu1ti:s qui eril&veraierit toii1.i: 
valeur pratique à la méthode. 

lJa qualité du son de la bobinc a aussi son importance, et l'on 
choisira de  pré fkence  des trohiries donniitit u n  son xigu. Les 
déteririinatioris du  rninimuiil de bruit du  téléphone sont ainsi 
rendues beaucoup plus nettes. 

Le cnlibmge du  fil de platine AB s'effectue en reriiplaçant la 
résistance incorinuc S (fin. 1) par  une résislance connue JI' emprun-  
tée à une deuxihne boîte de  résistance. On fait quelques iiiesures 
en faisant varier convenablerncnt les résistarices R et IL', e t  I'on 
compare les longueurs a observées et calculées npriori en suppo- 
sanl le fi l  homogbne. Si I'on adoptc, p a r  exemple, les rilsistances 
R et 11' de  100 ohms,  on doit obtenir un  minimum de bruit h la 
division 50 de la réglette. Pour  11 = 50 ohms et  H' = 100 ohms,  
le minimum est théoriquement A 33cenliiii. 33, etc. 

Fig. i .  

Pour un  fil ho~nogène,  l'écart entre le calcul et l'observation 
reste inférieur à O ce~itiiri. l ; lorsque celte dilïéreiice est plus cori- 
sidérable, on en tiendra compte d a n s  les calculs. 

On peut aussi calibrer le fil de platine avec une seule boîte de 
résistances, en reliant les extrémités A et B du  f i l  a u x  bornes de 
la. boîle, et I'extrimité Q d u  pont h l'une des touches n16talliques. 
Oii ohtirnt les résistanccis R e t  R' en enlevarit les fiches de chaque 
c6tE d u  contact. 

Dé/ei.nzination de ln  c o ~ i d u c t ~ b i l l l é  éIrclriyue ( 1 ) .  - On utilise la 

(1) Pour des indicatiuns dctaillkes c t  la description complète des appa- 
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méthode de  Kohhausch,  qui n'est autre  chose qu'une application 
de la in6thode du  pont de Wtwatslone à l 'étude des solutions. Ln 
figure 1 reprFserite scliérriatiquenient le dispositif qu'on erriploie 
ordinairement (4). 

11 y a avantage h disposer les appareils symétriquerricnt e t  A ne 
pas enrouler les fils iriutilement, cela dans le but d'éviter les cou- 
rants de  sclf-induction. 

L~ermons, a u  moyen dc l ' interrupteur RI, le circuit primaire 
(trait  pointille) engendré par  In pile 1'. Le courant secondaire 
(trait plciri) qui  prend naissance se bifurque en A cn suivant les 
chemins ;\OB et APU. Le point C) restant fixe, on pourra toujours 
déplacer le  coiitact rriobile 1' sur  la réglette, de façon k égaliser les 
potentiels a u x  points Q et P. Il  y aura,  à ce moment, absence de 
courant dans  le pont QI', cc qui  se  t radui t  p a r  u n  minimum de 
bruit du téléphone. 

Appelant S la résistance à riiesurer, et remplaçant, d'autre part,  
les résistances IZ, et Rb du fil calibré par  les longueurs a et  b ,  la 
loi d'Ohm permet alors de poser 

R S - -- - o R 
- 

b 
, d'où S = - 

a 

La conductibilitéc est, p a r  définition, I'inverse de la résistance ; 
donc 

Pour obtenir l a  condzictibilité speczfiyite x cherchée, on multiplie c 
par 1ü constante ou ccipacitè I< de la cuve, teririe correctif qui tient 
compte dc  la forme et dcs dimensions de  cet appareil  

x = c K (A) 

On appelle lésistance spécificjue d'une solution, l a  resistance en 
ohms de 2 cc. de cette solulion ; on l'évalue en ohm-cv,. Ida colt- 
ductiliilite'.~péci/iq~i,e, qui est la fonction inverse, est donc cxpriruée 
en ohm-cm-réciproque. 

Ditern~imtion de la con~tante ou capacitd de la cuve. - Elle s'effec- 
tue iiu rnoycm d'iine solntion s:iline tit14e, dont la coridiictibilité 
spécifique y. est bien connue. On utilise gEnErillement une  solution 
K 
- de chlorure de potassiuiri (1 gr .492 clans 1 litre) chimique- 
50 

reils, le lecteiir consullera utilement les ouvragtis spi'ciaux, tel? que  Physi- 
kochemidche A4fe.~essu~iqen d'0stwald et  Luther, Leilizig, 1!)10 ; ou encore 
L e z u e r m q e n  der Eleklrol!/ie d i ,  Kolilrauvli (11 l lc i l l~orn,  Leipzig, 18!18. 

(1 )  I I  eaislr tl 'aulrr~s ili~positifs pour  la ilClcririinillion des conductihilitCs, 
b u s  ha si?^ sur  le i i i h e  l~rincipe.  
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ment p u r  et  pr6alablement calcin6, pour laquelle x = 0,00240 à 
180 ou x = 0,00277 à ( 2 ) .  

On lave soigrieuseirierit la ciive pliisieiirs fois avec de la solution 
N 
- de elilorure de potassium ; on y introduit 30 cc., exücteinent 
50 
rriesurés, d c  celte solution, e t  l'on d6terriiirie lit conrluctibilité c 
pour  des valeurs de 11 diff'hcrites. 

Supposons, par  exemple, qu'on aiteSSectu6 trois déterminations 
h la terrip6rntur.e de i K 3  : 1 0  pour 1t = 30 olirns, tc = 35 centiiii.5 ; 
Y p o u r  II = 40 ohiiis, IL = 42 ccritiiri. 3 ; 3O pour R = 30 ohins, 
a = 47 centirri. 83 ; on pourra poser 

On rPp6te l'opération trois ou quatre fois, en changeant le 
liquide, e t  l'on prend la v:deur moyenne de K .  

P o u r  la détermination rigoureuse de  la coristante d'une cuve, 
il faudrait encore retrancher de c la coriductibilité due à 1'e:tu dis- 
tillée, niais cette correction est s i  faible qu'on peut la ncgliger en 
pratique, lor,squ'on dispose d'une lionne eau distillée. 

Les constantes de cuves construites d'nprcs nos données sont 
comprises généralement entre 0,100 et 0,233. En outre, elles ne 
dirninucrit pas lorsqu'ori les d6terinine avec 53 cc., Ci0 cc. et davan- 

N 
tage de chlorure dc potassium-. 

50 
Déteminntion de lu courbe de ~~eu t ra l i su t i on  du cln - On lave au 

préalable l a  cuve avec de  l'eau e t  uri peu d u  vin k extiiriiner ; on y 
introduit, nu moyen d'uric pipette, 50 cc. de vin,  qu'on porte rapi- 
derrient à. la terripbrature de  250, maintenue constante pendant  

toute la durée de l'opération ; on détermine c = 
h R 

pour une 

résistarice de  30, 35 ou 40 ohms,  et  1'éclu;ition ('Y) donne iinmé- 

(1) Ces valeurs sont  exactes lorsqu'ori txprirrie los résislarices en olinis. 
Kolilrauscli a lorigteriips mesuri: les rtisiatarices, non pas en ohms,  niais 
en uni tes  Sieniens. II obtenait ainsi,  pour  évaluer  la rcsistance spL'cifique 
d'une solution, un  chillre environ 1,(i63 fois trop fort,  e t  poui la conducki- 
hilité spécifiqua. une valcur 1,063 fois trop faible.  Tclle est l'origine des  
chiffres suivants, qu'on wtrouve encore dans  oerlains trait& : x = 0 , 0 0 2 4  
A 180 et x = 0,003;9 i 250.  
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diatement la conductibilité spécifique x du  v i n ;  un ajoute ensuite 
N 

des quantitks croissantes de  haryte  - , en suivant les indications 
4 

que nous avons données antkrieurement. 
Cne longue pratique nous a montré  que l'einplui de la pciili: 

burette de  2 cc., pour déterminer les sulfates, est superflu etqiie 
l'addition de  baryte par  dose de O cc. 5 ,  faite avec une  burette de 
50  cc., ne nuit pas S la précision du  dosage. 

Dans Ir, but  d ' thi ter  toute c:ii'bonatation de la baryte au contact 
d e  l'air, i l  y a avantagc3 h se servir d'une burette spéciale, h 
remplissage automatique, reliée directement au flacon contenant 
le réactif. 

Lorsque les sulfates sont entibreinent précipit6s1 on ajoute le 
réactif par  3 ou 4 cc. la fois, aussi longtemps que le vin reste 
nettement acide, ce qu'on reconnaît en observant sa couleur. 
A l 'approche d u  point neut.re (point c de ln fig.3), les addilions sc 
font par quantités de  1 ou 2 cc., jusqu'k ce que l'opération soit 
terminée. S o u s  avons remarqué, k ce sujet, que la longueur C H  
dkpe~id rnoi~is d u    ri oc le ,d'emploi du  riiictif que d u  ternps mis à 
eflectuer les mesures de  conductibilité. II y :t donc avantage, dnns 
ce cas particulier, à faire les déterminations aussi rapidrmcnt 
que  possilde, saris trop se préoccuper de leur manque de 
précision, qui nc peut au  reste plus affecter ln forme de la 
courbe. 

La conductibilitE spécifique d'un vin varie dans d'assezgrandes 
limites par  suite d e  l'addition de baryte, mais, pour la t r k  grande 
gén6ralit6 des vins, ces valeurs sont comprises entre 0,00150 et 
0,00500 ohm-cm iEciproque. 

Il nous a paru préférable d'exprimer les conductibilités par  des 
nombres entiers, et, pour cela, nous multiplions toujours x par 
100.000 = 10" Supposons, p a r  exernple, que la constante de la 
cuve soit K = 0,110 ; que la résistance de comparaison soit de 
40 ohms ; que  n = 38 ccntim. 2. Les tnblcs ( 2 )  donnent . . 
a 38 ,2  -- - - =0,6182. La conductibilité spécifique devient 
b b1,8 

a 
11) Ce3 t ï h l ~ ~ ,  qui donnent le rapport- pour  toutes les valeurs de a 

Ii 
comprises rntrc  1 et 1.000, son t  fournies par  le constructeur d'appsrcils. 
On les trouve iigalement dnns les nianuels pratiques de chimie physique 
déja mentionriés. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On voit immédiatement que,  si l'on devait faire ce long calcul 
pour chaque détermination, la méthode perdrait de sa  simplicité. 
Afin dlévil.er cet inconvSnient, nri use d 'un artifice qui consiste à 
utiliser toujours la même cuve et  la inSrne résistance de cornpa- 
raison (30, 33 ou 40 ohms). Les valeurs de K et de  R Ctant alors 
c:orislarites, la t:tiridur:tibilit6 spécifique du vin di:vic:nt une foric- 

a K 
tion de  a ;  on calcule successivement les valeurs d e  - pour 

b R 
n = 30, 35, 40, . . . 6 5  ceritirri., In partie du pont qu'ori utilise 
généralement étant coiiiprise entre 30 e t  65 ceritim., e t  l'on inter 
pole s u r  un graphique les valeurs intermédiaires. 

L ü  courbe de  la figure 2, construite s u r  du  papier riiillirriétré, 
représente les var ia -  
tions de  x en fo~ictio n 

$60. 
d e  a ,  pour  une cuve 
dont l a  constante est 
K==0,110e tpour  une 
résistance de 40 ohms.  soO' '  

On pourra, au  besoin, 
construire une ou  

" 4 
Q 

plusieurs autres cour- 400.. I 
bes seriiblables avec 
d'autres résistances. 

H~prisenti~lion y r a  300..  

phique. - La courbe 
de neutralisation d'un 
vin s'obtient en por- 
tant.  su rungraphique  
spéci;il, en abcisses 
les cc. de baryte $ou- 
tée et eri ordonnEes 
lescontluctibilités spé- Fig. 2. 
cifiques ( x .  iOJ) cor- 
respondantes. La figure 3 est une réduction au  35 p.100 du gra-  
phique original ( 2 ) .  Les dimensions en sont  sutfisantes pour 
qu'on puisse y faire figurer tous les vins. 

L'klielle que nous avoris choisie cst arhitrairr:, mais elle o f i e  
sur  l'échelle quadratique, qu'on rious a proposée de divers ccités, 
l'xv;~nt:ige de mettre mieux en relief les difïérentes particularités 
de la courbe. La partie supérieure du  graphique permet, lors- 

(1) On peut se procurer ces ~ a p h i q i i e s  & l'imprimerie Petter, & Lau- 
sanne. 
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- 462 - 

qii'ori veut déterminer les sulfi~tes avec une grande 

de porter la p remike  partie .i U de )a courbe il u n e  plus g'."(le 
échelle. 
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Rappelons que  les dosages des sulfates, de l'acidité totale, des 
miitières t i m i a n t i : ~  et des cendres, p u t i r  de la courlie tlt: nr:ii- 
tralisation du  vin, s'effectuent comme suit : 

Sulfates, en g r .  de  K2SOC par  litre = Ob X 0,435 
Acidité totale en acide tiirtriqiie = Oc  X 0,373 
gr. par  litre de 1 acide sulfurique = Oc X 0,245 

Matiéres tannantes, en g r .  pa r  litre = CH X 0,6h 

- Cendres. . . . . . . . . - 
(0-4 i- B ( 1 )  ( S  + 20) 

3 310 

Ob, O c  étant les ahcisses des points B et C : O A  llordonnt;e du  
point A ,  e t  S le degré alcoolique du vin. 

Cmses d'er~.eurs de la méthode. - Le chiniisle qui effectue pour 
la première fois des mesures de conductihilitE se heurte tout 
d'abord B un certain nombre de  difficultés. L'oreille a quelque 
peine 2 saisir le rriinirnum de brui t  d u  téléphone, e t  nous avons 
vil que cet i n r o n v h i c n t  se fait sentir lorsqu'on tldt,eririinc! l a  
dernière partie de 1;i courbe de ncuLralis;iLion. Les erreurs corn- 
mises de ce chef sont quelquefois assez fortes, et ce n'est q u ' a p r k  
une prnlique pllis ou rnoins prolongée d e  l a  riiéthotlc qu'on arr ive 
& des déterrnin;itioris prCcises c t  rapides. 

En dehors de cette cause d'erreur pei-sonrielle et passagère, i l  
en est d'autres, plus iinpoi-tmtes, qui  proviennerit d'une con- 
struction défectueuse de la cuve. Sous  avons indiqué la forme et  
les dimensions de cet appareil, et, si nous avons insisté s u r  ce 
point, c'est que s a  constantel i  doit ktre indépendante du  volume 
d e  liquide qu'il renferme, lorsque ce voliirrie atteint e t  dopasse 
50 c c .  ; s'il e n  était autrement, les valeurs de x ,  qui servent à éta- 
blir la courbe, seraient entachées d 'erreur .  

11 est donc indispensable, avant  de  s e  servir d'une cuve, de 
vérifier si sa co~istarite est bien iridéperidarile de  I i i  quaritité de  
liquide qu'elle conticnt. A cet elret, on déteimine K ,  dc la rriariière 
que  nous avons indiquée plus hau t ,  on introduisant successive- 

N 
vent d a n s  la cuve 50,  53 et  60 cc. de chlorure de  potassium - 

30 
Iorsqu'on obtient des valeurs identiques ou du moins trhs voisines 
(à 0 , s  p .  100 p r k ) ,  les conductibilités spécifiques calculées par  la 
formule (A) sont exactes ; dans le cas contraire, on tiendra compte 
de la var iat io~i  de K daris les calculs qui servent établir la 
courbe. 

( 1 )  Pour les valeurs d e  9, voir Annales de chimie analptique, I t l I O ,  
p. 333.  
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Les électrodes seront maintenues très propres ; on 6vitera autant  
que possiblc u n  contact prolorig6 entre les électrodes et le lloculat 
se forniant p a r  l'adilitiun de baryte. Le noir de plntinc atisor1)c 
et retient assez hergiquerrient les sulistiinces en ftiusse solution 
dan!: 1c vin,  et cette absorption ;i lieu surtiiut lorsqu'on déterinine 
la derniére partie C D  E de lu cour l~e .  Les iiiiniriia du tCléphone 
deviennent parfois si peu distiricls qu'on eprouve quelque peine 
h dt:ter.miner avec prkcision la conduclihilité. Les électrodes se 
recouvrent d'un dép6t blanciiiîlre, qui crée une résiAirice siipplé- 
meritaire pouvant fausyer toutes les mesures de conductibilité. 
Cela exp l iquepourquoi  une courbe de neutralisation peut ètre 
bien déterminée tout en ét:int inal repkrée daris le g r a p t ~ i ~ ~ i ~ e .  [,a 
condiictibilitk initiale du vin est alors trop faible, et le dosage des 
cendres est inexact. 

Pour  y i-riiuèdier, il siiffit de nettoyer les 4lectrodes, r:n intro- 
duisant daris la cuve de l'acide chlorhydrique dilué, qu'on élec- 
trolyse peri~lant un  instant. Si, rrii~lgré cela, les poirités (diterini- 
natiori titi niiriiiiiuin) ne sont p:iç ineilleiirs, on platiricra à nouve;iu 
les électrodr~s par  u n  des procédks courarits. On obtient un bon 
dépôt de  nuir de platine par  électrolyse d'une solution renfer- 
rriürit 3 gr.  de chlorure de phtirle e t  de  0 3 . 0 2  k Ogr.03 d'i~cé- 
tate de ploinb dans 100 cc. d ' eau ;  on emploie un couriint de 
2 à 4 volts fourni par  deux accuniulnteurs (piles), et l'on change 
le sens du couran t  toiitm lcs [.rois minutes, jusqu'A ce que  le 
d6pôt soit suffisant; on électrolyse un peu d'acide chlorhydrique 
pour enlever les dernières traces de  PtCIL, e t  on lave avec de l'eau 
distillée. 

Lorsque la cuve doit rester inutilisée pendant u n  ccrtairi 
temps, on y introduit de  l'eau légèrenient acidulée par  IICI. 

II peut p;ir;~îtrc: suymflu de  tloriner ici ces iridic:;ttions dkt.iiillées, 
mais si nous insistons s u r  ce point, c'est parce que la principale 
difficulté qu'on rericontre, dans la détermination des conducti- 
hilités, provient des électrodes. Ponr que la rriéthode fournisse 
des courbes et  des dosages rigoureux, il est, nous le répétons, de 
toute nécessité d'opérer avec des électrodes propres et bien plati- 
~ iées .  Ou s'assure dn bon état des élec:t.rodes par  un coritidle fré- 
quent de la constürite K de  la cuve.  DES qu'on observe une 
augmentation sensible de cette conslante, c'est la preuve d'un 
ericr;issement des 61i:ctrodes. On proc&rle, dans ce cas ,  aux lavages 
avec l'acide chloi~lij.drique dont nous avons parlé. 

Une autre soiirce d'erreur, qu i  provoque des variations 
1iriisqut:s e t  irrQylièrcs d e  1;i conrliictiliilitt:, est dur. un iri;~iiv:iis 
contact entre les fils de platine de  la cuve et le mercure des godets. 
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On évite cet inconvénient par  une propreté méticuleuse du  mer- 
cure, qu'on nettoiera de  temps il autre avec de l'acide azotique 

30p.200. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRAIÇAISES 

Unsage de I'etain en présence de I'antitnoine. - 
J I .  SANCHEZ (Bull. de IB Soc. chim. du  5 octobre i920, p. 890j.- 
Le procédé de  dosage imaginé par  l'auteur est basé s i r  l a  pro- 
priété réductrice bien connue qu'exerce le chlorure stanneux s u r  
les sels ferriques. Cette propriété a déjh été utilisée pour le 
dos:ize d u  fer.  " 

Le chlorure ferrique, en liqueur fortement chlorhydrique et  à 
chaud,  transforme le chlorure stanneux en chlorure s tannique : 

Dans les mémes conditions, les sels antirnonieux restent inal- 
térés. ' 

On peut appliquer ces principes a u  dosage d'un mélange desels  
d'ét~tin et d'antimoine lorsque ces deux sels sont a u  minimum ; 
si, au  contraire, les sels sont a u  maximum,  il faut,  au préalable, 
en opkrer la réduction ; pour cela, or1 fait agir  l'alurriiriiuni. qui 
précipite totalement l'antimoine $ l'état métallique et réduit le 
chlorure stannique Zi l 'état s tanneux : 

I,:t pratique d u  dosagc nécessite : i0 une  solution titr6e de chlo- 
rure s tanneux à 1 p .  100 ; 2 " u n e  solution titrée de chlorure fer- 
r ique ;  3 0  une  solution d'IlC1 k 50 p. 100.  

Solution de chlorure stanneux.- On pèse exactement 2 gr.  d'étain 
chimiquement pur ,  en poudre ou en lamelles, préalablement lavé 
avec de 1'i:thcr; on le place dans un  flacon d'Erlenmeyer avec 
50 cc. d'FlC1 p u r ;  a p r &  avoir bouctié avec une soupape de  Bun- 
sen, on chauffe au  bain de sable jusqu'à dissolution compléte de 
l'ktain ; on h i s s e  refroidir, et l'on complète 200 cc. exactement. 

Solution de chlorure ferrique. - Cette solution, qui  doit cor- 
resporidre volume à volume avec In précédente, se prëpare en 
dissolvaut 1 0  gr.  de fcr réduit ou 10 gr. 5 de  limaille d e  fer dans 
HCl ; on opère dans u n  vase de  500cc., e t  l'on ajoute le fe r  p a r  
petites portions jusqu'à dissolution complète; on ajoute ensuite 
de  temps à autre  5 g r .  de chlorate de  potasse ; on agite, e t  l'on fait 
bouillir jusqu'S élimination compléte du chlore ; on laisse refroi- 
dir, e t  l'on complète 1 . 0 0 0 ~ ~ .  

Mode opirntoire. - On place les sulfures dans une capsule de 
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porcelaine aprés  avoir  ajout6 25 & 20 cc. d 'HU concentré ; on 
ijoiile par  pibites portions t à 231.. dt: i:l~Iorïit1~: de potasse eii poii- 
tlre ; on ch:~ulle au  bain de sol)lt: en recouvr;tiit la capsule d'un 
verre  de iiiontrc; on ajoute 20 cc. d'eauchilude; on filtre dans un 
vase t13Erlenmeyer de 150 cc.; on constate ordinairement sur  le 
Liltre la présence de  soufre. 

h t n s  la solution fortement chlorhydrique des chlorures, on 
ajoute l 7 . 5  de  petits morceaux de fil d 'a luminium ; on bouclic 
le flacon à. l'aide d'une soupape de  Buriseri; on cliaun'e sur  urie 
petite flüniirie jusqu'à réaction tumultueuse;  on retire du  feu, et 
l'on agite de temps e n  temps afin d'activer l a  réaction ; lorsque 
celle-ci est tcrrriinée et  qu'il n'y a plus de dégagernerit d'hydro- 
&ne, on  ajoute 10cc. d'eau bouillie et chaude, et l'on filtre sur 
un petit entonnoir ; on recueille dans  iiri flacon d'F,ilenrnr:yei. de 
150-cc. le filtratiim, qu i  renferme I'Ptain à l 'état de chlorurë stan- 
rieux ; on lave à l'eau chaude bouillie, et l'on complète le volurrie 
de  8 0 c c .  avec HC1 k 50 p. 200. 

Uosn.qe de l'&tain. - On ajoute à ce liquide, maintenu chaud, à 
l 'aide d'une tiurette, la solution de chlorure ferrique jusqu'i  ce 
qu'on obtienne le virage jaune-verdhtrc persistant. 

Dosage de l'antimoine. - Le filtre, contenant I 'anthioine préci- 
pité, est attaqué à chaud par  IlCl à 50 p. 100 ; on ajoute peu 2 
peu une solution aqueuse d'iodc jusqu'à dissolution cornpléte de 
l'antimoine (Sanchez) ; on filtre ; on lave, e t  l'on fait passer dans 
le liquide u n  courant d'B2S pour précipiter l'antimoine. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Doangcdu siliciuiii claiis le* fkrro-sillctiuiiis H Iiaute 
teneur. - RI. B .  KElJùIASX (Zc i t s .  f .  angew. Chemie, 1910, 
p. 690). - Comme suite à la publication de Ci. I'reuss (voir 
Annales de chimie nnnlytique, 2910, p .  399), l 'auteur indique qu'il 
utilise, depuis 1907, la fusion dans des creusets de nickel avec le 
peroxyde de scidiiirn et  l a  potasse caiist.iqiie pour l'analyse des 
ferro-siliciums, des ferro-chromes et des autres alliages du fer. II 
corifirnie que la fusion dans ces conditions est plus facile et ineil- 
leui-e qu'avec le carbonate sodico-potassique et que les creusets en 
nickel résisterit à de nombreuses opkrations; avec le peroxyde de  
sodium seul, le creuset est percé aprés une ou deux fusions ; on 
se sert h 1)arrnsiadt de creusets en nickel p u r  de 20 c c . ,  préparés 
par  Fleitrnann et Witte. 

E. S. 
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n o s ~ g e  du nianganèse pnim 1s métlicidr Vnlhardt. 
- JI.  K .  DElSS (Chelem. Zeil., 2'310, p. 237, d'aprèsJoum. of Soc. 
uf  chem. Ind ,  1910, p .  456).- L'auteur démontre que la présence 
d'oxjdes inférieurs du rrianganfise dans le précipité de bioxyde 
obtenu est due i des réactions réversibles ayant  lieu pendant la 
décon~position du  perrrianganate de potassr ; il propose le I T ~ I I S  

oprrm~dz  suivant : la solution des chlorures de fer e t  de nianga- 
riiw, dans laquelle lit proportion du fer relativenient à celle du  
i i iar i~anèse n7exc6dera pas 10 à i est évaporée à petit volunie et 
iieuti;ilisée, sans foriiiation de précipith, par une solution de  car- - .  

Imiiate de potasse ; on dilue ensuite h 6 0 0 1 ~ .  avec de l'eau bouil- 
laiitc, e t  l'on ajoute u n  léger excès de solution titrée de perrnün- 
ganate de potasse ; l a  solutio~i chaude, ne coriteriarit pas encore 
de précipité, est agitée, puis additionnée d'une petite quantité 
d'un lait d'oxyde de zinc;  on laisse reposer le précipité d'oxydes 
de fer et de manganèse, et l'excès de perm:mganatc de potasse 
dans le liquide surnageant est dosé par  une méthode convenable 

P. T .  

d n n l y r c  d o  bleu cl'outimc~iiier. - JI. E.-R. MDRF,\IrS 
( T h e  Analyst. ,  1910, p. lai). - 1 g r .  d'outreriier est placi: 
dans une fiole à large ouverture d'environ I5Occ. avec 5 ou 10cc. 
d'eau ; on agite de  façon quc  la substance soit parfaitement 
rrioui1li:e et. hien d i v i s k  ; à ce rrioinent, on ajoute environ 30cc. 
d'eau d e  hroine saturke, e t  l'agitation est continuée jusqu'à ce 
que l i t  coloiiition du hronie coinnierice à disparaître ; on continue 
l'additiori d'une nouvelle q~i:iritité d'eau de  tirorne jusqu'h ce que 
la couleur bleue de l'outremer ne soit plus apparente et qu'il 
reste un fort excés de  brome ; 13 fiole estaharidonnée à elle-mérne 
pendant 50 iiiinutes environ ; on filtre aussi rapidement que pos- 
sible son contenu, et l'insoluble resté sur  le filtre est lavé iivecde 
l'eau, calciné, puis pesé ; le fiiti,atuni est  évaporé B siccité, après  
avoir é t i  piéalüblenient acidifié & l'aide de 10cc. environ d'I-ICI 
concentré. La silice recte insoluhle ; on 1 i ~  sépare par le  filtre, e t  
le filtraturri est amen6 à un volurne connu. Dans une portion de  
celui-ci, on détermine I'aluniirie par  le prochié habituel. et, dans  
une autre portion, on dose le soufre par  précipitation à l 'aide 
du ctilorure de baryum. 

Le résidu insolulile, après  pesée, est porté à l'ébullition avec 
une solution faible de carbonate de  soude ; on filtre et l 'on pbse 
de nouveau l'insoluble; laperte  de poids indique une petite quan- 
lité de silice qui reste toujours dans le résidu insoluble. 

De nonifireux dosages ont montré que  le pourcentage de silice 
qn'ori olitient dans ces conditions excede rarement  2p.100 et  est 
généralernent cornpris aux  environs d e  1,5p. 100 ; cette propor- 
tion est ajoutée au  montant de la silice trouvée par  Cvaporation 
du filtratuiri primitif. 
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La matière insoluble qui reste après traitement par  l'eau d e  
hrome et le carbonate de  soude en solution diluée est presqiie 
toiijours de l'argile. Des s u l f a t c ~  de soude et de chaux ont  ét6 
trouvés dans certains échantillons d'outrenler, et cela dans la 
proportion de  iOp.Z00, e t  mênie qut.lquefois davantage. 

Voici quelques analyses d'oulrerner obtenues par  cette 
methode : 

Proportions p .  100 
.- 

Insoluble dans l'eau de 
b r o m e .  . . . . 3,2 4,4 2,7 3,O 3,8 2 3  

Silice . . . . . . 38,7 40,S 39.7 39,6 39,4 41,0 
Alumine . . . . . 25,2 25,2 25,4 2 4 , 6  26,4 23,2  
Soufre . . . . . . 12,3 12,1 2 12'3 12'3 12,6 
Soude, chaux ,  oxy- 

géne, etc . . . 20,6 18,1 t9 ,4 20,s  18,i 18,R 
H. C .  

A n ~ ï y s e  eoinmereiale d e  l'acétate d e  chaiir brut. 
- JAN ZEDL1CK.i (Zeits. f .  analyt.  Chemie,  1920, p. 97). - Les 
recherches de  Fresenius e t  L .  Grünhut  sur  l'acétate de chaux 
brut  ont montré que lesprocCd6s basks sur  la distillation de l'acide 
acétique doririerit des résultats trop klevés. Ils ont admis la pos- 
sibilité de l'intervention de produits d e  décomposition dont la 
forrnation seritit favorisée p a r  la haute  concentration des liquides 
à distiller. D'après les observations de  l'auteur, il ne s'agit pas 
dc produits de  décomposition, mais de l'influence d'impuretés 
contenues dans l'acktate de c1ia .u~ tirut (flolzkalk) ; cf: sont des 
corps h caractéres phPnoliques, qui  se volatilisent avec le cou- 
rant  de  vapeur d'eau beaucoup plus facilement que par la simple 
ébullition du  liquide. Leur influence n'apparaît  donc que dans les 
procédés qui  utilisent u n  courant de  vapeur pour la distilla- 
t ion.  

L'auteur propose de séparer ces phénols par  u n  titrage frac- 
tionné de l'acide acétique e t  de  ses homologues. Ces acides sont 
saturés les premiers, les p h h o l s  seulement vers l a  fin ; on recon- 
naît la séparation la couleur jaune ou jaune-brun qui apparaît 
vers la fin du titrage. TAe distillaturn, partiellement neutralisé, est 
épuisé par un  dissolvant approprié, puis soumis une nouvelle 
distillation. E. S. 

E R R ~  de la teinture d iode. - M. .i. TliljRSTON (6l~e- 
rnilrer Zpit., 1910, no 13). - Dans l'essai de l a  teinture d'iode, il 
y a lieu de déterminer I'iode, I'iodure de potassium, I'iodure 
d'kthgle, l'acide iodhydrique e t  l'alcool. On dtitermine l'iode libre 
en titrant 5 cc. de  teinture avec une solution décinormale d'hy- 
posulfite de soude ; pour doser l'iodure de potassium, on traite 
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5 cc. par S04Hz ; on évapore A siccité, et, aprhs incinération, on 
pèse le résidu, qui est du sulfate de  potassium. On dose la totalité 
de l'iode en agitant dans un entonnoir h décaniation un niklange 
de 5cc. de teinture d'iodeavec 15ec. deSOY2 diluéet 30cc. d'une 
solution dkcinormale de bichromate de potassium ; après un repos 
de 10 minutes, on enlève l'iode en agitant le mélange avec du 
tétrachlorure de carbone, e t  l'on titre avec une solution décinor- 
male d'hyposulfite de soude. La ditErence entre ce dosage et la 
somme de l'iode libre et celui de l'iodure de potassium obtenu 
donne la quantitC d'iode contenu, soit comme iodure d'éthyle,soit 
comme acide iodhydrique. Pour dékrminer l'alcool, on agite une 
certaine quantité de teinture avec du mercure jusqu'à dkcolora- 
tion ; on ajoute un peu d'alcali et l'on distille l'alcool. 

Ikeclierohe dn C O ~ R ~ U  d'Afrique damiri le copshn 
d'Amérique. - M. T. COCKIXG (Chem.ist and D ~ u g g i s t ,  1910, 
11, p.  51). Pour déceler dans un  copahu d'hmkrique la présence 
du copahu africain, il faut distiller h la vapeur ou dans le vide, 
sécher l'essence obtenue et la distiller par fractions à siccité dans 
le vide. On recueille ainsi dix fractions d'huile essentielle, qu'on 
examine au polarirnr'tre dans le tube d e  100 millimètres. 

Avec les copahus d'Amérique, les degrés observes sont tous 
gauche et vont en augmentant de la première fraction a la 
dixième. 

Si la déviation obtenue avec la première fraction est retran- 
chée de celle de la dixième portion, on obtient un nombre variant 
de - 3"7 à - 7O6. 

Avec le copahu africain, la déviation est toujours à droite et 
augmente de la première à la neuvième fraction, pour diminuer 
à la dixième. 

Dans les mélanges, la déviation est toujours gnuche, mais la 
diffërence de  la première k la dixième est toujours positive. 

Avec les copahus d'hmkrique, la déviation de la première frac- 
tion est toujours inférieure à celle du produit brut, tandis que, 
dans les copnhus mklangés, cette déviation est supérieure. 

A. D. 

Souvesor procédén de recherche de I'crlbumine 
dana l'urine. - M .  Y .  OGUHO (Apotheke~ Ze i t . ,  2910, p. 31. - 
L'auteur propose les deux réactions suivantes pour rechercher 
I'alhuinine dans l 'urine: 

2 0  Ori prend 5 à 6 cc. d'urine, qu'on acidifie par l'acide acétique 
ct qu'on additionne ensuite de I cc .  environ de teinture d'iode ; 
on agite ; il se farine un précipité brun sale ; on ajoute alors par  
gouttes une solution de bisulfite de soude jusqu'à disparition de 
la couleur brune ; s'il se forme un précipité ou des flocons, c'est 
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que l'urine contenait de l'albumine, car  le liquide reste limpide 
si l'urine n'était pas albumineuse. 

2 0  La deuxième rkaction consiste à decolorer de  la  teinture 
d'iode par  le bisulfite de soude ; on filtre e t  l'on emploie ce réactif 
e u  suivant l a  technique précédent<:. 

Huile d'olive. - M. L .  BI. ZAMPOLLI (Bollettino chimico 
fnr~nncezitico, 1920, p. 9 ) .  - Aucun procédé ne permet d'affirmer 
la pureté d'une huile d'olive. Le fait que l'huile pure peut conte- 
nir dans ses glycérides une petite quantité d'aractiidine enléve 
toute valeur a u x  réactions de Girard et de Blnrez et  Rellier 

Aucune réaction n'autorise à conclure à l 'addition d'huile de 
colza, puisque la réaction de Schneider, basée sur  In présence 
d'un conlposé sulfuré, peut manquer  s i  l 'huile est bien raffinée. 

En rksiimi.,, il faut. une concordancc parfaite de toutes les cons- 
tantes physiques et  chimiques avec les rkactions chromatiques 
pour pouvoir formuler u n  jugement qui  approche d e  la vérité. 

A. D. 

BIBLIOGRAPHIE 

Guide complet de manipulations chimiques conforme 
au programme du certificat d'études physiques,  chimiques et na tu -  
relles ( P .  C .  N.), par L.-P. CLERC. - Première partie : Analyse qiiali- 
tative. Un vol. de 146 p. -(Geisler, éditeur, 1, rue de Médicis, Paris). 
Prix : 3 fr. 50. - L'auteur s'est attache ti définir et. à décrire en tous 
leurs détails les opérations, méme les plus simples, mises en jeu dans 
les opérations analytiques, tout en s'efforçant d'habituerles étudiants 
& la précision scientifique et de faire contribuer ces exercices pratiques 
&l'étude de la chimie ggnérale. Douze années d'expérience acquise au 
service de l'enseignement pratique de la chimie ( P .  C .  N . )  à la Faculté 
des sciences de Paris permettaient ti l'auteur de bien connaître l'état 
d'esprit des étudiants auxquels ce guide est plus particuliérement des- 
tin& En dehors du P. C. N , diverses catégories d'étudiants y pourront 
trouver d'utiles renseignements. 

Bulletin scientifique e t  indostriel de la maison 
Bonre-Scrtrand, de! Grusse, 3Qsérie, no  2, octobre 1910.- 
Dans la premiére partie (travaux scieiitifiques;, on trouve une ktude 
sur le Mespilodaphne pretiosa, par M.L.1. E .  et A .  CAMUS, et une étude 
sur les basilics cultivés, par les mêmes auteurs. 

Dansla deuxiéme partie, figurent les renseignements commvrciaiix et 
industriels sur diverses essences, sur les récolles florales du midi de la 
France, et une notice sur la producticn et le commerce des huiles 
d'olive. 

Enfin, la troisième partie est une revue des travaux récents sur les 
parfums et les huiles essentielles. 
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NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Clreulaire d a  ministre de 1'b;grlcnltore aux dlrtc- 
teors den laboratoires ngréés mu B U ] C ~  de Ici colo- 
ration ~rtiflaicile des hcurrelr et  den huiler. 

Paris, le 24 mai 1910. 

Mon administration a été saisie de la question de savoir si la colo- 
ration artificielle des huiles cornestibles devait etre considérée comme 
une infraction à la loi du l e r  août 1903 su r  l a  repression des 
fraudes. 

J'ai l 'honneur de  vous informer que cette pratique me paraît devoir 
elre tolerée en raison des usages qui se sont établis cet égard, 
notamment e n  ce qui concerne l'huile d'arachide, mais à la condition 
que cette coloration artificielle n e  sera pas produite a u  moyen de deri- 
ves du goudron de  houille. 

Je vous informe que cette même rbserve doit Ctre faite ;I l'égard 
des beurres, dont la loi du 16 avril 1897 autorise la coloration artifi- 
cielle. 

L'Académie de médecine e t  le Conseil supérieur d'hygiène viennent, 
en effet, d'émettre l'avis qu'il y avait lieu d'interdire, comme présen- 
tant  des dangers pour la sante publique, l'emploi des produits dérives 
de la houille P o u r l a  coloration des s~bstances~ai imenta i res  d'iiniieage 
courant, les beurres e t  les huiles notamment. 

Pour le ministre de ['Agriculture, 
Le chef du service de la répression des fraudes, 

E .  Roux. 

Circulaire da ministre de l'Agriculture ann dirre- 
tcui-s des labo1 atoires w g r k é s  relative aux Iiavures 
plombif'ères et h IR peinture den boiteu dr cnn- 
serves. 

Paris, le 4 juin 1910. 

1. - Comme suite h ma circulaire du 18 juin l9Ot(, relative aux 
bavures ploinbifi1res qu i  peuvent se rencontrer accidentellement à 
l'intérieur des boites de conserves, j'ai l 'honneur de vous signaler 
qii'une distinction est à faire, suivant que les dites bavures riasiiltent 
(le la soudiire di1 rond appose en dernier lieu, une fois la boite rem- 
plie, ou qu'elles s e  trouvent, au  contraire, sur les joints soudes avant 
le remplissage. 

Les boites vides sont généralement livrées aux fabricants de conserve 
Ic couvercle souiiP:, c'est-&-dire ouvertes par le fond. Celiii-ci est donc 
place une fois la boite remplie, et, à ce moment,  des bavures peii- 
vent s e  produire sans que l'ouvrier puisse s'en rendre compte Aussi, 
n'y a-t-il pas lieu de considérer leur presence comme constituant unc 
contravention aux règlements sur l a  matière. 

hlais il n'en est pas ainsi l'égard des bavures provenant des sou- 
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dures faites au  inornent de  l a  fabrication de la boite: elles sont appa- 
rentes et les fabricants de  conserve qui utilisent de telles boites sont 
inexcusables. A l'égard d e  pareilles nialfaçons, j e  vous engage a vous 
montrer rigoureux. 

J'ajouterai que le simple examen de la boîte permet de se rendre 
compte facilement de  l a  façon dont la boîte a éte préparee et de dis- 
tinguer le fond apposé e l  soudé sur la boite pleine, du fond dont la 
boite était pourvue avant  le remplissage. 

II. - D'aiitre part, comme suite a mes circulaires du 11 juin et du 
20 juillet 4908, j'appelle votre attention sur la nécessite! de ne jamais 
procéder à la recherche du plomb dans les vernis et  peintures dont 
certaines boîtes de conserves sont recouvertes, en  operant sur  des par- 
celles detachees par grattage. 11 est i~idispensable d'erilever l a  quantité 
de matiPre necessaire l'essai au  moyen d'un tampon de papier filtre 
enduit de benzine, d'alcool ou de chloroforrne, qu'on incinère apri:s 
évaporation du dissolvant. L'expirience a montré que, en  procedant 
autrement,  o n  risque d'enlever des parcelles de plomb provenant des 
soudures, qui souvent s'étalent à une grande distance des joints 
ou souillent l a  surface du fer blanc en taches imperceptibles. 

Pour  le m in i s t r e  de  l 'Agr icul ture ,  
L e  chef  d u  service de la répression des fraudes,  

E .  Roux. 

DEMANDES E T  O F F R E S  D'EMPLOIS.  
Nous inforr~ions nos  lecteurs qu'en qualité de secrétaire général du 

Syndicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsque les demandes et les 
offresleperrnettent, de procurer des chimistes aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux chimistes qui sont la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales  sont absolnrnent gra. 
tuites. S'adresser M .  Crinon, 45? rue Turenne, Paris, 30. 

Sur la demande de  M. le secrétaire de l'Association des anciens élèves 
de  l'Institut de  chimie appliquée. nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi derriander des chimistes en s'adressant à lui, 3, rue 
Michelet, Paris, 60. 

L'Association amicale des anciens bléves d e  l'Institut national agrono- 
mique est a merne chaque année d'otfrir & hlhl. les industriels, chi- 
mistes, etc., le coucours iie plusieurs ingénieurs agrontinieb. 

PriAre d'adresser les demandes au  siùge social de l'Association, I f i ,  riic 
Claude Bernard, Paris, P. . 

L'Association des anciens élbves du laboratoire dc chimie analytique de 
I'Universile de Geneve nous prie de faire savoir qu'clle peut off'rir des 
chimistes ciipablcs et expérirne~itbs dans tous Ics ducnainas se rattachaut 
a la chimie. - Adresser les demandes à. 1'Ecole de chimie, a GenOve. 

a acheter un coloriiiiétre d'occasion. Adress~r lcs ON Dr - offres M. le D HUBERT, 3. rue Saint-Saëns. 
Bbziers. 

trks scrieux, cherche emploi dans CHTMISTE ANALYSTE l'industrie, Pitris ou banlieue, de 
préférence dans une fabrique d'engrais. - Adresser les offres au bureau 
des Annales de chimie anal!ltique, 45 ,  rue Turcnne, Paris, aux initidles 
C.  T. 
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TABLE DES M A T I È R E S  
d e  l'ann6e 1910. 

A b s i n t h e  : sa rarxter isat inn.  
A c B t a n i l i d e  ; son dosage, par  

M M  Seiiiell et Wilbert.  . 
A c é t a t e  d e  c h a i i x  ; son ana-  

Ivsc comnic:rciale, p a r  M.  
. . . . . .  Ledlicka. 

A c é t o n e  ; s: carncterisation, 
pa r  M. Bardacb . . . .  

- ; mCrrie sujet, p ~ r  h1. D ~ n i -  
gés . . . . . . . .  

A c i d e  a c o t i q u e  ; son titrage, 
par  M .  Sel1 . . . . . .  

- ; s a  séparation des autres 
acides aliphatiques, pa r  h1M. 
Keane et  Narracott . . .  

A c i d e  a r s é n i e u x  ; s a  reclier- 
clio en 1 ri:sençe de l'acide 
arsdnique, par M .  Covelli . 

A c i d o  a x é n i q u e  ; rechcrctie 
de l'acide arsknieux eu s a  
pr8seriçe, par M.  Covelli . 

A c i d e  a z o t e u x  ; sa recherche 
dans l'uau potable, p a r  M .  
Hochaix . . . . . . .  

- ; iriC.rile sujet, pa r  M.  Vüri 
. . . . . . .  Aerde. 

- ; son dosage, pa r  M .  Sanin 
A c i d e  a z o t i q u e :  son dosage, 

p a r > l . S a l l e  . . . . .  
- ; sa recherche en présence 

des clilorates, brouiates, etc., 
r h l .  'ïarriayo . . 

-pSon dosagc daris les eau; 
riches en chlorures, par M .  

. . . .  l'earco Mitchell. 
- ; son dosage A I'Ptat d'azote 

ammoniacal, pa r  M .  Frabot 
- ; son dosagc tlaii!; le soiis- 

nitrate de bismuth, p a r  M. 
Harr ison.  . . . .  

A c i d e  b e n z o ï q u e  : son dlsa: 
ge dans les viandes et les 
graisses, par  Mhl. Fischer ct  
Groenert. . . . . . .  

A c i d e  b o r i q u e  ; sa recherche 
rapicic ( l ins  le beurre et le 
lait, par M .  Gauvry . . .  

- (recherche d a  ires petites 
quantites d ' ) ,  p a r M M .  G .  
Bertraiid et:Agulhon. . .  

- : son dosage, par  Mhl. G .  
Bertrand et  h g ~ i l h o n .  . .  

- ; sa prhsence dans les vins 
tiiiiisiens, par 1lM. Bertain- 

. . . .  chand et Gauvry 

1 

- ; sa prksenre dans I P S  vins 
d'Algtkie. par  M .  1)iigast , 

A c i d e  bl t y r i q u e ;  sa  ~ O p a -  
ration des aulrrs  tir ides ali 
phatiques, pa r  MM, Kearii: 
et Narratoit . . . . .  

A c i d e  d i t h i o n i q u e  ; son do- 
sage, par  hi. Ilaubigny . . 

A c i d e  f l u o r h y d r i q u e  ; sa 
recherche en présence des 
fliiorures, par  M .  Crorilieirn 

A c i d e  f o r m i q u e  ; sa separa- 
tion des aiitres acides ali- 
phatiques. piir MM. Kearie 
et Narracolt . . . . .  

- ; son ilosagr, par  MM. 
Fraiizen t:1 Grevc . . . .  

A c i d e  h y p o p h o s p h o r e u x  ; 
son dosage cn présence des 
acides pliosphoriqut~. hypo- 
pbosphririque et  ~ ihospho-  
reiix. par  MM. Hoseriheiiii 
etlliiikt:i  . . . . . .  

A c i d e  h y p o p h o s p h c r i q u e  ; 
son dosagc en pi.i;seiice des 
acides pliosptiorirliie. h y  io 
phoçpliorique et  phosbhoI 
relis, par M M .  Rosenheirn 

. . . . . .  c t P i n k e r  
A c i d e  l a c t i q u e  ; son dosage, 

p a r  M.  Paessler . . . .  
A c i d e  n i o b i q u e  ; voyez 

niobium. 
A c i d e  n i t r e u x  : voyez acide 

azo leuz .  
A c i d e  n i t r i q u e ;  voyez acide 

aeotique. 
A c i d e  p h o s p h o r e u x  ; son 

dosage en pi.esence des aci- 
des  p b ~ s p b o r i q i i e , h y ~ i o p h o s -  
phorique et hypolihospho- 
reux, par MM. Hoseriheiiii e t  
Pinker . . . . . . .  

A c i d e  p h o s p h o r i q u e  ; son 
dosagi: par  h l M .  Ja~inascl i  
e t  Jilke . . . . . . .  

- ; son dosage dans  les phos- 
phates et  les sciiries par la 
méthode cilro-riii.cariique, 
par  MM.  Giierry e l  Toussaint 

- ; dosage d ~ s  acides tiypo- 
phosphorique, phosphoreux 
et hypopliosphoreux en sa 
préstlnce, pa r  MM.Rosenheini 
e t  Pinker . . . . . .  
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- ; aaitateur rnhcariiqiii? pour 
suri dosage, par  h l .  Frailong 

- ; son dosage dans les phos- 
phates rninoraur, par  M .  
Giiniicr Jorgenseii. . . .  

A c i d e  s a l i c y l i q u e  ; tausr: 
d'erreur dans sa recherche, 
p a r  M .  Pellet . . . . .  

- : niéiiie sujet, pa r  M .  Uacke 
A c i d e  s e l é n i e u x  ; voyez se- 

lenium 
A c i d e  s u l f o c y a n i q u e  ; son 

dosage voliiiiiCtrique, par M .  
Schrceùer . . . . . .  

A c i d e  s u l f u r e u x  : son dosage 
dans les gaz des charniires 
ile plo iib. pa r  M .  Hasctiig. 

- : son dosage dans le suc de 
citron, par  M .  Dowzard . 

- ; irifluence d e  l a  riehcsso 
saccharine des vins sur leur 
teneiir en  acide sulfureux 
combine, par  M .  Rocques . 

- ; son emploi pour la con- 
. . .  servation des fruits 

-; sari innocuité dans les vins, 
p a r M .  Carles . . . . .  

A c i d e  s u l f u r i q u e  ; son do- 
$age volurndtrique, p a r  Mhl. 
Oddo et Uerolta . . . .  

- : précipitation du sulfate d e  
baryum en presence des 
chlorures. par  M. Sacher . 

- ; analyse de l'acide siilfuri- 
que  fumant e t  de l'acide 
nionohydratk par  les rcac- 
tiotis thermiques, pa r  hf. 
Howard . . . . . . .  

- ; son dosage volumc:triqiic, 
par Mhl. Mitchell et Smith.  

- ; u n  inconvénient de son 
emploi cornine agen tde  des- 
siccatiori, par h l .  Ouliere . 

- ; son dosaxe volunietrique. 
par  M. Holliger . . . .  

A c i d e  t a n t a l i q u e  ; voyez 
ta7ztale. 

A c i d e  t a r t r i q u e  ; son dosage 
dans les rriati&res naturelles, 
pa r  M .  Beys . . . . .  

A c i d e  t i t a n i a u e  ; voyez ti- 
t a n e .  

A c i d e  t r i c h l o r a c é t y l s a l i c y -  
l i q u e  ; sa prdparatiun e l  ses 
r~r0pridti.s . . . . . -  

A c i d e  v a l e r i q u e  ; sa separa- 
tion des autres acides ali- 
pli;itiqiies, par  MM. Keane 
et  Narracott. . . . . .  

A c i e r  ; d o a a ~ c  di1 vanadium, 
d u  rnolytid&ne, du chrome et  
d u  nickel, par  M. l'oszi- 
Escot . . . . . . . .  

- : dosage dii tiingstt?be, pa r  
M .  Bartonec . . . . .  

- ; dosage d u  riickcl, par  M.  
Rhead . . . . . . .  

- ; vslcur des essais de corro- 
sion au po in t -  de vue de 
i 'analyse chiniiqiie, pa r  M .  
I'onimerenke . . . . .  

- ; dosage du chrome dans 
lcs acicrs an chrome-niclid, 
p ; i r M . l l a n d a l l  . . .  

A c o n i t  ; caractères de l'aconit 
du Japon,  par  M .  hlakoshi. 

A d r é n a l i n e  ; son dosage co- 
lorioiétriquc. par  M .  Zanfro- 
finoni. . . .  . . .  

A i r ;  dosage d e  l'oxyde de 
carbone, p i ~ r  M .  Goutal. . 

A I c a l i m B t r i e  ; emploi du 
diiiibtlij-lbrun coninie iridica- 
teur. nitr 11. I'ozei-I5~cot . 

~ l c a l o ï d e a  srnplcii du pur- 
liydrol poiirleur c;~ractérisa- 
tion, pa r  M .  Scharr . . .  

- ; dAterriiination de l'eau 
d 'hydr~ ta t inn  dan5 les S P I S  
d'alcaloïdes. pirr M. IIurine. 

- ; utilisalion des dérivCs 
nitrés aroiuatiqiies des ph& 
nols, uotarnment des riitro- 
phénols, corrime rkactifs pré- 
c ip i t an t~ .  par  M .  Kosenthaler 
e t  Gijrner . . . . .  

A l c o o l  ; procédé de dosage 
rapide, pa r  hl .  Sidersky. . 

- ; action de l'eau oxygenb 
sur divers alcools, par M.  
Chauvin . . . . . . .  - ; procbdh pour d é c e l ~ r  des 
traces d'alcool, par M .  Staec- 

. . . . . . . .  klin 
- ; recherche de tracesd'alcool 

niéthylique en presence d'hl- 
cool L'thyliqiie, par M. De- 

. . . . . . . .  nigès 
- ; dosage des alcools amyli- 

mue et butvlioue dans les 
1;rpides a lc~o l iques .  pa r  M .  
Lasserre. . . . . . .  

- (recherche dc l'alcool me. 
thylique dans I'), par  hl. 
Vorisck . . . . . . .  

A l c o o l  a m y l i q u e  ; sa re- 
cherche dans  le:: liqueurs, 

. . .  par M .  Hoilander. 
- ; son dosage d a ~ i s  les li- 

quides alcooliques, par M .  
. . . . .  Lasserre .  

A l c o o l  b u t y i i q u e  ; son do- 
sage dans le> liquides alcoo- 
liques, pa r  M .  Lasserre. . 

A l c o o l  m d t h y l i q u e ;  sa  re- 
cherche eu presence de I'al- 
cool éthylique, pa r  M. Deni- 
ges . . . . . . . .  
- ; ui&ruti sujet,  par M .  Vo- 

risck . . , . . .  
A l c o o l  à b r k l e r  ; circulaire 
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du  service de 18 répression 
des f raudes .  . . . . .  

A l c o o l s  ; essai de Sabatier- 
Sendtlrens ponr disiinxuer 
les alcools priniaires. srcon- 
rlaires e t  tertiaires, par  M. 
Keave . . . . . . .  

A l d é h y d e  f o r m i q u e  ; son 
emploi pour le traitcnient. 
deslii ts iiioisis et de sa recher- 
che dans les vius, par  h l .  
SctiaBer . . . . . . .  

- ; sa reclii:r~-tic dans les vins, 
pa r  M .  I lubcrt .  . .  

- ; rni:riie sujet. par  hlhf: 
Rouillard et Goujon . . .  
; ménie sujet . . . . .  

- : son dosage en prbsence 
des aidehyrles acbtiqiie et 
bunzoique et de l'acetone, 

. . .  par M. Priiigçht;irn 
-; recherche de trdccs il'aldé- 

hydo formiquo en présence 
d'aldi:hpde c'thylique, p a r  M 
Deriigés . . . . . . .  

- ; s a  production dans  I'oxy- 
dation de I'alcool cithylique, 
par M .  Voisenet . . . .  

- ; pastilles de formol. par 
M. Binihi . . . . . .  - ; son dosage, p a r  M. GuEri- 

. . . .  . .  thault -. 
A l o è s  : cnmposition de l'aloès 

ide Sicile, p a r  .M. Condo- 
. . . . . .  Vissictiio 

A l u m i n i u m  ; son analyse e t  
celle iIe ses al l iagi :~,  par 
MM. Seligmann e t  Willott. 

A m b l y g o n i t e  ; son analyse, 
par M.  Coririimhreuf . . .  

Amidon ; caractércs rnicro- 
r:liiiniques dilfiirenticls des 
amidons d e  bit: et de seigle. 
pdr M .  Lene . . . . .  

- ; mQthode rapide pour son 
hydrolyse. par M .  Olqon. . 

A m m o n i a q u e  [dosdgr, de la 
pyridino dans I'), par M .  
Hougton . . . . . . .  

- (rerherche de la pyridine 
dans Y), par M .  Krause. . 

A n t h r a c i t e  ; son analyse par  
la methode Parr ,  par  M .  
Zarda . . . . . . .  

A n t i m o i n e  ; soi] dosage par  
la nii!tliode Gutzcit. par  MN. 
Sa i ig~ , r  el Riegel . , 

- : son dosaire, par ~ I M :  
Coolh;iugh rt Hetti:rton . . 

-; dosage d e  l'ktain en sa 
présenre. par  M .  Sanchez . 

A n t i p y r i n e  ; riwctians per- 
mettanl d e  la distinguer d u  
pyramidon et de l a  neural- 
thine, par  hl. Monferrino . 

A p p a r e i l s  : appareil pour le 

dosage de l'oxyde de carbone 
daris l'air. pa.i 11. rioutal 
; burette a reniplissiige et  

mise au zi,ro aiitouiatique, 
p a r J I .  P'railon: . . . .  

- ; urkornktre de Strayzowski, 
pa r  M .  Spindler . . . .  

- : agitateur rii8raniqiic pnnr 
l'analvse de6 pliosphates, 
par M. Frailnng . . . .  

- : appareil pour lavage aiito- 
iuatiqiio, p,lr M .  Grixnoire . 

- ; appareil pour  riétcrrniner 
le point rie lusion aux hassrs 
tiin~ptiratuws, par M .  Stoll- 

. . . . . . .  zenber:. 
- ; nouvelIr: b u r e t t ~  a rem- 

plissage aiiluriialii~iic, par  
11.Rayniond . . . . .  

A r a b i t e  : sa recherche, par  
. . . . .  M .  Dt>ni;C..s. 

A r g e n t  (rciherche de rnini- 
nies quantités d'), par  AIM. 
Armani et  Rarboni. . . .  

- ; son dojage par le sulfo- 
cyanure, par M .  Mannheim. 

-; son dosage dans le cuivre 
noir. par h l .  Nissenson . . 

A r g i l e s  ; dosage des siibstan- 
ces plastiqiies, par  M.  En- 
del1 . . . . . . . .  

- ; d o w x  de pcstites quant i-  
tés d e  fer. p;ir Al. Mellor . 

A r s é n i a t e  de s o d i u m  ; son 
dosage soliiiiiélrique, par M.  
Lukanow . . . . . .  

A r s e n i c ;  sa prikipitalion par  
I ' h y d r o z h e  sull'ure, p a r  M .  
de Koninck. . . . . .  

- ; sa prksencedans les n i i r s  
dkcolorants pour vins, par 
MM.  Bruno et Turqi ian~l  
d'Auzay . . . . . . .  
: sa caractkirisntion d:ins 

I'atoxyl. par  hl. Galli-Valerio 
- ; recherche de l'acide arsk- 

nieux en prisence de l'acide 
ars8riique. par M. Covelli . 

- ; recherche et  dosage de 
petites quantites d'arsenic, 
par  M.  Ben~ernann  . . .  - ; causes d'erreurs dans son 
dosage par  distillalion, par  
M .  Brandt . . . . . .  

- ; l'arseniatc d e  plomb en 
vitiriilture, par  M!J. Moreau 

. . . . . .  et  Vinet. 
- ; son dos;igc dans Ici cuivre, 

pa r  M. Azzarello . . . .  
- ; s a  separation i19,ivec le 

fer, pa r  M. Nissenson . . 

A s p h a l t e s  ; analyses d'as- 
phaltes d e  Sicile,par M. Cop- 
padoro . . . . . . . .  

Atoxyl (recherche de l'arse- 

a r e s  
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Pages 

nie dans l'), pa r  M. Galli- 
Valerio. . . . . . . .  

- : ses réactions, parh.1. Fiori 
A x o n g e ;  recherche d e  la pa- 

raffine, par  M. Shrewsbury. 
Azote ; son dosage sous forme 

d'ammoniaque, par M. Gre- 
goire. . . . . . . . .  

B a b b i t t  (mital)  ; son analyse, 
par  hill. Deruorest . . . .  

B a l a n c e s  ; leur callage, par  
M.  Liddell. . . . . . . .  

- (frein pour) ,  pa r  M. Lipp- 
mann  . . . . . . . .  

B a r y u m ;  son dosage volu- 
metrique, par  h1M. Hill et 
Zink . . . . . . . .  

- ; son dosage et  s a  séparation 
des autres métaux alcalino- 
t.erreiix, p a r  MM. Dutoit et 

. . . . . . . .  Mojoin 
B e l l a d o n e ;  teneur en alcaloï- 

des des extraits de belhdo- 
. . .  ne, par  hf. André .  

- ; teneur en alcaloïdes des 
fruits de belladone, par  M .  
Williams . . . . . . .  

B e u r r e  ; dkterniination du 
oint cryoscopique; son uti. 

Esdtion pour la recherche 
d e  la margarine, par  M. 
Pailheret . . . . . . .  

- ; recherche r a  ide d e  l'acide 
borique, par h? Gauvry . . 

- ; circiilaire concernant sa  
coloration . . . . . .  

B e u r r e  d e  K a r i t 6  ; ses ca- 
racleres, par  M .  Southcom- 
be  . . . . . . . . .  

B i b l i o g r a p h i e  ; Traité d'ana- 
lyse quantitative, pa r  Biais. 
- ; Analyses agricoles, pa r  

Guillin . . . . . . . .  
- ; Exphiences sur  le pétris- 

. . . . .  sage d u  pain. 
-; Traité d'analyse chimique 

appliqube aux essais indus- 
triels, pa r  l'ost el Seumann.  

83 et 
- ; Tableau des indices de ré-  

traction, par Eijkman . . 
-; Essai des hniles minhrales 

et  des corps gras ,  par 1Iolde 
- ; Les falsifications des den- 

rées alimentaires e t  la loi 
d u  1.1 aoiit 1905, par  Pagès. 

-; La chimie et  la bactériolo- 
gie du brasseur, p a r  P la -  
malid . . . . . . . .  

- ; Le pain, p a r  Sérand . , 

- ; Agenda Dunod pour 1910. 
- ; Elrments  d e  chimie gé- 

nérale appl iquésa l'étude des 
fermentations, pa r  Vande- 
velde . . . . . . . .  

Pages 

- ; Manuel d'analyse volume- 
trique, par  Duparc. . . .  465 

- ; Technologie et  analyse des 
huiles, graisses et cires, par  
Lewkowitsch . . . . .  165 

- ; Biochimie normale et  pa- 
thologique, par  Strayzowski 166 - ; Technologie d e  la  cwboni- 
sation du bois, pa r  Klar. . 166 

- ; Mdnuel de laboratoire 
pour l'industrie des parhi i is ,  
par Siruun. . . . . . .  167 

- ; Production e t  applications 
de l'ozone, par l l o u r d  . . 167 - ; Les riouveautds chimiques 
pour 1910, par Poulenc . . 248 

- ; La chimie de l a  matiere 
vivante, par Duclaux. . .  249 

- ; Tables pour le rkfractom8- 
tre, pa r  Wagner . . . 249 

- ; Les s6cheries agricoies,par 
Siiiersky. . . . . . .  250 

-; Bulletin scientiiique et  in- 
duslriol de la niaison Rnure- 
Bertrand, de Grasse. O50 et 470 

- ;  Guide pour les rnanipula- 
tions de chimie biologique, 
par  Bertrand et  Thornas . 290 

-; Culture d e  l a  betterave a 
sucre e t  fabrication du sucre 
de betterave, par  Stift et 

. . . . . .  Gredinger. 291 
-; Recherches s u r  quelques 

plantes à saponine, parMas- 
. . . . . . . .  s o n .  201 

-; Notions fondamentales de 
chimie organique, par Mou- 

. . . . . . . .  r e u .  408 
-; Les rocheset leurseléments 

mineralogiques, par Jannet- 
. . . . . . . .  t u .  40 9 

- ; Analyses alimentaires, par  
Guillin. . . . . . . .  451 - ; Les diaslases oxydantes et 
1.éduclricts des champignons, 
par Sée. . .  . . 452 - ; Guide d e  rnanjpuiations 
chiriiiques, par  Clerc . . .  470 

B i c h l o r u r e  de m e r c u r e  ; s o n  
titrage, par  Hupp . . . .  197 

B i s c u i t s  ; présence d'un prin- 
cipe donnant  la riaction de 
l'acide salicylique, pa r  Backe 3 i 2  

B i s m u t h ;  son dosage dans 
le xerofomie, p a r  Kollo. . 246 

- ; sa skparation quantitative 
d'avec le plomb. par  MM.Gal. 

. . .  letly ct  Benderson.  321 
- [sous-nitrdte de) ; dosane 

de 1:acitle azotique, par M. 
Hiirrison . . . . . . .  437 

B l a n c  d e  b a l e i n e  ; ses carac- 
teres. par  M .  Rranderhorst.  1 6 5  

B l a n c h i m e n t  (tlélermination 
du degre de ] ,  p a r  M.  Sch. 
walbe. . . . . . . .  f 
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I Panes 

B l e u  d ' o u t r e m e r ;  son ana-  
lyse, par M, Andrews. . .  

B o i s  ; dosage d e  la  r 8 i n e  
dans les p i t es  de bois sulfi- 
t h ,  par M. Steinschneider . 

B r o m e ;  son dosage dans les 
corrihiriaisuus orgariiques,par 
h1M. Lhhrincr et  Ostwiild . 

-; son dosage en présence dii 
chlore et. tie I'iode, par  MY. 
Dihbin et Cooper . . . .  

- : son dosage dans le cnm- 
phre monobrorrii!, par  MM. 

. . . .  André et Leiilier 
-; sa recherche dans les corri- 

posés organiques, par M .  
Ni:ave . . . . . . . .  

- ; analvse d'un mélange d e  
hroniure, d'hypohromiie ~t 
de bromate, par M. Dehn . 

B r o n z e s  ; leur analyse élec- 
trolytique, par  M. Fischer . 

- ;  analyse des bronzes d'or- 
nement, par  M. Belasio . . - ; leur  analyse, par M. Dcnio- 

. . . . . . . .  rest 
B r u c i n e  ; ses caractéres, pa r  

MM.  Leuehs et Geiwr . . .  
c a c a o  ; la vente dGs cacaos 

. . . . . .  ;ilcalinisés. 
C a f é ;  rerherche des succéda- 

n t s  dans l'infusion d e  cafe, 
. . . .  par M .  Çantdgrel 

- ; s a  h e u r  eu eafbine, p a r  
MM Lendrich et .Vottbohiii . 

-; cafi! di;çaféiué, par. M. Bar- 
dct . . . . . . . .  

- ; dosage d e  la cafeine, p a r  
M .  Burmann . . . . .  

C a f é i n e  ; réactions colorées. 
par  M.M.Arriiaiii et Barhorii. - ; son dosage, par M. Uur- 
inann . . . . . . . .  

C a l c i u m  ; son dosage e t  s a  
séparation desautres  rnktaux 
alcalino-terreux, par h l M . 1 ) ~ -  
toit et Mojoin . . . . .  

-: dosage de petites quantités 
de calciurri en présence de 
beaucoupde niagn6siurn. pa r  
M .  Cappel. . . . . . . .  

C a m p h r e  ; vanilline - açidc 
chlorhydrique, rkactif d u  
carriphrc naturel, paiM.Tun- 
rriarin . . . . . . . .  

-; s a  vol;itilisation, pa r  M.Le 
Well . . . . . . . .  

- ; dosage du brome dans le 
camphre nionohroriiU, par  
MM Andrb et Leulier . . 

C a o u t c h o u c  ;nouveau dissiil- 
vant  : bichloruri: d'cthglbne. 

C a r a m e l  : s a  fornialion, sa 
corisiiiutiori e t  son dosage 
dans les jus el sirops, par  
M .  Ehrlich . . . . . .  

4G7 
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367 

27 

- ; s;i purrité, son dosage, ses 
fraudes, par  M. Cdrles . . 305 

C a r b o n a t e  d e  c a l c i u m  ; son 
essai, par  hl. IIeyer . . .  35 

C a r b o n a t e s  ; leur dosagc par  
le bichromate de potassium 
en présence des nitriles, sul- 
fures etsulfites, parM. Marle 361 

C e l l u l o s e  ; apparcil pour son 
dosage, par  RIM. Grbgoire et 
Carpiaux. . . . . . .  254 

C é r i u m  ; séparation des inci- 
taux du groupe du tantale 
des niétaiix d u  groupe du 
ccriurn, par  M .  Morozemicz 32 

- ; ça sbparaticin d ' ü v ~ c  l e i  
oxydes dii groupe de ce ni&- 
tal,p,zrMM. Hauser et Wirth 153 

C h a u x ;  emploi des phtnols  
pour  son dosage, par MM. 
Lindet et Brasart . . . .  293 

- ; son dosage dans les pro- 
duits de sucrerie, par  h l .  Si- 
derskv . . . . . .  308 

- ; propriéiés de l'eau dé 
chaux, pa r  MM. Moody e t  
Leyson . . . . . . .  361 

C h l o r e  ; son dosage dans les 
conibinaisons organiques, 
pa r  hIM Dobrineret Ostwald 82 

- ; dosage de petites qiiantitas 
de  brome en s a  prtiseiice, 
par  MM. Dihhin et  Cooper . 247 

- ; sa recherche dansles  corii- 
posi!s organiques, pa r  h l .  

. . . . . . .  Neave. 435 
C h l o r u r e  m e r c u r i q u e  ; son 

. . . . . . .  dosage 197 
C h r o m e .  son dosage dans 

les fers et aciers,par M.I'ozzi~ 
. . . . . .  E s c o t . .  7 

- ; son dosage dans  les aciers 
auchrome-nicke1,par hl.Han- 
dall . . . . . . . .  397 

C i n a b r e  ; dosage du mercure, 
p a r  M. Scamorn . . . .  192 

C i n n a m a t e  d e  s o u d e ;  son 
titrage. par  M .  Lemaire . . 310 

C i r e  ; recherche du suif dans  
l a  ciru d'abeilles, par  M.Os- 
trogovich . . . . . .  363 

C i t r o n  ; dosage de l'acide sul-  
fureux dans  Iesuc de citron. 
pa r  M. Dowzard . . . .  117 

C o b a l t  ; son dosage électroly- 
tique, par h l .  Bruylants. . 57 

- ; son dosage a r  l'ammo- 
niaque, par  M. faube l  . . 79 

- ; sa sbparation uantitative 
d'avec l e  nickeq, par  M. 
P r i t z e .  . . . . . . .  79 

- ; ri!acli3n colorée pa r  M.  Pi- 
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