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ERRATUM 

Page 12, 4 e  paragraplie, 4 e  ligne, lire : 9 10 de inilligr. au lieu de 
9 milligr. 
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ANNALES ET REVUE DE CHIMIE ANALYTIQUE 
Année 1901 

A N O S  LECTEURS 

A I'occnsion du renoucellement de l 'annie,  nous adressons Ù tous nos 
lectewrs nos azeilleum souhaits, et nous leur don no^ en  mime temps 
l'izsszrr-arice que nozu continuerons à faire tous nos efforts pour donner 
a m  Annales de Chimie arialy tique lout l'intérit yue peht prisenter 
u n  Recueil comme le n0t.l-e. 

Grcice a u  concours de nos dl.voz&s coblaborateurs, nous avons publié, 
dans l e  cozannt de l 'nnnie quz vient de  s'écouler, u n  nombl e d e  t ravaux  
originaux assez important pour ~ i vo i r  é l i  ~ w n u r q u i  pur tous nus lec- 
leurs ; nous en avons compté 7 9, alors p e ,  l 'an dernier, ce nombre 
n'etait yue de 6.5 ; nous avons annlysi  60  avticles eml~runtés a u z  
publications frnngbises et 138 publiés dans les j o u m a u x  étranp7.s. E n  
aug~tzentczfit, coinnze nous l'acons fait 6 partir du  1 er janmier 1 900, 
de 4pages le nombre des pa.ges de texte de chaque numéro, nous avons 
pu disposer d'une place plus considérable pour faire connaitre à nos 
l~c teurs  les articles de chimie amly t i que  p r u s  dans  les publications 
françaisas OU itt.angéres. 

Notre Recutil proyresse chaque année, et les leltres que nous rece- 
vons, même des pays étrangers, ne peuvent que constituer pou? nous de 
p r k i e u x  encouragements, car,  de tous c0tes, on nous filicite d'ntioir 
crie u n  organe escl~csicement consacre à la chimie analytique.  

Nous adressons nos meilleurs cmux à tous nos collaborateurs, a u x  
traducteurs, à tous ceux qui contrzbuent a u  succès des Annales, et 
nous proiitons de l'occasion pour rappeler que les colonnes de notre 
Recueil soni oziwrtes rL tous les chimistesqui coudrout bien nous adzes- 
SET soit 1 ~ 1 1  t ~ m u i l  oiiginal,  soit qualques obsercutions sur les mithodes 
anal~tirjues qu'ils auront expirimrntées. 

X. ROCQUES, 
secrétaire de la rbdaction. 

C. CRINON, 
Directeur. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Ihsage des iiicuits et dem surcuita dans le 111ûti-e dc 
Paris des f o u r s  culées. 

Par M. L. P E ~ I N .  

Le plàtre de construction, dit plàtre de Paris, est un mélange: 
i0 de gypse resté à I'btnt naturcl, S04Ca, 2H20, par insuffisance de 
l'action calorifique dans certaines parties du four;  2" de gypse 
ayant, au contraire, perdu ses deux molécules d'eau de cristalli- 
sation par l'action d'un escès de temp6rature ; 3" de gypse aux 
degr6s intermédiaires de déshydratation, que j'appellerai matière 
octice; 4.O de matiéres hktbrogknes : Si02, Cao, MgO, FeZ03 + AlS03, 
qui, sauf peut-être la chaux, jouent, d'une façon absolue, le rôle 
d'inertes, au niême titre que les incuits et les surcuits. 

On a établi, d'autre part, que les résistances du plktre à 
l'arrachement, à la flexion ou à l'écrasement, sont inversement 
proportionnelles aux quantités des inertes que ce plâtre ren- 
ferme. 

11 y a donc interkt à connaître, dans tout plâtre à bitir, la 
teneur de ces din'érents inertes. Les matières hétérogènes sont 
dosées par les procédés ordinaires de l'analyse ; les incuits et  les 
surcuits le seront par la méthode qui fait l'objet de cette note. 

Soit donc un plâtre de Paris formé des éléments SiOs, Cao, 
MgO, Fe203 + AI'O" mélangés i SObCa, 2HS0 (incuits). SOTa, 
nHeO (n < 1)  (matibre active), SObCa (surcuits). 

Pour la simplicité, j'appellerai dans les équations suivantes : 

Matibre active, le corps S04Ca, nRSO, capable de faireprise avec 
l'eau ; - 

H'o'.. . . . . .. . l'eau qui se combine avec SOYh, nH20 pour 
reconslituer le gypse ; - 

HrO . . . . . . . . l'eau (ZH40) des incuits ; 
S. . . . . . . . . . . la somnie des divers éléments SiOS, Ca0 ... - avec 

la partie solide S04Ca des incuits, plus S O U  
des surcuits. 

On porphyrise au mortier d'agate le plitre à analyser; puis on 
le porte à l'étuve a 60 degrés pendant deux heures; on le laisse 
ensuite refroidir dans le dessiccateur. 
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Quand il ast froid, on cn met environ 5 gr. dans une capsule de 
porcelaine ou de  platine. Le poids de l'échantillon prdevé est 
donné par  les Bquations : 

(i)  Tare = capsule + P, 
(2) 'Tare capsule + échantillon + P', 

d'où 
Echaritillon = P - P'. 

Dans l'équation (21, mettons FOI' en vedette et écrivons-la 

(3) Tare 1 capsule + (SOqa ,  nI120) + S $ IZ" + P'. 

Cela posé, après la pesée (2) ,  on met dans la capsule un exces 
d'eau ; la inatiEre s'hydrate pour reformer la molécule de gypse. 

On met alors la capsule et son contenu a 1'8tuve h 60 degrés, 
et on évapore à sec j usqu'à poids constant; on laisse refroidir 
dans le dessiccateur, et on reporte a la balance. On a 

( 4 ;  Tare = capsule+ [(so'c~, nHaO) + 11"0'] + s +I?%" +p. 

De (3) et ( 4 )  on tire : = Pr - p  - A ,  quantité d'eau qu i  
s'est combinée a la matière active. 

Cette valeur A est suffisante pour déterminer la résistance du 
platre considéré, directement proportionnelle à la nlatiére active. 
II est néanmoins intéressant de pousser plus loin l'investigation 
et, industriellement, de rechercher les incuits et les surcuits qui 
se sont formés dans la fabrication. 

Comme il est impossible de  connaître les divers degrés de 
déshydratation primitive de toutes les molécules de la matière 
active, considkrons que celle-ci est f o r d e  de particules de gypse 
à des Btats de déslij-dratation tels que n, dans SOSCa, nH20, ait 
toutes les valeurs comprises eiitre O et 4, de telle sorte que, cori- 
sécutivement, nous puissions envisager cette rnatiere active 
comme constituée par une somme de  molécules dont la valeur 
moyenne serait SWCa, i H 2 0 .  

Dans cettc hypothèse, la matikre active sera donnée par la rela- 
tion 

Dosage des incuits. - Aprbs (4) on fait la perte au rouge, ce qui 
donne 

(5) Tare = eapsule + (SOhCa de mat. act.) + S + p'. 
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Des équations (4) et ( 5 ) ,  on  tire 

(IrI120) + 11~0' +%O" = p' - p ,  
et pour  

I 

a =  i ,  A 2 0 =  H 2 0 ,  . 
d'où 

- II - 
tlVO = p l - p - 2 M "  = p ' - p - 2 A = B .  

Les incuits sont donnés alors par 

d'où 

Uoscqe des S U ~ L ~ ~ S .  - Soient 
a,  S0.I correspondant a x ; 
b ,  SOQorrespondant à y ; 
0, SU3 total dosé sur  l'échantillon. 

La quantité de SO1 correspondant aux surcuits sera 

et les surcuits seront donnés par 

d'où 

Kecherclie des suhatanees antitlicrmiquew 
dalis l'urine. 

Par AT. A. PETERMASN 

Directeur de la station agronomique de Gcnibloux (Belgique). 

La reclierche des substances a~i t i thermiques dans l'urine des 
vaches présente un  grand intérêt pratique, e n  raison d e  c c  fait 
que  les vendeurs de  bêtes bovines administrent, depuis quelque 
temps, ces substances pour  empêcher l'élévation d e  la tempéra- 
tu rc  r6sultant, chez les animaux tuberculeux, de l 'épreuve obli- 
gatoire a la tuberculine. 

L'arsenal de  la PliarmacopBe est riche en antithermiques. Le 
nombre des corps que nous avons pu nous procurer  pour servir 
A nos expériences se  monte, grace aux renseignements obligeants 
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de  M.  le professeur Ilerlant, de  l'Université d c  G i ~ ~ ~ e l l e s ,  à 
86 ( i ) ,  et il y e n  a certainemeril davanlage. 

Plusieurs raisons escluent a pl-iori la majorité de ces produits 
d'un emploi médical frauduleux : le pr ix trEs élevé de quelques- 
uns, le peu de  solubilttiet le gocit amer d'autres. Leur ridrninistra- 
tion devant se faire clandestinement entre la tuberculination et 
la constatation d e  la température du corps, il ne peut Stre qiies- 
tion, en effet, d'introduire les antitliermiques d e  force daris la 
bouclie des animaux ; ils doivent é t re  jetés dans I'cau de breu- 
vage. 

Aussi, jusqu'à présent, n'avons-nous constaté, avec uneentière 
cerlitude, que le  salicylate de  soude et  l e  salol, é ther  salicylique 
se dédoublant dans l'organisme animal eIi donnant de I'acide 
salicylique. Les renseignements recueillis par  M .  le D r  Stubbe 
abondent du reste dans le même sens. 

Si, d'aprés les auteurs e t  les recherches auxquelles je m e  suis 
livri: avec 41. Grégoire, chef dcs travaux cliimiques, la détermi- 
nation des antitliermiques dans l 'urine est des plus délicate, si 
elle exige une grande habitude du travail cliirriique et un  rriaté- 
rie1 complet de  !aboratoire permettant d'opérer,  non sur  l'urine 
brute même, mais  sur  le produit de  l'épuisement par  un dissol- 
vant apprnprik, la coristatation de l'acide salicylique e t  de  l'anti- 
pyrine peut cependant être  effectuée sur  place par les vétérinai- 
res, de sorte q u e  les échantillons q u i  laisseraient un doute 
devraient &tre seuls erivoyb,~ au cliiiriiste pour  être  soumis 
l'analyse définitive. 

Voici quelle est la manibre (le procéder à ces recherches : 
i0 liechel-cite rie l'ucicte salicylique administré ù l'état de salicglaic 

di: soude 021 de salol, tqpe des éthers salicyliques se dGdoubl~mt dans  
l'organisnze. -La coloration violette, très vive, que produit l 'acide 
salicylique avec le chlorure ferrique, compte parmi les réactions 
chimiques les plus sensibles. S'il est élomentaire de l'obtenir avec 
des produits purs  ou  dans une substance simple, elle demande 
certaines précautions lorsqu'on opère sur  une substance aussi 
complexe que l 'urine, dont la réaction, suivant l'alimentation et 
suivant le temps écoiilA entre  l'i?mission et  l'analyse, est neutre, 
acide o u  alcaline. 

La réaction de  l ' u r ine  a, dans la recherche de  l 'acide salicyli- 

( 2 )  Salicylate d e  soudc, Salol. Saloplibne, Phénacétine, Antipyrinc, Anti- 
fcbrine, Aspirine, Cosaprine, Asaprol, Fornianilide, SaIocolle, Pyranline, 
Crgophine, Lactophbniric, Therinodint., Malahine, Pyrarnidijn, Citrophène, 
Exalgine, Neurodirie, Agathine, Salipyrine, Triphinine, Alphol, Eujihorine, 
Sulfate d e  quinine. 
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que,  une réelle importance : elle doit ê t re  18gèrenient acide. Une 
urine amrrioniacale ou riche eii carbonates précipite le  réactif 
ferrique employé a la recherche de l'acide salicylique, ce qui mas- 
que ou  empeclie la coloration caracléristiquedu salicylate de  fer. 

La réaction acide est encore nécessaire pour  mettre en liberte 
d e  son sel sodique l'acide salicglique, ca r  celui-ci n'est pas 
employé tel quel,  cause de sa très faible solubilil8. 

Une réaction t rop  acide empêchela réaction d u  salicylate de fer 
e t  peut produire  une coloration rouge-orangé sous l'influence 
de la matière colorante naturelle de l'urine, méme exempte d'anli- 
thermiques. (Voir plus  loin.) 

De c e  qui précbde, il  résulte qu'on doi t  procéder de  la 
manière suivante : prendre la réaction de l'urine, la r e n d r e  net- 
tement, mais faiblement acide par  l'acide chlorhydrique et ajou- 
ter  du  chlorure ferrique dans la proportion de  i goutte d'une 
solution au 1\10 pour 2 5  cc. d'urine environ. La coloration doit 
ê t re  nettement violette (m6larige à partie égale d e  rouge e t  de 
bleu) ; elle disparait par l'addition (le qiielques gouttes d 'amnio-  
niaque ou d'acide chlorliydrique en excès. 

2 0  Reclierche de l'aatipyrine. - Lorsque l'urine, traitée dans les 
conditioris prkcitées, donne, au lieu d 'une coloration violette, 
une réaction rouge-sang, disparaissant sous l'influence d'un excès 
d'acideou d 'un  excès d'alcali, il y a très grande probabilité p o u r  
la présence de  I 'ant ip~rine.  Cette constatation est à contrôler au  
laboratoire dans le  produit d'extraclion de l'urine par  le chloro- 
forme ou par  l e  benzol. 

3 O  Lu matière colorante de l'urine. - Trks fréquemment et sui- 
vant l'alimentation, l 'urochrome de l'urine de  vaches n'ayant 
cependant subi aucun traitement produit,  avec une goutte de 
chlorure ferrique et un cxcés d'acide clilorliydrique, une réaction 
caractéristique variant entre l'orangé foncd et l e  grenat clair.  
Pourtant cette réaction ne peul pas donner lieu à une confusion 
avec les réactions de  l'acide ea l icy l iqu~  et de l'antipyrine, parce 
qu'elle résiste à l'influence de  l'acide chlorhydrique et  finit tou- 
jours par  produire un précipité de  même couleur que celle d u  
liquide au sein duquel il s'est formé, alors que les réactions d e  
l'acide salicylique et de I'aritipyririe, obteriues dans les conditioris 
décrites plus haut,  so maintiennent absolument sans précipité et 
disparaissent par  un exces d'acide chlorhydrique. 

iïous étudions actuellement les réactions de quelques coinposés 
nouveaux, apparus récemment sur  le  marchb, des antithernii- 
ques, en m h e  temps que la question d e  savoir si ces corps subis- 
sent un  dAdoublement dans l'organisme animal. 
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Sur un nouvel ~dulcorant, la sucramine. 
Par M. J. BELLIEIL 

Depuis quelques temps, il se fait une grande réclame au sujet 
d'un édulcorant nouveau, lancé par la Société anonyme Trust 
chimiqur sous le nom de sucramine ou sucre de Lyun. 

La Société livre au commerce la sucramine elle-même et le 
sucre double sucraminé en morceau d e i  gr., dont chacun équivaut 
a deux morceaux de sucre ordinaire de 5 gr.; son pouvoir 
sucrant serait donc environ 10 fois supérieur à celui do sucre. 

D'aprbs le vendeur, la sucramine présenterait les caractbres 
suivants : très soluble dans l'eau ; coiriplètement insoluble dans 
l'éther, l'acétone et la benzine; peu soluble dans l'alcool; de 
réaction complécerrierit neutre et ne laissant aucun résidu par sa 
combustion à l'air libre. Son pouvoir sucrant serait environ 700 
fois supérieur L celui du sucre de betterave. 

J'ai examiné la sucramine et le sucre double sucraminé qu'on 
commence à rencontrer dans le commerce. 

J'ai constaté que la sucramine présente'les caractères de solu- 
bilité et d'insol ubilitS indiqués et qu'elle rie laisse pas de résidu 
par combustion à l'air. 

En solulion aqueuse, elle ne passe pas du tout dans l'éther, 
lorsqu'on l'agite avec ce solvant ; mais, si l'on a soin d'ajouter, 
avant épuisement, quelques gouttes d'acide sulfurique, I'édulco- 
rarit passe dans l'éther. Après unnombre suffisant d'épuisements, 
la solutiori aqueuse acidulée a perdu totalement sa saveur 
sucrée. 

En évaporant l'éther, on obtient un résidu très bien cristallis6 
et possédant une saveur sucrée intense. 

Si l'on fond cc rksidu ou la sueramine avec de la potasse, il se 
forme en abondance de l'acide salicylique. 

Si on le chauffe avec de l'acide sulfurique et de la rbsorcine, 
qu'on étende d'eau et qu'on ajoute un excès de solution de 
potasse, on obtient une liqueur présentant une belle fluorescence 
rouge. 

La sucramine présente donc les caractères de la saccharine, 
sauf la solubilité dans les solvants de ce sulfimide. Cette insolubi- 
lité indique qu'il s'agit, non de saccharine, mais de l'un de ses 
sels ; or, coinine elle ne laisse aucun résidu par calcination, la 
base n'est pas fixe. 

En faisant bouillir la solution aqueuse avec de la magnksie, il 
se dégage beaucoup d'ammoniaque. Ce nouvel édulcorant parait 
donc être tout simplement le sel ammoniacal du sulfimide ben- 
zoïque ou saccharine. 
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Le sucre double sucraininé présente la composition suivante : 

Matières volatiles à 100 degrés. . . . . . . . . .  0.5 
Saccharose .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 
Matières réductrices. . . . . . . . . . . . . . .  I .5 
Matières solubles dans l'éther après  acidulation. 1.6 

C'est du  sucre ordinaire, additionné d'environ 2 p. 100 de sel 
ammoniacal de sulfiniide benzoïque. 

- 
Etude analytique sur la racine de chicorée. 

Par M .  J. WOLFF. 

Dans un mémoire publié dans ce Reciieil (I),  nous avons fait 
une Rtude comparative des éléments les plus importants renfermés 
dans la racine de  chicorée touraillée et torréfiée. 

Nous avons repris  notre étude en portant plus particuliércmcnt 
nolre  attention sur  la composition d e  la racine verte e t  d u  jus 
avant et après dessiccation. 

En rapprochant nos derniéres observations des résultats obtc- 
nus l'année précédente s u r  des racines de méme provenance, nous 
sommes amené à conclure que les proportions et  la nature de  
l'inuline varient avec les conditions atmosphériques, la grosseur 
des racines et leur degré de  maturité.  C'est sur  la nature de  
l'inuline que  ces variations se font le  plus  sentir.  

Les faits suivants e n  doniieront un exemple : nous avons dosé a 
diverses époques la totalitE des hydrates de carbone, calculés 
e n  lévulose, contenus dans la racine verte e t  nous avons trouvé : 

E n  octobre 1898 : 4 7  p. 100. 
E n  novembre 1899 : 18,3 p. 100. 
E n  décembre 1899 : 18,3 p. 100. 
Voici, d'autre part,  quelle était la richesse apparente  en inuline 

non fermentescible dans la racine verte. 
E n  octobre 1898 : i 2 , 6  p. 100. 
En novembre 1899 : 8 , i  p .  100. 
En décembre 1899 : 6 , i  p. 100. 
Dans le jus, l a  tcncur en inuline non fermvntescible était : 
En octobre 1898 : i5 ,3  p. 100 cc. 
En n o v e m h r ~  1899 : 11,04 p.  100 cc. 
En décembre 1899 : 8,6 p .  100 cc. (racines moyennes), 10,6 

(grosses racines). 

( l )  Annales d e  chimie analytique, 1899, pages 157 et 187. 
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Nous avons d û  aussi modifier notre opinion au  sujet de la 
nature des produits similaires qui accompagnent l'inuline, et nous 
ne sommes p a s  éloign6 de  croire  que ces subtances sont très 
voisines de  celles signalkes par  M. Tanret dans les tubercules du  
topiriariibour (1). 

Nous avons, au point de vue pratique, divisé ces produitk en 
deux categories bien distinctes : 

1" Ceux qui ne  fermentent pas directement par  les levures et 
qui  sont constitués principalement par  l ' inuline ordinaire, dont 
le pouvoir rotatoire est a, = 36,87 (d'aprbs Lescœur el Morelle). 

9 0  Ceux qu i  sont susceptibles de fermenter directement, con- 
stitués par  les inulines clont l e  pouvoir rotatoire est beaiicoup 
plus faible. 

Kous avons cherché à d l t e r m i n e r  pratiquement les proportions 
de ces deux sortes d'inuline renfermées dans la pulpe, et 
nous croyons intéressant d e  signaler lc  rapport  qui cxiste entre 
elles, car il permet d e  suivre,  dans leurs  grandes lignes, les mo- 
difications qu i  s'opèrent dans la composition des inulines pen- 
dant le  développement de  la racine. 

La pulpe, séchéeentre  90 et  i 0 0  degrks aussitôt aprks Ir! rapagc, 
ne perd aucune de ses qualit&. Les produits  fermentescibles et 
irifermcntescibles se  conservent, sans altération sensible, pendant 
plusieurs mois. 

Le jus desséché s e  conserve également pendant très longtemps 
sans s'alt6rer. Grâce A ces remarques, et pour  plus de  commodité, 
nous avons opéré nos essais sur  le jus et la pulpe aprEs dessicca- 
tion. 

E q i ~ b z c e s  sur le jus .  - Kous dissolvons dans l'eau d e  20 a 25 
gr. de jus desséché, et nous étendons exactement à 100 cc. Nous 
rendons acide par  quelques gouttes d e  SO+H" et, apres  addition 
d e  levure de bière, nous abandonnons le liquide à la fermentation 
alcoolique à une température voisine de 2 7  degrés. L'alcool ainsi 
produit est recueilli pa r  distillation et mesuré. Nous trouvons 
80, t î .  Le résidu aqueux, qui  renfermait encore d e  l'inuline non 
transformée avant l'ébullition, niais qui ,  a l a  lin de  la dislilla- 
tion, ne renferme plus que  d u  lévulose provenant d e  l'inversion 
d e  I ' inul i~ie ,  est de  nouveau ramené à 100 cc. et additionnB de  
quelques gouttes d'acide. 

On chauffe encore pendant un  quart  d'heure a u  bain-marie, 
pour  achever l'inversion de  l'inuline qui pourrait  ne  pas avoir 
été complète ; on laisse refroidir et on ajoute de nouveau de la 

(1) Covzptcs rendus de L'Acadimie des sciences, 1893, t. CXVII, p. 5 0 .  
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levure. La fermentation reprend aussitôt e t  donne lieu a la pro- 
duction d'une nouvelle quantiti: d'alcool : soit L0,9. 

Le rapport  entre l'alcool provenant des substances directement 
fermentescibles et  celui provenant des substances non directe- 

8 6 
ment fermentescibles est de 2 = 1 , 7 .  

k 9  
Nous verrons plus loin que c e  rapport est le m ê m e  avec les 

cliifïres obtenus par  la mhtliode suivante, qu i  permet dcs6parer  
complètenient l'inuline non fermentescible d e  ses similaires 
fermentescibles. 

Expi~iences sur la pulpe. - a) Dans un ballon jaugé de  2 0 0  cc.,  
nous introduisons 16 gr. de  pulpe sécliPe avec 150 cc. d'eau 
distillée. Nous opérons la  diffusion en chauffant pendant deux 
heures au  bain-marie vers 80 degros. Le liquide refroidi est atltli- 
tionné de  levure de bière et abandonné entre  27  et 29 degrés a 
la fermentation. Lorsque celle-ci est terminGe, on chauffe au 
bain-marie pour  chasser l'acide carbonique et l'alcool. On laisse 
refroidir;  o n  défèqueet on complète 200 cc.. Après filtration, on 
procède à l'analyse. 

Les r h l t a t s  obtenus par  le  procédé optique coïncident abso- 
lument avec ceux fournis par la réduction d e  la liqueur bleue. 

De plus, nous avons fait des essais comparatifs avec d e  l'inuline 
active pure,  et les déviations observées dans ce cas, avant e t  
après  l'hydrolyse, ont été trouvées proportionnelles aux précé- 
dentes. 

b) Pour doser la totalité desmatières  hydrolysables, nous prépa- 
rons un ballon semblable au  premier, avec les mSmes propor-  
tions d e  matihre, et,  apriis la diffusion opérée dans les mémes 
conditions, nous soumettons le  liquide directement à l'analyse. 

Voici les résultats obtenus dans les essais a et  6. 

b a b - a  
Matiércs hydrolysées totales Inuline Inulines fermentescibles 

en l~v i i loso  en lbvuloso en lévulose 
- - - 
6 6 2 & , 3  4 1 , 7  

On voit qu'en retranchant le lévulose correspondant à l 'inuline 
des matières hydrolyskes totales, on obtient la quantité exacte des 
inulines directemerit fernieritescibles. 

Le rapport  entre les inulines fermentescibles e t  les inulines non 
fermentescibles est de 1,7. 11 est donc identique avec le rapport  
obtenu e n  opérant  par  fermentation et  dosage d e  l'alcoal. 
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Recherclie e t  dosrige de  l'acide rsalicylique 
daus les vins. 

Par M. A.  FERRERA DA SILVA. 

Dans le numéro des Annales de chitnie analyt ique d u  15: 
novembre 1900, M. Pellet rcconnait, avec une loyauté scienti- 
fique qui lui fait grand honneur,  qu'il avait alors conçu quel- 
ques doutes au sujet de  la façon dont j'avais appliqué sa  
méthode. 11 acceple également : 

10 Que, dans certains vins, il existe une matière étrangère qui ,  
extraite par le procédé habituellement usitA dans la recherche de 
l'acide salicylique, produit une coloration rosée ou  violet-rouge 
pouvant faire croire ti la pr6serice de  l'acide salicylique, alors 
que les produits examinés n'en contiennent aucune trace ; 

Z0 Que le  niélange d'éther et d'étlier d e  pétrole à volumes 
égaux, employé dans la mStliode allemande, ne cause pas 
d'erreurs. 

Je dois cependant faire quelques observations sur  le texte de 
la note de  mon distingué collègue, relativement 1 l 'interprétation 
qu'il donne a l 'erreur  à laquelle son procédé conduit, e r reur  
qui ne r6sulte pas, cornme il le di t  dans sa note, d e  l'emploi 
isolé de  la benzine. 

En premier  lieu, je n'ai jamais critiqué l'emploi de la benzine 
dans la m6tliode de  Pellet-Grobert, bien que,  d'après les expé- 
riences que  j'ai faites, l 'emploi de l'éther de pétrole me semble 
p r é f h t i l e  h celui de la Iienzine. 

L'association de l 'éther avec l'éther de pétrole, qui est prati-. 
quée dans la métliode allemande, celle de  l'élher avec la benzine, 
comme dans celle de V .  Pellet, ou celle de  l'éther avec le clilorq- 
forme, comme dans le  procédé Reinont, m e  paraissent propres  
à éliminer l'influence des tannins, puisque les trois dissolvants 
~ t l w  de  pc'tl.de, bensine et  c l î l o r o f o ~ m e  et encore l e  s u l f w e  de 
c n ~ b a n e  ne dissolvent pas  le tannin, mais bien l'acide salicylique. 
(BEILSTEN, Org. Chernie, tonle I I ,  page 1925) 

Que l'on emploie la benzine après  l'éther, conformément aux 
indications d e  M .  Pellet, ou simultanément suivant la méthode 
officielle allerriaride, la chose me parait sans influence s u r  les 
rbsultats qualitatifs, à l'encontre de  ce que  pense M. Pellet. 

C'est le volume de  vin s u r  lequel on  opère qu i  influe ; ce vo- 
lume ne doit ê t re  ni 200 cc., comme dans la méthode Pellet- 
Grobert-Baudrimont, n i  100 cc., comme dans la méthode d e  
Ilose, mais tout au plus 50 cc., comme dans les essais officiels 
allemand et autrichien. 
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En ce qui me concerne, je n'ai rencontré, jusqu'i ce jour, 
aucun vin naturel, de provenance garantie, qui, dans ces condi- 
tions, donnât une réaction suspecte par le clilorure ferrique, 
encore que, thboriquement, le fait puisse se présenter exception- 
nellement (i).  Si l'on employe le mélange d'éther et d'éther de 
pétrole, en opérant sur 200 cc. de vin, l 'erreur par moi indi- 
quée se manifeste encore, ainsi que j'ai pris soin de le vérifier 
par des expériences directes. 

C'est ce point spécial que j'ai visé dans nia critique, et c'est 
la ce que 31. Pellet ne considère pas encore dans sa note. Du 
reste, toutes les méthodes qualitatives pour lesquelles on con- 
seille un volume de vin élevé sont sujettes à la mCme erreur. 
Si je me suis adressé plus spécialement 11 celle de Pellet et Gro- 
bert, c'est parce que cette méthode avait été employée dans les 
essais faits aux douanes Urésilierines. 

Quant aux mBtliodes de dhtermination quantitative de I'acide 
salicylique, durit $1. Pellet fait une exposition lucide et très 
intéressante, je n'ai jamais eu I'intcntion de les critiquer. 

J'ai montré que Ic principe naturel en question, qui existe 
dans certains vins et qui peut étre confondu avec l'acide salicy- 
lique, ne SC trouve dans ccs vins qu'en proportion si infime 
qu'elle atteint tout au plus 9 milligrammes, calculée en acide 
snlic,ylique, suivant les expériences faites a Rio de Janeiro; cette 
faible proportion de ce principe n'altkre pas sensihlement les 
colorations obtenues avec le perclilorure de fer, quand on ajoute 
au vin de l'acide salicylique a ladose de quelques centigrammes, 
dose necessaire pour obtenir l'effet conservateur de I'acide 
salicylique. En définitive, l'exactitude de la mothode quantitative 
de Pellet et Grobert n'est pas, par ce fait, sensiblement 
atteinte. 

Les observations de M .  Pellet, sur le poiri t spécial des rnétliodes 
de dosage colorimétrique, me paraissent également exactes, et je 
m'y associe, bien que je n'aie pas encore fait de recherches per- 
sonnelles à ce sujet. 

Bechcrehe  toxiculogique ùc I'neide arotique ; 
Par M. G. FLECRY. 

La recherche de l'acide azotique, après un empoisonnement, 
est plus difficile qu'on ne le croit généralement. Ce sujet est 
incomplètement traité dans les livres de toxicologie. 

(1) Voir Wia i~ r sc r~  ( K A R I . ) .  Die Chenzische Unlersiichung u n d  Beurthrilung 
des Weinen, Berlin, 18116, page 264 ; FEIIREIR UA SII.YA. A pestno dos cilihos 
pal-lugueses no  Drusil em 4900, Porto, page 41.  
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Les circonstances qui ont suivi l'ingestion de  cet acide peuvent 
modifier beaucoup la facilit4 de  sa recherche. S'il phnétre lente. 
ment dans un  estomac a peu près vide, il  agit vivement s u r  l es  
muqueuses et  se  combine avec l'épitlidium en le colorant en 
jaune. Que l'on dkpose, par  exemple, 30 gouttes d'acide azotique 
sur  I'épitli8lium de la langue d 'un  bœuf, la surface ainsi traitée 
jaunit au  bout de  peu de  temps ; mais l'attaque n'atteint pas le 
tissu sous-jacent. S u r  une trarirlie d e  niiisr:le, l'acide ne  produit 
qu'une eschare grise, qui est tout à fait superficielle. Si I'on 
étale un blanc d'œuf s u r  une soucoupe et  qu'on y laisse tomber 
40 gouttes d'acide azotique, sans agiter, on trouve, a u  bout de  
vingt-quatre heures, le  tout transformé en une masse jaune de  
consistance caséeuse. Après trois jours, cette masse, dblayée dans 
I'eau, lui cède environ la moitié de l'acide ajouté. L'épithélium 
jauni ne  cède presque plus d'acide à I'eau distill6c. 11 s'est vrai- 
semblablement formé le corps jaune appelé par  Rlulder acide 
xanthroprotéique. 

J 'opère, pour  la reclierche toxicologique, comme il suit : un 
certain poids d e  foie, p a r  exemple, ayant été bien hacliE, puis  
mêlé intimement avec quelques grammes d'acide azotique offici- 
nal, j'obtiens une masse grumelée, grise. Après trois jours de  con- 
tact, j'ajoute aux matibres trois fois leur  poids d'alcool t rès  con- 
centré. Quelques heures aprks, je presse, je filtre, et, à mesure 
que la liqueur s'écoule du filtre, j'y mélange un  excès de  ct1au.i 
hydratbe ; le liquide alcoolique restc e n  p r k e n c e  de  la chaux 
pendant douze heures, pour qu'il y ait décomposition des Ethers 
qui auraient pli se former ; je  filtre e t  j'évapore R siccité ; le  
résitlii est repris par  l'alcool à 9Su,et la solution d'azotate de chaux 
est débarrassée convenablement de  l'alcool ; un dosage est opér6 
s'il y a lieu, sur  la solution aqueuse. 

Le foie traité par  ce procédé ne m'a permis de  retrouver qu'un 
cinquième de  l'acide azotique dont il avait kt6 additionnh. 

Nouvelle méthode de  recherclie tln bacille de lm 
tulifwciilone d n i i s  les ernchnts j 

Par ?if. Ar.exaxm~ G I ~ A I ~ D ,  chef' du laboratoirc de I'Hbpital de Villepinte. 

La recherche du bacille de Koch par  les méthodes colorantes 
présente d e  nombreuses incertitudes. BIéme si I'on a soin de 
choisir les parties les plus compactes, grisâtres, d'un crachat 
tuberculeus, on  n'est nullement certain de  pouvoir y déceler le 
bacille. 

Pour remEdier à ce défaut, on a clierché à dissoudre le crachat 
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et  à laisser le  liquide en repos pendant vingt-quatre lieures ou 
mieux à le centrifuger, pour  réunir  s u r  une seule préparat io  n 
tout le sédiment microbien. On peut airisi concentrer,  sous uii 
trBs faible volume, la totalité ou  la majorité des microbes d 'un 
ou  plusieurs crachats. La certitude du  diagnostic est ainsi aug- 
mentée. 

La mSthode généralement employée est basée s u r  la solubililé 
du mucus et du  pus dans une solution d c  potasse assez concen- 
trée e t  sur  l'insolubilité du bacille d e  la tuberculosc. 

Cette méthode présente de  nombreux inconvénients ; l'action 
énergique de  la potasse modifie la longueur et l'épaisseur d u  
l m i l l e  (le Koch ; I'atlli6rence d u  d6pôt potassique aux lamel1p.s 
est très faible; les lavages sont difficiles et, enfin, tous les 616- 
ments liistologiques sont détruits o u  modifiés au point qu'ils ne  
sont plus reconnaissables. 

Nous avons donc recherché un dissolvant a froid du  mucus 
bronchique et  du  pus qui n'ait pas ces inconvénients; nous 
l'avons trouvé dans les hypoclilorites alcalins (liypochlorite de  
soude ou de  potasse) et spécialement dans I'eau de.Javel,  qui a 
l'avantage (le se trouver facilement dans lo conirrierce. 

On emploie l'eau d e  Javel concentrée, diluée dans deux ou trois 
fois son volume d'eau. Il faut se  iiiétier des eaux (le Jave!veridues 
à bon marché, qui ne renferment pas plus de 1 pour  100 d'liypo- 
chlorite de  soude et sont colorées par  le chromate  de  potasse. 

L'expectoration est jetée dans environ dix fois son volume 
d'eau de Javel diluée au  tiers e t  agitée. Le dégagement de  clilore 
qui se  produit dissout assez rapidement le mucus et  le pus (en 
quinze ou  vingt minutes), et il reste un  liquide jaunàtre, Iégére- 
ment troublé par  les éldnients figurés en suspension. On laisse 
ces éléments se déposer dans un verre  conique pendant vingt- 
quatre  heures, ou  mieux on  centrifuge tout le liquide dans u n  
seul tube, e n  plusieurs opérations, et en decantant chaque fois le  
liquide clair ; tout le dépOt se trouve ainsi réurii firiale~rierit daris 
2 ou  3 centimétres cubes d 'eau clilorSe. 

Le clilore est transformé en clilorure de sodium par  addition 
de  cir q à six gouttes de  la solution de potasse ou  de  soude nor- 
niale en usage dans les laboratoires pour les dosages acitliin9tri- 
ques (soude 1 0  gr.  ou potasse 56 gr. par  litre). La réaction est 
rapide et  se fait à froid. 

Le tube est rempli d'eau stériliske et filtrée, puis centrifugé 
encore üne fois ; l 'eau est dkcanL6e. 

Le dépôt est appliqué sur  unc lamelle, séché, passé à la 
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flamme et coloré comme d'habitude par les m6thodes de Zielh 
ou d'Ehrlich. 

La solution d'hypobromite de soude qui sert au dosage de 
l'urée, étendue au tiers, possède aussi la propriété de dissoudre 
les crachats; elle pourra donc être employée dans les mêmes 
conditions que l'eau de Javel. 

Dans le dépôt obtenu par l'un ou l'autre de ces procédGs, il est 
possitile de rechercher les AIArnents hiçtologiqiies du crachat ; on 
les rencontre surtout dans des particules blancliâlres difficile- 
ment solubles qui nagent dans le liquide chloré aprks la dissolu- 
tion du mucus. 

Cctte méthode nous a permis, non seuleincnt de retrouver les 
éléments histologiques ordinaires, niais aussi des concrétions de 
mucus ayant la forme des alvéoles pulmonaires. 

Kous nous proposons de continuer cette recherche et d'en 
publier procliainement les résultaii~ 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANQAISES 

A propos de lm trniisfuriiiatioti du phosphore en 
arsenic. - M!d. NOELTlKG et FEUERSTEIN (Monrteur scien- 
tzkyue de novembre 1900).  - D'après ;MN. Noelting et Peuerstein, 
il n'est pas exact que le phosphore puisse se transformer en 
arsenic. Si M .  Fittica a pu croire h cette transformation, c'est 
parce qu'il a opéré avec du pliosphore contenant de l'arsenic, 
comme c'est le cas pour tous les phosphores du commerce. 

hIJ1. Noelting et Peuerstein ont. pour leurs expériences, com- 
mencé par préparer du phosphore exempt d'arsenic ; ils y sont 
parvenus en distillant deux fois le phosphore brut à la vapeur 
d'eau ; ils ont pri i  un ballon de verre de  3 a 4 litres, danslequel 
ils ont introduit 100  gr. de phosphore blanc et environ i l 2  litre 
d'eau ; ils ont mis ce ballon en communir,ation avec un petit 
générateur de vapeur, un appareil à acide carbonique et un 
réfrigérant muni d'une allonge plongeant dans un ballon par- 
tiellenierit r e r p l i  d'eau, au-rlessoiis de la surface de celle-ci ; 
ils ont chauffé l'eau du ballon à 30 degrés ; ils ont chassé l'air 
de l'appareil par un courant d'acide carbonique ; puis ils ont 
introduit la vapeur dans le ballon, dont ils ont maintenu le con- 
tenu en ébullition, tout en continuant a faire passer un courant 
lent d'acide carbonique ; le phosphore a passé avec la vapeur 
sous forme de gouttellettes incolores, fortement réfringentes, qui 
tombaient au fond du flacon et s'y solidifiaient; M M .  Noelting ct 
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Feuerstein ont siplionn; de tcnips en temps l'eau condens6c, de 
nianihre que la distillation pût étre conrluite sans interruption ; 
e n  huit heures, ils ont pu ainsi faire passer 50  gr. d e  phosphore. 
Celui-ci contenait encoreune trace d'arsenic, qui a disparu com- 
plètenient par  une seconde distillation. Ils ont transformé ce 
phosphore en phosphore rouge, e n  le  cliauffant a l'abri de l'air. 
Ce phosphore rouge, réellement exempt d'arsenic, a été traité 
par  I'azotate d'airimoniaque, d'aprbs les instructions de M.Fittica, 
et le produit de la rkaction ne  contenait pas la moindre trace 
d'arsenic. 

Action d e n  eaux sur le, plomb. - hl.  BISSE RI^ (Bulle- 
t in des sciences pha~maco10,qipes de mai 1900) .  -- On a observé, i 
plusieurs reprises, des cas d'intoxication saturnine qui pouvaient 
étre légitimement attribués a la présence d'une certaine quantité 
d e  plomb coritenue dans l'eau potahle absorbée par les personnes 
empoisonnées, présence qui ,  $ailleurs, a été constatée par l'ana- 
lyse cliimique. 

Un assez grand nombre  d'auteurs (Coulier, Boudet, Fordos, 
Belgrand, Bobierre, A .  Gautier, Max Muller, Allen, Karl Heyer, 
Sokolon) ont reconnu que,  dans certaines circonstances, l'eau 
potable traversant des  conduites en plomb contient des quan- 
tités plus ou moins considéra1)les de  c e  métal,  mais  l'accord 
n'existe pas sur  les conditions qui doivent 6tre réalisées pour  
q u e  l'eau potable renferme du  p lomb.  

M. Bisserié a repris  l'étude de cette question, e t  ses reclierches 
lui  permettent d'attribuer le pliénomène a l'influence du contact 
des  conduites en plomb avec un autre  rnktal, ce qu'ont dCji si- 
gnalé Bouchnrdat e t  M. Poucliet. 

Nous résumons brikve~nent  les expériences auxquelles s'est 
livré M.  Bisserié. 

11 a plongé une tige d e  plomb dans un  tube contenant d e  l'eau 
distillbe bouillie ; au bout de plusieurs heures ,  la tige de  plomh 
s'est ternie e t  recouverte d'une couche blanche dans la partie 
qui  Etait placée a u  contact d e  l 'a i r  ; ce dépôt blanc était peu 
adhérent,  se détachait spontanément pour tomber  au fond du  
tube, et de  nouvelles couches se  succédaient ainsi ; en même 
temps, l'eau devenait Iégkrement alcaline. Quant au  précipitt': 
formé,  il se dissolvait sans effervescence dans les acides et  pré- 
sentait Iescaracti?res d'un oxyde d e  plomb hydraté. 

Lorsque la tige d e  plomb était complétementimmergée dans Io 
tube et  qu'on empêchait l'accès de  l 'air,  sa surface se ternissait, 
mais il ne se  formait pas de  précipit6. 

On doit donc considérer l'eau distillée comme n'attaquant le 
plomb qu'en présence d e  l 'a i r ;  c'est, d'ailleurs, la conclusion à 
laquelle sont arrivés tous  les expérimentateurs. 

M .  Bisserié a renouvelé l'expérience préchdente avec une lame 
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J e  plomb pesant 30 gr . ,  qui &ta i t  munie d'un [il de cuivre ; il a' 
alors constat; que le dép0t se formait plus vite et était plus 
abmtlariL, riori pas seulciiimt sur  la partie de la lame en contact 
avec l 'air.  mais sur  toute sa surface. La lame (le plomb perdit 
ainsi, eV quinze jours, daris I'eau clistill6e, O gr.  I f  saris l e  fil 
d c  cuivre, et O gr .  8 5  avec Ic fil tle cuivre. 

31. Uisscriti a fait d ' a i~ t rcs  cspéricinccs dans les mômes condi-' 
Lions, mais en remplaçant l'eau distillée plir des solutions sa- 
lines. Avec une solutiori (le chlorure de sod~u in  i i j1000,  .les 
chiffres obtenus ont été à peu près  les inémes qu'avec l'eau di:- 
tillée : 

I'loiiib seul. . . . . . . . . .  O gr. 08 
. . . . .  Plonib avec cuivre. O - 8 6  

Avec le n~ l ra t edr  poln.i.;e à 1/iOOO,leschi[fresont étéplusélevés: 

Plomb seul. . . . . . . . . .  O gr .  i 2 L  
Plornb avec cuivre. . . . . .  O gr.  S B  

Avec lc sd f i r t i ,  de ro~trk l i / i000,  les chiffres ont été beaucoup 
plus faibles : 

Plomb seul.  . . . . . . . . .  O g r .  Oi 
. . . . .  Plomb avec cuivre O gr. il& 

Avec le bicn~~bouil le  de soirde à 1/1000, 11. Bisserié a constaté 
que le plomb, lorsqu'il est seul, se recouvre d'un dépôt gris trbs 
adhéren t ;  ce dépôt se forme plus rapidement au contact du 
cuivre, niais, dxns l ' un  et l 'autre cas, le dépôt ne  se détache pas 
et, nii":iiîe au hout tl'iin mois, la lame n'a pas subi de perte d e  
poitls apprk ia l i l c .  

1 es s r k  dr C / , I I I L . C  en solution se coinliorterit comme les solu- 
tions des s ~ l s  f o r i n k  avec les m h e s  acides par  les autres alca- 
lis. Ceslains auicurs prétendent quf  les sc!s calcaires empéchent 
l'action de l'eau sur  le plomb ; cela n'est vrai que pour  les sul- 
fates et surtout les bicarbonates (le chaux! états sous lesquels la 
chaux se trouve le plus souvent dans les eaux potables. 

Avec les sels rr~~~~rzot i inci i !cz ,  l'action est la même qu'avec les 
sels de  potasse et de soude, mais plus rapide. 

Avec u n  ni&mye d e  cb lomve  [le sodium et de bicn~~bonnte  de 
soude, les choses se passent comme avec le bicarbonate de  soude 
seul, c'est-à-dire que le plomb n'est pas attaqué dans une pro-  
portion ai~pri:ciable ; l e  hicarbonate contrarie l'action de I'eau 
et du chlorure d c  sodium. 

II n'en est pas (le 1116rne avec un  milanye  d'arotnte de potasse 
c.t (le Dicct~.honiite d e  so i~ t l e ,  ce dernier sel ne contrariant pas 1' ac- 
tion du nitrate de potasse comme il empdclie celle du  ciiloruse 
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de sodium ; dans le mélange en question, la l ame de plomb 
perd,  au bout de quinze jours : 

Plomb seul. . . . . . . . . .  O gr.  Oi 
Ploriib avec cuivre. . . . . .  O gr. O5 

hI .  Bisscrii: a essayb l'action d e  l'eau potable de  la ville d e  
Lille, qui contient une forte proportion de  bicarbonate e t  d e  
sulfate de chaux, saris nitrate de  potasse; cette eau s'est montrée 
peu active, ainsi qu'on pouvait le prévoir.  

Les solutions d 'ac ide  cti~lioiziyue se  comportent comme les bi- 
carbonates, c'est-à-dire qu'elles empêchent l'action sur  le  plomb 
de I'eau e t  des soliitions de sels alcalins ou alcalino-terreux ; 
celte observation, conforme àcel le  faite en 1897 p a r  M M .  Antony 
et Benelli, est en contradiction avec les affirmations de  plusieurs 
auteurs .  11 n'est pas douteux que c'est l'oxygène de l 'air,  e t  non 
l'acide carbonique, qui donne a I'eau la propri4té d'attaquer le  
plomb liumide. 

Le composé ploinbique q u i  se forme dans les solutions de  
chlorure de sodium ou  d e  nilrate d e  potasse n'est pas du chlorure 
ou du nitrate de plomb, mais d e  l'oxyde de  plomb. Si l'on dose, 
a diverses reprises et  à plusieurs jours d'intervalle, l e  chlore 
d'une solution de  clilorure de  sodium dans laqiielle est immer-  
gée une lame d e  plomb e n  contact avec un fil d e  cuivre, on 
constate que la proportion du clilore ne varie pas.  Voici ce qui  
doit se  passer : en présence du couple plomb-cuivre, le chlorure 
de  sodium est &lectrolysé; il se  forme di1 chlorure de  plomb et  
du sodium ; ce dernier se transforme e n  soude au  contact d e  
I'eau, et cette soude, agissant s u r  le  clilorure de  plonib, donne 
de l'oxyde de  plomb et  d u  clilorure de  sodium. On peut confir- 
nier  celtc Iiypotlièse en opErant dans un tube  en U, qui contient 
une solution d e  chlorure de sodium additionnée d e  phériolphta- 
léine et qui  est disposé d e  telle sorte qu 'une de  ses branches 
con!ient une lame de  plomb, tandis que l 'autre renferme une 
tige d e  cuivre. Au bout de  plusieurs heures, la solution prend 
une  teinte rosée autour  du fil d e  cuivre, ce  qui prouve qu'elle 
est devenue alcaline. 

Le lailon, le  fer e t  le  nickel, associks au plomb, produisent 
une action électro-chimique semblable a cclle d u  cuivre et se  
comportent comme ce dernier mBlal ; avec le  zinc, au  contraire, 
c'est ce  métal qui  entre  en dissolution dans l 'eau. 

P o u r  déceler la p r k e n c c  du  plomb dans les liquides qui en 
contiennent d e  h ib les  proportions, il est indispensable de neu-  
traliser ces liquides par  quelques gouttes d'acide clilorliydrique 
dilu&, car,  dans le  cas où le  plomb existe i 1'6tat d 'hydrate ,  il 
peut ne  pas donner  les réactions caractéristiques du  plomb. 

Le manque d e  sensibilité des réactifs du  plomb ayant  été 
maintes fois signalé, M. Bisserié reclierche c e  métal  au  moyen 
du  galvanomètre. 
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Si l'on plonge, soit dans une solution de  clilorure de sodium 
ou  d'ammonium ou  de calcium, soit dans une solution d'un 
azotate alcalin, une lame de  plomb et une lame d e  cuivre, ces 
deux métaux étant mis en communication avec les bornes d'un 
galvanomhtrc, l 'aiguille de  cct instrument indique la production 
d'un courant assez intense, ce qui prouve une réaction cliimique, 
e t  l'intensité d u  courant ne  diminue pas avec le temps.  

Avec une solution d e  carbonate ou  de  bicarbonate, l'aiguille 
est, d'abord, fortement d h i é e ,  mais elle revient liientbt à son 
point d e  départ ,  ce  qui prouve qu'il y a ,  dans le principe, 
réaction chimique et quo  cette r6actiori cesse ; on peut faire 
d e  nouveau d6vier l'aiguilleen essuyant la lame de  plomb.  

Avec un mélange de  clilorure et de  bicarbonate, le courant,  
d'abord intense, diminue comnie avec le bicarbonate seul, mais 
sans devenir n u l .  

Avec l'eau potable, le courant est faible, mais sensible au 
galvanoinétre. 

Ce mode de recherche n'a pas la valeur d'un dosagr: ; mais il 
permet de constater la production du  courant qui donne nais- 
sance h l'oxyde de  plomb, avant que  le liquide contienne assez 
de  cet oxyde pour q3'il soit possible de  le &celer au moyen des 
réactifs cliimiquei. Doit-on considérer ces doses infiriilésimales 
de  plomb contenues dans l'eau et  non décelables cliimiquenient 
corrime pouvant exercer une influence ficilieuse s u r  I'orgariisriie? 
Les toxicologues penchant pour l'affirmative, il est intéressant 
d'avoir a sa disposition un  mode de recherche plus sensible que 
les réactifs chimiques. 

De ses expériences M. Bisserié tire les conclusions suivantes : 
1 0  L'eau e t  les solutions salines attaifilent plus ou moins 113 

plonlb, lorsque celui-ci est en contact avec lin autre  métal 
(cuivre, laiton, fer ou nickel) ; le résultat de  cette action est de  
l'oxyde de plomb hydraté. 

2 0  L'attaque atteint son maximum d'énergie avec l'eau pure  
et  les solutions de  chlorures ou d'azotates. Avec ces liquides, 
il y a attaque, d'ailleurs plus faible, même sans contact de  mé- 
taux étrangers, en présence d e  l'air. 

3 0  Les bicarbonates et l'acide carbonique exercent, par eux- 
mêmes, une action sur  le plomb humide, mais le  carbonate de 
plomb qui se  forme adlibre fortement au métal et le prothge ; 
i l  en est de  méme des sulfates, mais à un degré moindre.  Cette 
action protectrice est plus faible si l'eau renferme des azotates. 

Ikesque toutes les eaux potables contenant des bicarbonates 
e t  des sulfates, elles attaquent ghéra lement  peu le  plomb ; ce- 
pendant, cette attaque n'est jamais nulle lorsque le plonib est en 
contact avec un  autre  métal; sur tout  dans les tuyaux neufs. Il 
faut tenir compte aussi des  cas o ù  l'eau est peu bicarbonatée e t  
o ù  elle contient des clilorures et des azotates. 
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4%e contact immédiat des  robinets m6talliques avec les con- 
ciuites en plomb étant une circonslance favorable ?I l 'altaque 
d e  ces clerniiircs, il y a lieu de réduire  les conlacts métalliques 
au strict niinimuin. 

On a proposé de  remplacer le  plomb par  d'autres substances 
pour  la fabrication des conduites d'eau ; ce serait assurénient l e  
nieillenr Iiioyeri (l'éviter les eliarices rl'iritosiration saturiiirie, 
inais le plomb présente t rop d'avantages pour  qu'on renonce a 
son emploi.  

On a propos6 aussi l'étamage des parois internes des tu>-aux 
de plomb,  mais l'étamage étant forcément, dans ces conditions, 
un alliage de ploiiiù et d'étain, il se  forme, eriire les deux mé- 
taus,  un  couple t3ectrique qui corrode et disjoint la surface 
interne des tugaux : l r s  érosions qui se  produisent deviennent 
alors Lrès dangereuses. 

Quant aux tuyaux en plomb doublés intérieurement d'un tube 
d'étain, qui paraissent devoir inspirer  conlinnec, leur emploi 
ne s'est pas géri6rnlisé. 

On a prtkonisé d1:s prot:i:dbs cliiniiqiies aycrit pour but d'éli- 
miner Ic plomb contenu dsns  les e a u x ;  la neutralisation par  la 
cliaus, outre y't: l le est dtilicate r t  peut coiiiinuriiquc:r à l 'cau 
les défauts des e a u s  dures ,  n'atteint pas le Ilut qu'on sc  propose ; 
en effet, elle ne  fdit que transformer les bicarbonates des e a u s  
en zarboriatc de  cliaiis irisoliible, (:'est-h-dire qii'elle dini ine (le 
ces eaux le corps qui les protcgcait le mieux co:itre la coritanii- 
nation par le plomb. 

La filtration par  le noir aniiiial. qui est applicable lorsqu'on 
prend la précaution de nettoyer et de régériirer de  temps en 
temps le îillrc, es? une o l ih i t ion  longue, qui n'est pas à la 
portée de  tout Ic nioride ; elle devrait se faire, d'ailleurs, a la 
sortie de  chaque robinet.  

A i i a l y s e  et c o i i s e r v a t i < r i i  des l a i t s  deatiiiGs & I 'nnia- 
l y s e .  - 31. A .  1)CROIS ( l l u l l ~ t i n  rie la Socidc' ch! pl~nrrnnrie ILI? 
Bordetruz d'octobre 1900.  Extrait d'une tliise présentée devant la 
l~acu l té  de médecine et de  pliarrnacie (le Corrleaiis, pour I'ob- 
tention du grade d c  docteur en pharmacie>. - Souvent, surtout 
en été, les écliarilillons de lait destinés à l'analyse sorit remis au 
cliimiste en pleine fcrinent,ation Iai.tiqiic?, coag:ilk, e t ,  cn appa- 
rence au moins, fortement altérés dans leur constitution. Pour 
ces laits, il est facile d'en faire l'analyse, sans que l'altération 
produite exerce une influerice siir les rksultats ; i l  n'en est pas rlt: 
in Îmc si les laits ont subi 1';ictiori (les levures ou ccllr: du vibrion 
?>i i ly r iqn~  ou celle iles l)ncti?ries (le la piitix!fac:tion, mais ces tlcr- 
riii'rcs altérations rie se produiseat yu'apriis un tenips assez long, 
et,  d'ordinaire, pendant les quinze ou vingt premiers jours, le 
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ferment lactique est le seul à agir sur  les 6chantillons de lait des- 
tinés à l'aiialyse. 

P O I J ~  ces laits en état de fermcntation lactique, voici comment  
prochde 11. Dubois : il cliauil'ci vers 3 5  k0 degrés, au moyen de  
la flamine d'une lampe à alcool, le vase dans lequel est contenu 
l'écliantillon, d e  manière à faire fondre la couclie de  beurre  
adliérente a u s  parois ; i l  a j i tc  vivemerit, (le rnanibre à briser l e  
caillot et à éiniilsionner la inatikre grasse;  il  prend 10 cc. 
d u  mélange redevenu I iomoghe ,  qu'il verse dans un  niatras 
jaugé de  200 cc. ; il ajoute alkrriativenient du  lait et de l'eau 
distilli:e, de irianièrc a avoir, dans le récipicrit. 100 cc. d'eau et 
99 cc. de la i t ;  il bouclie le  col du inatras avrc le pouce et  il le 
retourne lentement ; après cette rnanipiilation, le  liquide est sur- 
nionté d'un peu de  mousse, que 11. Dubois fait disparaître avec  
1 goutte d'étlier ou d'alcool ; enfin, il a,joute quelques gouttes de  
lait, pour  compléter 200 cc. Ce mklange, que RI. h b o i s  appelle 
lnit ilidoirbli;, est destiné aux opCratioris de l'aiialysc. 

U m ~ i t ë .  - h l .  Dubois prend 50 cc. de lait dédoublé dans un 
matras de  50 cc. jaiigé ; il pése ; il .rctranclie 25 gr. du  poids 
obtenu, et il miiltiplic le  reste par 0.04. 

BcidilP. - h1. Diilmis calcule l'acidité en olkraril  sur 20 cc. de  
lait d ~ i l o u l ) l ~  avec un alcali 3/10! e n  prAsence de  la pliBriolpiita- 
léine, jusqu'i  coloration rosée très faible. Le r k u l t a t  cst esprinié 
en acide lactique en rnultipli:int par 0,90 (6qiiivalerit acitlimktri- 
que de l'acide laclique) le nombre de s c .  de liqueur alcaline 
cmploy k.  M. 1111l)ois désigne par la let,tre 1, cott:; aritlit,é. 

Lncluse. - Le lactose est di~teriniii6 a u  moyen d'une liqueur 
cupro-tartrique, dont 20  cc. sont réduits par a milligr. de sucre 
interverti ou par  1.39 X a (le lactose anhydre.  

31. Dubois prend 20 cc. de lait dikloul)lé, qu'il  adilitionne de  
3 cc. d'une soliitiori de  métaj)liospliate de  soude a 5 p .  100, 
O cc. 3 d'acide clilorliydrique et  q .  S. d'eau pour 100 cc.  (Deni- 
gCs). 

A la quantité de  lactose ainsi trouvée, il y a lieu d'ajouter 
celle qui a étk transformée par la fermentation lactique ; hl. Ilu- 
liois admet que I'aciditi:, moyenne des laits frais est de  1 gr. 70 
par litre : Ic lait analyst': renfrrine une quanlité d'acide lactique 
égale à L - I gr. 70 et provenant (le (1, - 1,701 X 0,9J de lac- 
tose anhydre, de  sorte  que la proportion réelle S de  lactose 
anliydre contenu dans 1 litre de lnit avant sa fermentation sera : 

C w ' i ' i ~ ~ .  - M. 1)iibois dose la cas6irie p:ir le prockrlé cyanliy- 
drnrgyrimt:trique (le M. Dcnigks (voir 4 r m n l ~ s  d ~ > c l ~ ; l n i c  a i l o l g t i y ~ ( ~ ,  
4896. p. 1 ~ 3 2 ,  ct 1898, p. 83).  

. I l ( l l i t r .eg~.rr . rse.  - Le dosage de la 1natii:rc grasse est effectué 
par le procédt: d 'Adam, en opérant sur  10 cc. d e  lait dtXoubl6, 
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qu'on introduit dans le galactomètre avec i cc. d'ammoniaquc, 
pour  libérer les globules gras emprisonnks dans la caséine ; on 
mélange ; on ajoute 25 cc. de  liquide étliéro-alcoolique ammo-  
niacal d'Adam fraichement prépark, e t  l'on agite. Le reste du  
dosage est eRectué comme pour le lait frais. 

Eztmét sec. - hl. Dubois dessèche, dans une capsule de  pla- 
tine à foriü plat,  kilacEe sur  uri hairi-marie bouillant, jiisqii'à 
poids constant, 20 cc. de  lait dédoublé;  le résidu obtenu n'est 
pas plus coloré que le résidu donné par le lait frais ; quant  a son 
poids, il ne tliff&rc de  celui du lait frais corresporidarit que d 'une 
quantitS sensiblement égale à la proportion d'acide lactique qui 
a pris naissance ; en un mot, tout se passe comme si l'acide lac- 
tique avait été volatilisé ; pour déduire, du  poids de l'extrait 
trouvé avec un  lait aigri,  la valeur du  lait f raiscorrespondant ,  il 
suffit d'ajouter au  poids de  l'extrait l 'aeidilé totale du  lait expri- 
mée en acide lactique. 

Le chiffre ainsi obtenu sera ail nioins égal a la somme des élé- 
ments dosés ; s'il était inférieur, r'cst que le lait aurait  subi I'ac- 
tion des micro-organismes autres que le bacille lactique. 

Lait de fem7ne. - Ce qui  précède s'applique au  lait d e  vaclie ; 
d'après les expériences faites par  M .  Duliois, le même procédA 
serait  applicable au  lait de femme ; mais on peut se dispenser 
de dédoubler ce derriiw, car les prises d'essai SC font facilement. 

Cowwot ion  des ltrits. - Rien qiie la fermentation lactique, 
lorsqu'elle existe seule, n'empêclie p a s  l'analyse exacte d'un 
écliantillon, M .  Dubois a cherchi- s ' i l  ne serait pas possible 
d'ajouter au lait une substance antiseptique s'opposant à toute 
fermentation. 

La stirrilisation par  la chaleur, préconisée par  Dornic, n'est pas 
réalisable pratiquement. 

D'autre part,  il ne fallait pas songer i faire choix de l'une des 
substances antiseptiquesordinairement employées par les laitiers 
pour  conserver le  lait (formol, acide borique, acide salicylique, 
bisulfites alcalins, etc.).  

M. Dubois a encore éliminé, d'une part,  certains sels m i n é r a u s  
(bichromates, fluorures, etc.),  qui  introduisent uri indétermin6 
dans le  dosage des cendres;  d'autre part ,  les poisons violents 
(biclilorure ou cyanure de  mercure,  etc.), qu'il serait  imprudent  
d e  mettre en toutes les mains. 

Il s'est alors adressé a des antiferments qui,  par  l eur  goût et 
par  l'odeur qu'ils communiquent au  lait, sont faciles a déceler 
et, qui ,  pour cette raison, ne pourraient ê tre  employés par  les 
laitiers pour  assurer la conservation d u  lait (essences de  rnou- 
tarde, de cannelle et  de  girofle, camphre? sulfure de  carbone,  
naphtalène, eucalyptol, safrol, mercure métallique, thymol, 
naphtol, riitrite d'éthyle et acide phénique). 

C'est ce dernier  qui  a été détiriitivement adopté par  M.  Dubois, 
qui  ajoute à 1 litre de lait 5 cc. d'un liqcide obtenu e n  dissol- 
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vaut 50 g r  de  pliknol iieigeux dans 10 cc. d'alcool 1 950. Ainsi 
additionné, le lait se  conserve bien, et. au bout d'un mois et  
demi, son acidité ne varie pas.  

L'analyse des laits additionnés d c  pliénol est facile ; il suffit 
d'érriulsioriner la couche butyreuse ; pour cela, on  place le  réci- 
pient qui contient le  lait dans de l'eau à 40 degrés environ, et, 
lorsque la matière grasse est fondue, on agite et on refroidit. 

A la dose ci-dessus iridiquée, l'acide pliénique ne trouble pas 
la détermination de l'acide lactique, d u  lactose ou de la caséine 
(5 condition de  laver le précipité de caséine avec l'eau alcoo- 
lisée, pour rlissoudre le phénol emprisonné). Le dosage d u  
beurre p a r  la rnétliode Adam n'est pas davantage entravé, 
attendu que le  pliénol entrainé par  le réactif éthéro-alcoolique 
s'évapore facilement a 100 degrAs; il en est de  même pour I'ex- 
trait sec. 

Recherclie de I n  c y s t i i i o  daiis les e a i i n  coutiimi- 
nees. -- M. WOLIKIÉ (Comptes relzdus d e  1'Acadhnie des sciences 
d u  29 octobre 1900) .  - M .  Causse a proposé ( i )  de  rechercher 
la cystine dans les eaux au moyen d'un nouveau réactif, le chlo- 
romercurate ,de para-diazobenzbne-sulfonate de sodium, qui 
donnerait, avec les eaux cyslinées, une coloration orangée que  
l'acide sulfureux ne fait pas disparaître, tandis que  la coloration 
disparaît dans le cas d 'une eau non cystinée. 

M .  Molinié a fait, de son côt8, des essais qui lui ont permis 
de coristater que,  dans toutes les eaux, même l'eau dislillée, 
si elles ont une riaction acide, la coloration jaune produite par  le 
reactif de M .  Causse subsiste aprBs addition d'acide sulfureux. ' 

Or, si l'on suit le mode opératoire indiqué par M .  Causse, on  
doit ajouter 15 gouttes d'acide chlorhydrique normal à 100 cc. 
de l'eau à examiner ;  en opérant sur  des eaux de  riviére 
ou de source de la région qu'il habite, hl. Nolinié a toujours 
obtenu une liqueur acide, avec laquelle le  réactif de  M. Causse 
donnait une coloration ne  disparaissant pas par l'acide sulfureux. 

Cette action de  l'acidité amenant une perturbation dans 
l'action du réactif de  M.  Causse, M. Molinié ne  considbre pas le  
réactif en question comme caractéristique de la présence de la 
cystine. 

A - 

Procédé iiiéthodiqiie pour e f f e c t u e r  la séparation 
et I'icleutilication des a c i d e s .  - JIM. ABEGG et  W. HERZ 
(Phromaceutical Joz~rt~al ,  octobre 1900, p. 399). - Le procédh sui- 

(1 )  voir Annales de chimie analytique, 1900 p, 450. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



vant permet cle séparer et d'identifier les acides qu i  se rencon- 
trent le plus comniunknient : il comprend la reclierclie des car- 
lionales, eyauures, sulfures, sulfites, nitrites, acPtates, fluorures, 
fluosilicates, ferrocyanures, ferricyanures, sulfbcyanures, clilo- 
rures ,  tlrornures, iodures et nitrates. 
, 1" On fa i t  bouillir la substance avec IICl ou AzOZH dilués : 

Acide carboriiqiie. - Eiiervescrnce ; le gaz ilégagd lroiiblc l'eau dc 
cliaiix. 

Acidc sulfiireiix. - EiTcrvesccnct: ; odeur particuliire. 
Acide nitreux. - Vapeurs rouges ; odeur p;irt,iculiire. 
Acide suli'tiydriqiie. - Odcur: prtcipit6 de soufre; le fioz noircit lc papier 

i 1'aci:t;ttc dc plomb. 
iiciiic cysnhydriqiia. - Odeur d'amandes ûrni.rcs, mais qui  n'est pas  tou- 

jours apprixiable. 
Acide acbtiqiie. - Aprhs une  Ibiillition d e  quelques riiinutcs, odeur de 

vinaigre. 

2O On fait bouillir la substance avec de  la soude caustique ; on  
filtre et  on acidifie le tiltratum avec FICl ou  AzOqlI ; on ctiauffe 
pour  expulser l'acide carbonique, puis on  rcnd alcalin avec de 
l 'ammoniaque; on ajoute un  ex& d e  chlorure de calcium o u  
d'azotate de chaux, et on filtre; le prkcipité contient 

Aciilc fluortiydriqur h 
1'et;rt d e  fluoiure de 
c:alciuiii. ~ insi~luhle daris l';tcitie acdtiqiie 

Acide osalique à l'htat 
d 'o \ ; i l~ tc  dl: chaux. 

s o : i I h l ~ ~  

ilans 

l'acide 

ici.tiqui 

Dans le filt.ial., avec 1'11~-dro;i.rie siilSuri. à 
f r o i d ,  c i r i  ohticrit un pri,cipilI d e  siilfiirc 
i l ' a r s m i ~ .  

I h n s  le filt.rat, avec: 1'hydrogi:rii: sulfiiiC e l  
on r*liaiifidiit Icgiireiricrit, on obtient uri 
prbcipit0 di: sulf'urc tl';~r;tinic inilangb 
de soufre. 

Daiis 11: filtrat, le iiitroiiiolyhdatc dorine 
un prbcipiti.,aiiiaiqiic lc ri;actifrnagnésien. 

3" Dans le filtrat de  l'essai 2 ,  si l'on ajoute d u  clilorure ou d u  
iiilrate de baryum, on p r k i p i t e  : 

Acide chroniiqur: 1'6- \ 
Iat de chron~a tc  de j soluble d , ~ n s  tlC1. 
11;irytc. 

Acide fliioj;licii~iie à \ Si l'on reçoil l e  1luurui.e de jiliciuiri dari, ; 'cau,il  se 
l'itiit de fliiosilicite j forme uii dIpiit de  silice, et le rïsiiiii est conyti- 
dc baryte. tub par du florure d c  baryum soluble dans  IlCl. 
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4 3  Le fillrat de  l'essai 3 est rieutralisé cxacternerit par HCI o u  
A z 0 3 H  et additionné de chlorure ou de nitrate de  z inc ;  on pré- 
cipite : 

Acidc f 'erricyanl~ydriqi~e sous forrile d 'un precipité brun-jauiic. 
Arido ferrocyaiiliydriqiio - - blanc. 

go Une portion d u  filtrat de l ' e s ~ a i  4 es1 addilionnée d'un sel 
de sesquiosyde de  fer ;  on obtient une coloration rouge qui est 
due a : 

Acide siilfocyanique : la coloration ne  change pas par I'cbullition. 
Acide acctiqiie : la coloration change d e  couleur. 

G o  S'il n'existe pas de  sulfocyanuru et si les r6actifs ont é t é  
ajoutés a I'ktat de  nitrates, unessai fait su r  le filtwatum 4 avec le  
nitrate d'argent donne un  précipité qui indique la présence d u  
chlore, de l'iode oii du brome.  Un essai pris s u r  le [filtratiim 4,  
additionné de sulfure decarbone et d'une petite quantité d'eau de  
clilore, donne une coloration violette, qui  diminue d'intensité par  
un excès de  clilore : iode; brune,  qui  ne  varie pas par  un exces d e  
chlore ; bl-ome. Une autre  portion d u  même filtratum, additionnée 
de bicliromate de potasse et évaporée à sec, puis traitée par  SO'H2, 
donne l'acide cliloro-chromique reconnaissable a sa couleur. 

T o  IJne petile quantité d e  la substance primitive, traitée p a r  
l'eau, est essayée par les méthodes connues pour  la recherche 
de l'acide nitrigue. Dans une autre port ion,  on reclicrclie l'acide 
cI~Zoriq~~(:, par  évaporation et  calcination du  résidu. H. C. 

Titrnge iodombtriqne de I+au  oxygénée, des per- 
enrbonntes e t  des persulfateli alorilins. - M.  E. RCPP 
(Archiv der Pharmacie, 4900, p. 156). - Si l'on fait réagir, 
en solution acide, de l'eau oxygénée sur  del ' iodure depotassiu~n,  
on obtient la réaction suivante : 

Cette rGaction, qui est quantitative, permet donc de déterminer 
la quanti16 d'eau oxygénée sur  laquelle on opbre, d'après la quan- 
tité d'iode niis en libert6. 

Pour faire l'opération, on place, dans un vase en verre, i cc. d e  
la solution d'eau oxygénée avec 20 cc. d'eau et 5 cc. de  SOAH2 
étendu ; on ajoute à cette solution 1 gr .  d'iodure [le potassium 
en solution. Aprks un quart d 'heure ou une demi-heure, on titre 
par l'liyposiilfite de  soude l'iode mis  en liberté. 

Les percarbonates donnant, e n  solution acide, d c  l'eau oxy- 
g é n k ,  on pciit également utiliser celte m6tliode pour  titrer ces 
sels. Dans ce cas, on a les réactions suivantes : 
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Les persulfates subissent des rkactions analogues, mais  la durée  
de l'opération est plus longue que  pour  les percarbonates ; i l  
faut au  moins deux heures pour  que  la rBaction soit compléte. 

C .  F. 

Dosago du zinc par le ferrocyauiire de potassium. 
- MN. ED. PrllLLEK et  J.  HALL (Cherr~ical News,  octobre 1900, 
p. 177). - Les auteurs étudient dans cette note l'influence d e  
HCI et de divers sels qui peuvent se rencontrer lorsqu'on dose le 
zinc avec le ferrocyanure de  potassium e n  employant l ' a c i h t e  
d'urane comme indicateur. 

Les solutions employé[ s ont été les suivantes ; 
i u  Une solution contenant 1 3  gr. 20 de  ferrocyanure d e  po- 

tassium cristallisé par  litre.  
Une solutiori contenant approximativement 12 gr .  de  clilo - 

r u r e  d e  zinc par  litre et 4 0  cc. d'RCI d e  densitri 1, 2 .  
3" Une solution aqueuse saturée rl'ac,étate d'urane. 
60 cc. de la solution de  clilorure d e  zinc, contenant 2 cc. 

d'flC1, ont été placés dans u n  beclier ; le sel ou  l'acide dont on 
voulait determiner l'influence étaient ajoutés ensuite, puis une 
certaine quantité d'eau, d c  façon à obtenir  un  volume total de  
200 cc. La solution était cliauîfée à l'ébullition, puis agitée vigou- 
reusement, pendant qu'on ajoutait la liqueur de  ferrocyanure ; 
le volume était toujours amené 2 200 cc. e t  la température main- 
tenue entre 80 à 90 dcgrks. Le point final de la réaction était déter- 
niin6 par touches sur  quelques gouttes d'acétate d'urarie placées 
sur  un papier collé ou  sur  une assiette de  porcelaine. Une colora- 
tion rose brunatre tri% nette était prise cornme point final. 

Les essais ont port6 s u r  l'addition de  proportions diverses 
dJIICl, de  sulfate de magndsie, de  chlorure de calcium, de clilor- 
hydrate d'ammoniaque, de  sulfate d'alumine, d e  clilorure d e  
plomb, de nitrate hasique de  bisiriutli e t  de  chloriire d'anti- 
moine. 

Voici les conclusions de  ce travail : 
i0 HCI et le  cliloriirc de calciuni, en proportions t rop considkra- 

bles, donnent des résultats trop élevés, la rriaction finale étant 
plus lente à se produire, probablement à cause de leur  action 
dissolvante sur  l e  ferrocyanure d'uranium. 

2O Lc sulfate dc mngrikie ne modifie pas scnsiblemcnt les 
résultats, et son action peut être considérée comme négligeable. 

30 Le chlorure d'aniirioniuin, lorsqu'il n7exc&tle pas 10 gr. pour  
le  volume de  solution indiqué plus liaut, n'exerce pas non plus 
d'action sensible. 

40 La présence du sulfate d'alumiric donne des rCsultats erronés 
et peu concordants, et il est a peu près  impossible d'obt,enir une 
r6action finale trbs nette. 

6 "  Le clilorure de plomb modifie aussi les résultats, mais I'ad- 
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dition de  6 cc. d'IICI a la solution pcrinct d'obtenir des résultats 
peu prbs exacts. 
6 U  Le nitrate basique de bismuth, en petite quantité tout au 

moins, n'a pas d'influence sensible. 
7O Le clilorure d'antimoine donne des rksultats t rop  élevés. 

II. C. 

Uosnge du cobiilt clnns les iiiiiiernis de la N'ou- 
vclle-Cciléduiiie. - M. H .  blT)OI\E (The Annlyst.,octobre 1900, 
p. 279). - Ces minerais contiennent principalement des oxydes 
hydratés d e  manganhsc, de fer, d'aluniinc, de  cobalt, d e  nickel, 
avec des petites qiiaritités d e  chaux, de  magntkie, d e  zinc et de  
lithine ; on y rencontre quelqueFois aussi de  la haryte et d u  
cuivre. La proportion d e  cobalt contenue daris ces minerais peut 
atteindre 8 p .  100,  mais la moyenne en est généralenient de  
5 p. 100 ,  ct  ceux-ci sont achetés simplement suivant lcur valeur 
en cobalt . 

Pour doser le cobalt, on opère  de  la façon suivante : 
2 gr. 50 de minerai sont dissousadans IICl concentré; on éva- 

pore la solution à consistance s i rupeuse;  on reprend par  l'eau 
et or1 sépare l e  fer ct l 'alumine par  les procédés ordinaires. On 
ajoute au filtraturii provenant rie la stiparatiori de ceux-ci, 20 cc. 
d'une solution satiirPe d'acétate de soude et  10 cc. d'acide acé- 
tique, e t  on chauffe presque a l'ébullition. On fait passer alors un  
courant (l'hydrogène sulfuré, qii'on prolonge jusqu'i ce  que  la  
liqueur soit refroidie ; les sulfures métalliques qui se précipitent 
sont ceux de cobalt, d e  nickel et d e  ziric ; or1 les recueille sur  u n  
filtre ; on les lave avec d e  l'eau diargke d'liydrogkne sulfuré;  on  
les sèche, puis on les calcine. Le mélange d'oxydes obtenu est 
placé dans le vase qui a servi a faire la précipitation et qui  con- 
tient, sur  ses parois,  quelques traces de  soufre, qui n'ont pu être 
erilevkes; on traite par  IlCl avec quelquesgouttes d'SzO"1; on h a -  
pore a sec deux !'ois la solution obtenue, en additionnant lerésidu 
d'IICI, et les clilorures restant sont dissous dans 5 ou  10 cc.  
d'eau. Pour enlever quelques traces de fer qui auraient pu échap- 
per a la première précipitation, on traite cette solution par  un  
peu d'oxyde de  zinc ; on filtre, et, avec les eaux de  lavage, on 
amine  au volume d'environ 50 cc. ; on ajoute 10 à 15 cc d'une 
solution d'eau oxygbnée à 10 vol. e t  10 cc .  d'une solution d e  
soude caustique pure  à 10 p.  100.  Le cobalt s c  prkcipite sous 
forme de sesquioxyde, t 4  le riicliel a l'état de  protoxyde ; on  fait 
bouillir pendant une minute;  on laisse refroidir;  on t rai tc le  prk- 
cipite d'oxydes, daris Urie fiole bien ferniée, par  un excès d'io- 
dure de potassium et d'HG1 jusqu'à coiiiplète décomposition ; 
puis on titre l'iode mis en liberth avec une soliitioii tl'liyposulfite 
(1 X 0,&6511 = Co]. II. C. 
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Dissolutioii rwpitbc de l'oxyde de fer cmIci116 Ù R ~ I ~  

l'acide elilorliytlriquci. - JI. 11. BOIIKTR.\GI:R (Zelts. f .  
anichj. Chrmze, 1900, p .  7 7 k ) .  - L'eau régale ne dissout q u e  
lentement et parfois iricomplètement l'oxyde de  fer calciné en 
pr isence de 1"alurnine. D'après l'auteur, l'attaque est tri% rapide 
en présence d'I1CI et  d u  bioxyde de  n ianganke  e r e m p t  de  fer. 
La production de  clilore naissant a pour  eKet la dissolution très 
rapide d e  I'c,xyde de fer.  L'iode, le  brome e t  l'eau oxygénée 
agissent cornine Ie clilore. 

J .  W 

Café torréfié ndditioiiiié de  I~ornx.- $1. BERTARELIJ 
(Gio~nnlc d i  /imntrrin (17 'I'o~iun, 1 9 0 0 ,  p. 338). - Le café torrPfié 
est plongé dans une solution chaude de  borax et  abandonné 
ensuite à la dessiccation spontanée. Cette falsification permet  au  
cafti torréfié de conserver environ 10 p. !O0 d'eau. La teneur en 
cendres étant trks peu modifiëe, c'est par  le  dosage d e  l'eau et 
l'essai qualitatif des cendres que cette falsification peut ê t re  recon- 
nue. L'auteur donne, cornnie Ijniite, I. a 4. 5 p. 400 d'eau dans le 
café torrkfié normal. 

A .  D. 

Déteriiiiiiatian der centlrem de Ira cechenIlle cem- 
mareinle. - M .  G .  F .  JIERSON (f'harnzace&xzl Jour~ ln l ,  1900, 
p .  309). I-- L'a~ialyse de  3 i  échantillons de  coclienille comnier- 
eiale a donné, comme pourcentage de cendres, deschilfres variant 
d e  2,4 à 4 , 3 6 .  Dans I'inçinkration, Ics dernikres particules de 
charbon brûlent difficilement ; le m8iange de  la cochenille pul- 
vérisée avec un poids connu de silice facilite la combustion 
totale. L'auteur iodique 2 5  11. 100 de cendres corrirrie niaxirriiim. 

A .  D. 

Dosnge et sépnrridioii den ii.iétInjiniiiiiies et de  
I'riinino~iinqiie. - M .  BRESLER ( I l .  deutsche Zucker. 1900, 
nos 4 2  et 4 3 ,  pages 1593 et 1627).  - Après avoir montré  que la 
triméthylamine, qu'on rencontre dans les produits de  la distilla- 
tion sèche des vinasses et residus de  desucrage des miilasses de 
betteraves, provient de la hétaïne et  de la choline, l 'auteur indi- 
que le  iiioyen de  doser, dans ces produits d e  distillation, les 
amines mono-,di-et trimétliylées, ainsi que I'aminoniaque. 

Le mélange basique est dissous dans l'eau et distillé avec de la 
potasse ; on recueille les produits de  la distillation dans IICl 
dilué ; l a  solution clilorligdrique est kvaporée i siccité, e t ,  après  
tlessicc.ation h 1'6tuve,épuiske dans iin appareil de  Soxhlet par le 
cliloroforme pur .  Les clilorhydrates d'ammoniaque et de  mono- 
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métliylamine restent insolubles. L'extrait cliloroforinique, qui  
contient les chlorliydrates de di-et trimilliylarriirie, es1 distillé 
au bain-marie, e t  le résidu, dessbclié a l'étuve, est repris  par  I'al- 
cool, traité par  le  chlorure d e  platine et traité comme pour le  
dosage d u  potassiuni. Le chloroplatinate de dimétliylamine reste 
insoluble dans l'alcool, tandis que le sel platinique de la trimé- 
thylarnine est dissniis. On peut peser directement le  ctiloroplati- 
nate de dirnéthylamine, mais il est prkférable de ne peser que le  
platine m h l l i q u e  après  séparation de  celui-ci par le formiate d e  
sodium. 

n n  distille avec de  la potasse le  résidu de l'extraction chlorofor- 
mique ; o n  soustrait du  résultat la dimirtliylamine déja dos6e et 
on obtient la trimétliylaiiiine. 

1.e résidu irisoluble dans le  cliloroforirie, corriposk des clilorliy- 
dratcs d'ammoniaque e t  de monoinktliylaminc, est tlesskclié pour  
chasser l e  cliloroforme, dissous dans l'eau et distillé avec de la 
potasse ; on recueille les produits de la distillation dans SOiH2 
&tendu ; la solution sulfurique est neutralisée exactement par  la 
potasse, puisévaporée a siccité, et le residu est trait6 par l'alcool 
absolu chaud, puis  lavé avec ce dissolvant, jusqu'a ce que  les 
liquides de  lavage ne laissent plus d e  résidu par  6vaporation. 

La solution alcoolique, distillée avec la potasse, donne la teneur 
en monométhylamine ; le résidu insoluble, traité de la même 
manière, donne la richesse en ammoniaque. 

Or, peut aussi opérer  l'analyse indirecte pour  le dosage de' 
1'arrinir)riiaqiie et de  la rnétliylarrii~ie. Ori reprend par  l'eau le ré- 
sidu insoluble dans le cliloroforme ; o n  évapore dans une capsule 
tarée; on sèclie e t  on pkse le résidu; on dose le  clilore dans celui- 
ci, et,  au riioyen de ces deux données, on peut calculer les quan-  
tités respectives des deux chlorhytlrates. 

K .  S. 

PrAparatioii c l i i  rnri thate de putasse p o u r  le 'do- 
sage  d u  nickel. - R1.E. D. CAMPBELL (Jourii. of. amer. cli,em. 
Soc., 1900,  p .  307). - L'auteur a publié en 2895, e n  collabora- 
tion avec M .  II. Andrews, une niéthode pour le dosage du  nickel 
dans les aciers au nickel. 11 a obtenu des r6sultats satisfaisants, 
lorsque le xantliate de potasse qui servait a cette détermination 
était préparé d'une manière parfaite. La préparation de ce corps 
est la suivante : une quantité pesée de potasse caustique est trai- 
tée par l'alcool absolu (2  cc. 5 par  gr .  de potasse) dans une 
fiole fermée au moyen d'un bouchon de  li&e : on laisse digérer 
a froid, en agitnntde temps à autre, jusqu'à ce que la solulion soit 
complète. La solution alcoolique est placée dans un bain d'eau 
glacée, et on y ajoute graduellement, e n  agitant cositinuellement, 
du sulfure de carbone bien pur ,  de  façon que la proportion 
de celui-ci soit d e  I cc .  par  gramme de potasse employée. Le 
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liquide est laissé dans le  bain d'eau glacéejusqu'a ce que  la tem- 
pérature se  soit élevée graduellement à 10 degres. Le précipité 
d e  xantliate est filtré, lavé, une fois avec de  l'alcool et deux fois 
avec de  I'étlier, puis séché à 100 degrés. 

H .  C .  

. Essai de la glyeitrine: cniiiiiiereiiile. - M. H. STLiUVE 
(The Bnalgst, 1900, p. 215). - L'auteur est arrivé aux conclu- 
sions suivarites, aprks avoir fait lin grand norril)re d'essais sur  la 
glycérine : 

La glycérine la plus pure  que l'on rencontre dans le com- 
merce contient de  6,02 a 8 p. 100 d'eau ; 

2O Les glycérines commerciales ne perdcrit pas coinpli~tement 
leur eau d'liydration lorsqu'ori les dessi:clie daris le  vide; elles en 
retiennent toujours 1.54 p. !00; 

3O Laglyckrine anliydreestforternen~hygroscopique et absorbe, 
lor~qu'or i  l'expose a l'air, jusqu'à 17,L6 p. 1 0 0  (l'eau ; 

4.O Quelques traces de  glycérine sont volatilisées dans un cou- 
rant  de vapeur d'eau. 1)aris urie expkrierice, l 'auteur a e u ,  dari: 
ces conditions, une perte de  glycérine d'environ 0,379 p .  100. 

11. C. 

S é p ~ r n t i n n  des  alcnloïales et gliicoaiales tnxiqiies. 
- RI. KIPPERBERGER (Zeits. f .  nnnlyt. Cilemie, i900,  p .  290). - 
La niétliode de hl. Ripperibcrger diff+re de ce1lr:s d(: Stas-Otto et  
d e  Dragendortt', mais sa simplicitb et son exactitude permetlent 
à l'auteur d e  la reconimander pour les recherches pliarmaceuti- 
ques ou toxicolo,'q 1'1 ues. 

La solution aqueuse renfermant l'alcaloïde ne doi t  contenir que 
peu  de substances salines, rriais elle doit renfermer au moins 
i p. 100 de SOL H y p a s  d'HLlj ; ces conditions sont indispensa- 
bles pour que  les alcaloïdes passent dans les véliicules d'une 
façon rbgulihre. 

Si la solution renferme une grande quantité d e  sels, on les 
sépare en l'kvaporant à siccits ; on fait ensuite digérer le résidu 
dans l'alcool acidulé ; la solution alcoolique est évaporée à son 
tour  et on reprend le  résidu par l'eau. 

La solution aqueuse est acidifiée e t  cliauffke Ikgèrement à 
30 degrés; onlaisse refroidir, e t  l'on agite deuxfois avec d e  I'étlier 
d e  pétrole; pour cliasser les dernieres traces d'étlier de  pétrole, 
qui  troubleraient la suite des opérations, on chauffe la liqueur 
au  bain-marie. La solution d'éther de  pktrole renferme éventuel- 
lement : moti6ws ~ ~ U S S P . F ~  traces de vimtroi.rlint! e t  d e  jervine, Onses 
xrrnthiques e n  petites quantités. 

La liqueur acide est agitée avec d u  chloroforme, qui  sépare 
les substances suivantes : coici~icine, digitaline, picrotozine, c m -  
tharidzne, papacbrine, aconitiw, ~zczrcotime, jemine, spcrmine, çafiiue, 
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en outre de petites quantiths de rl~lphinine,  butcine, i n d i n e  et titi- 
bnine et des traces de  iza&irle, strgcl~nine, cérnliine et cocaine. 

La liqueur acide est alors recueillie dans l'entonnoir k sépara- 
tion et  alcalinis6c. i l'aide de la lessive de  soude ou  de potasse ; 
l'alcalinité doit être faible, mais néanmoins apprckiable ; on 
extrait a nouveau par  le  cliloroforrne, qui sbpare : spnrthne,  
conicine, nicotine. ntmpiize, codr;ine, pellet irrinr (PU nicine), i nd i t î e .  
bri~cine, s t rychniw,  v é r n t r i ~ t ~ ,  delpl~i)tine, p i loc~l lp iw,  ~ ~ ~ ~ o n z o r p l ~ i ) z e ,  
hyoscgnnzine, d~if iwit ie,  scopolarni~le, et  les traces encore existantes 
de  nurcoliiie, pripncir,ztta, ncvliiliize e t  cafihne précéde~nment  skpa- 
rées. 

La liqueur alcaline est alors additionnée d'une solution concen- 
trée de  bicnl-hmutc alccilzn, qui transforme l'alcali l ibre p n  carbo- 
nate neutre ou e n  sesquicarbonate ; on ajoute alors, a 100 cc. de 
liqueur (si le volume e n  est plus grand, on l ' h~apore) ,  35 g r .  de 
chlorure de sodium, et l 'un agite avec du chloroforme additionné 
de 10 p. 100 d'alcool en volume. Cornine ce véhicule composé 
peut dissoudre des traces d e  clilorure de sotliuiri. il est indispen- 
sable, dans le cas d'un isolement quanlitatif de l'alcaloïde, d'éva- 
porer et de  reprendre le résidu par l'alcool absolu ; l'addition d u  
chlorure de sodium a pour but d'empêcher la dissociation d u  
véliicule composé sous l'influence de l'eau. 

Dans le  chloroforme alcoolique, passerit : rnorpl~iize, narce'im et 
s t~ophmtir ie .  

La morphine et  la narcéirie sont séparkes de  la stropliantine, 
qui  est un glucoside, par  la solution d'iodure de potassium 
ioduré ; les deux alcaloïdes forment des periodures insolubles 
dans  l'eau, tandis que  la strophantine reste e n  solution. 

L'isolement quantitatif des  différents poisons peut ê tre  obtenu 
par Svaporation des liqueurs en présence du sable et Bpuisernent 
d u  résidu pulvdrnlent par  I'alcool absolu. 

L'identification de  chaque alcaloïde, dans les dilyhrents grou- 
pes séparés par  cette rriétliode, se fait ensuite au  moyen des 
réactions connues. - C. F. 

R e c h e r c h e  tor icn lngique  d e s  p r i u c i p e s  actifs do 
ia digitale. - M .  Il. VITAL1 (Rollettzno chivzico furmuceulico, 
1900 ,  p .  597) .  - 11 est démontré  par  de  récentes observations 
que la digitale, conservée à l'abri de l'humidité, ne perd rien de 
ses principes actifs, même au bout de trois ans. 

La digitoxine, principe vénéricux, existe e n  aussi grande quan- 
tité dans la digitale cultivée que dans la digitale sauvage (Van 
Itallie). 

La digitale renferme quatre glucosides : dz,qilo.~ine, digitonine, 
di,qitnline, diyi/nlt'iiie (Sclimiedeberg). La digitoxine, traitée par 
les acides en solution alcoolique, se dédouble en d i g i t o x i ~ é n i w  
et en un sucre spécial, le dzgitose (Kiliani) : 
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Dans les mêmes conditions, la digitaline donne d e  la d i g i t r r l i ~ ~ i .  
nine, du dr.xtrose et un sucre particulier,  le  dr!jittrlose. 

CP"li6 0 1 2  + HP 0 = Cl6 H22 0 2  + CG H l 2  OC 
digitaline digitaligénine 

+ C7 H i 4  Oki 
dextrosc digitalosc 

Enfin, la digitonine donne de  la di~ i ioyé i i i l l e ,  du  dextrose et  du 
galactose. 

La digitoxine, dissoute dans 2 à 3cc.  d 'une solution A 1/500 de 
chlorure ferrique dans l'acide acétique glacial, donne, p a r  l'acide 
sulfurique concentré, a la zone de cuntact, une coloration rouge 
b r u n  intense, passant au  bleu d'azur. 

La diçitonine donne, p a r  ce meme rCactiP, une zhne rouge feu ;  
la digitaline une zdne rose. 

La digitaline donne, avec l'acide sulfurique concentré, une 
coloration rouge brun ,  qu'une trace de  b romure  fait passer au 
rouge cerise (Keller). Kiliarii emploie une solution obtenue avec 
100 cc. de SO'+H2 et 1 cc. d'une eolution de  sulfate ferr ique il 
O p. 1 0 0 .  

La digitaline donne unecoloration jaune d'or,  passant a u  rouge, 
puis  au  rouge violet. 

La digitoxine se colore en rouge-brun sale, puis noir ,  avec 
fluorescence. 

La digitoriirie rie doririe pas de rriactions. 
Vitali indique longuenient la méthode d'extraction des prin- 

cipes actifs e t  conclut en disant que c'est surtout la digitoxine 
dont on peut démontrer la presence dans un  cas d'einpoisonne- 
ment  par  la digitale. A .  D. 

Réacliuii cnrnctéristiqiie de I'npiol. - 11. JOEISSEN 
(Jour)zal  de phnrrntrcie de Liè!p d'octobre 1 9 0 0 ) .  - On trouve 
dans le commerce des apiols pr6senlant des caractères diffkrenls, 
sans qu'on soit, pour cela, autorisé à considérer les uns ou  les 
autres comme n'étant pas des produits authentiques; les  diffé. 
rences qu'ils présentent tiennent vraisemùlablernent à c e  qu'ils 
ont été obtenus par des procédés d i f f h m t s .  

Quant aux caractbres iridiqu6s par  la P h a r m a c o p k  belge, ils 
sont insuffisants pour  identifier un apiol. 

hl. Jorissen a trouvé une réaction qui  s'applique i tous les 
apiols qu'il a pu se procurer. 

11 prend 2 ou 3 gouttes d'apiol, qu'il dissout dans 5 cc. 
environ d'alcool ; il ajoute de l'eau d e  chlore, jusqu'à c e  que le 
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liquide ST t rouble,  puis quelques gouttes d 'ammoniaque;  le 
niélange prend alors urie coloration rouge-brique fugace. 

Cette coloration, trbs intense avec les procluits purs ,  est plus 
faible avec les prorluits Palsifius ; elle est nulle avec les essences 
dites abortives. 

Nouvelle iiiétliirtlat pour l e  darage ifs la matière 
grasse du Init. - M. B O N S E X A  (Cl~ern .  % p l : / . ,  1899, p. ski). 
- Les m6tlio:les ordinaires de Soxlilet e t  d e  Gerber, pour  le do- 
sage de la matière grasse du  lait ,  nécessitent, d 'une part,  des ap-  
pareils fort coûteux et demandent, d'autre part ,  beaucoup dc 
tenips. 

L'auteur a trouvé une nouvelle rnStliode, qui consiste i mettre 
la matière grasse en liberté au  moyen d'une lessive de  potasse, 
à la repreritlre par I'étlier, puis à séparer l 'éther par  la niéthode 
recoinmanclbe par  Kusting pour  le  dosage des alcaloïdes, en se  
servant de la gomme adragante. 

A l'aide d'une pipette, on introduit,  dans un petit flacon de 
100 cc.,  10 cc. d e  lait, ~ i u i s  1 cc. de lessive de potasse (20 g r .  
potasse caustique (1311s 100 CC.)  ; on agite et  a n  ajoute 23 cc. 
d'éther ; on agite fortement pendant cinq minutes ; puis on met 
le verre à refroidir dans l'eau froide et on ajoute 2 gr. de  gomme 
adragante ; celle-ci absoiabe l'eau et se  rassemble, tandis que  
l'éther reste clair et peut ètre décanté ; A l'aide d'une pipette, on  
en préléve 10 cc.,  qu'on met dans une petite capsule tarke ; on 
évapore I'étlier e t  on sèche jusqu'à poids constant ; la quantité 
de graisse obtenucest celleque contiennent 5 cc.  d e  la i t ;  lateneur 
pour 100 est obtenue en multiplant par  25 et en divisant par le 
poids spkcifique. Les rdsultats ont kt6 lesmêmes que ceux obtenus 
par la métliode Gerber .  C. F. 

Doaiige de  l'essence de  riitrutarde dniig les grai- 
ries d e  iniriitarde, ~ ~ P I I *  l e  pnpier siunpiae et dans 
l'hiiile de iiiniitiirrle. - M. Ç .  DIETERlCH (Gzol.liale di 
fwmncza di Srteste, 1900, p. 293). - Le procédC, qui donne les 
meilleurs résultats est le suivant: t r i turer ,  dans un  mortier,  
5 gr.  de  graines et les introduire avec 100 cc. d'eau dans un bal- 
lon de 200 cc. bien bouché. Après un contact d e  2 heures, la 
température de  20 a 23 degrés, ajouter 10 gr. d'alcool et distiller, 
en recueillant le produit de la distillation dans un petit matras 
centenant 30 cc. d'ammoniaque ; c e  r k i p i e n t  doit être mis en 
communication avec un flacon contenant de  l'ammoniaque pour 
retenir les quelques vapeurs qui auraient écliappé à la condcn- 
sation. 

On lave à l 'eau le  tube du  réfrigérant; on mélange l'cau de  
lavage au contenu des récipients; on  chauffe légèrement, en ajou- 
tant un excès de solution d'azotate d'argent ; on chauffe au bain- 
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marie,  pour  rassembler le sulfure d'argent; on  lave le  précipité ; 
nri skclie et on  calcine dans uri creuset de por celairie. Le poids 
d'argent obtenu, multiplié p a r  0,4938, donne la quantité d'essence 
contenue dans la substance employée. Le coefficient est calculé 
sur  une teneur de 30 pour 100 de soufre dans l'essence d e  mou- 
tarde. 

Le papier siriapisb, est arialys& de  la iriérrie facon, en rlclarit la 
couche de moutarde, la pulvérisant et continuant comme ci- 
dessus. 

Quant à I'liuile de nioutarde, il suffit de traiter la prise d'essai 
par  l'alcool et le nitrate d'argent.  

Cette méthode dorine de rileilleurs résultats q u e  celle de 
Grutzner ou d e  Gadamer. 

Grutzner dose l'acide su!furique provenant de  l'oxydation d e  
l'essence, ce qui donne des résultats trop faibles. Gadamer ophre 
comme Dieterich, mais il reçoit le produit de  la distillation dans 
une soliition titrée d'azotate d'argent e t  dose par  différence. 

Les semences de moutarde renferment environ 0.70 p. 100 
d'essence. On doit y doser encorc l'huile fixe par  lavage à l 'éther 
de  pétrole. A .  D. 

Recherche de In vaiiilline d a n s  l e  vinaigre d e  
viii. - NI. 4. STOCKY (The Analyst,  1900, p. 233.) - L'auteur 
ayant eu à examiner un vinaigre d e  vin dans lequel il soupçon- 
naitla présence de  la vanilline, recommande le procédé suivant,  
qui lui a permis de  retrouver c e  composé : 

Une certaine quantité du vinaigre a 6th évaporée avec d u  car- 
bonate de  chaux, et le  résidu de  l'évaporation a été traité par  
l'étlier ; ce dissolvant a été évaporé au bain-marie. Le résidu 
obtenu a été ensuite recristallisé dans l'alcool et identifié p a r  les  
essais suivants : 

i0 Production d'un miroir métallique avec une solution de 
nitrate d'argent ammoniacal ; 

2' Production de phloroglucine-vanilline par l 'addition de  plilo- 
roglucine 1 l a  solution chlorliydrique du  rMsidu cristallisé. 

H. C. 

Moilificntiou m u  procédé de Rittliaiineu pour l e  
doange, rlc I'albuiiiiiie. - RI. F. BARRSTEIN ( D i e  Lnndtuirts. 
Ve~.szlc/~s-Stlctionen 1900, t .  IJY, f .  V e t  VI,  p. 3 2 7 ) .  -Ilans le pro- 
cédé de  Ritthausen, on mt:larige la solution a analyser avec une 
quantité connue d'une solution desulfate de  cuivre et  on neutralise 
ensuite exactement avec une lessive de  soude; cette neutralisation 
est souvent difficile, quand on a affaire à des liquides très colorés. 
Barnsteiri prépare deux solutions titrées. l'une de  sulfate de  cui- 
vre, contenant 60 gr. de  sel cristallisé par litre,  l 'autre de  soude 
caustique a 12,s p. 1000. Lorsqu'on mélange ces deux solutioris a 
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volunies égaux, le liquide clair, séparé d u  précipité d'oxyde d e  
cuivre, contient encore une trace de  sel de cuivre. i a 2 gr.  d u  
produit a essayer sont portés à l'ébullition avec 50 cc. d'eau, addi- 
tionnes de 25 cc. de la solution cuivrique, puis d e  2 3  d e  la lessive 
caustique; on laisse déposer ; on décarite sur  u n  filtre et on lave 
$I I'eau chaude, jusqu'à complAte élimination du cuivre.  O n  dose 
l'azote dans le précipit; d'après la méthode de Kjeldalil. Le préci- 
pite obtenu par le mélange des quantités d c  solutions indiquées 
contient O gr. 38 de Cu (OH)= .  Ce systkme de  précipitation des 
alburninoïdes est plus s û r  que  le procédb original de Stutzer, car  
la réaction a lieu entre  dt s corps dissous, au lieu d'avoir lieu 
entre une solution e t  un précipité. Blême avec le procédé de  
M. Barnstein, les peptones ne sont pas complbtenient précipitées. 

E. S. 

Safran falsifié par 1s tartrate borieo-potassique. 
- BI. DAELS ( Jour~ lu l  de yl~nnnncie d'A rwrs d e  novembre 1900). 
- 31 Daels a e u  l'occasion d'examiner un safran falsifié a u  moyen 
du tartratr borico-potassique ; c e  safran présentait tousles carac- 
tèresphysiques et organoleptiques d'un produit de bonne qualité ; 
irnrnergk dans I'eau tiède. les filaments se  gonflaient lentement, 
coloraient I'eau e t  ne  donnaient lieu à aucun dépôt;  la liqueur 
avait une réaction acide e t  produisait, dans l'eau de chaux, u n  
précipitk que qiielqiies gouttes d'acide acktiqiie dilué faisaient 
disparaitre. 

Par la dessiccation B 1'8tuve h 100 degrés, le safran en ques-  
tion perdait 13 p.  100 d 'humidi té;  lescendres totales atteignaient 
le chiffre d e  26 p. 100, alors que le  cliiffrc normal est de  4 à 
7 p .  100 ; ces cendres étaient grisitres, fusibles, alcalines, e t  
faisaient effervescence avec les acides. 

Les cendres insolubles dans I'eau Btaient de  0,75 p. i O O  (chiffre 
normal).  

L'analyse chiiniquc a démontré l'absence de  la baryte et la prz- 
sence d 'une forte proportion de  potasse e t  d'acide borique. 

Ce safran avait été vraisembablemeut imbibé par une solution 
aqueuse concentrée d e  tartrate borico-potassiqne e t  séclié a 
basse température. D'ailleurs, M .  k e l s  a préparé un  safran 
sernblahle A celui qu'il  avait rencontré en arrosant du  safran 
avec une solution-de tartrate borico-potassique ; le produit 
qu'il a ainsi obtenu contenait 14. p.  100 de  sel étranger et  res- 
semblait au  safran falsifié. 

Doonge tlc l'acide oxnliqiic dans 1'uritie.- 11 E. SAL- 
KOWSKI ( Z h  A n ~ l y s t ,  1900, p. 238). - L'auteur emploie le pro- 
cédé suivant pour la recherche d e  l'acide oxaliquc dans l 'urine : 
60 cc. d'urine, non filtrée, sont concentrés au tiers d e  leur  vo- 
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lume, puis refroidis, acidifiés par  ? O  cc. d'IICI di! densité l , l 2  et  
agités trois fois avec 200  c c .  d'un mélange de  9 ou 10 volumes 
d'étlicr pour 1 volume d'alcool. Les liquides d'extraction sont 
r h n i s ,  filtrés sur  un filtre en papier bien sec, puis distillés. Le 
résidu est traité par 10 à 4 5  cc. d'eau ; puis la solution est 
chauffée au bain-marie dans une capsule, jusqu'à ce qu'elle de-  
vienne limpide el qu'il se dépose une matiére résinoïde. On filtre, 
et la partie insoluble est lavke une o u  rleiix fois avec une petite 
quantité d'eau ; le filtratum est rendu trbs Ikgèrement alcalin 
avec del 'ammoniaque;  on y ajoule alors 4 à 2 cc. d'une solution 
à 10 p. 100 d e  clilorure d c  calcium, puis, finalement, un exces 
d'acide aed ique .  Après un repùs d'environ vingt-quati'e heures ,  
le  précipite': d'oxalate d e  chaux est recueilli s u r  un filtre ; on le 
l ave ;  on le sèche et on le  calcine ; de  la chaux obtenue, on 
détermine la proportion d'acide oxaliqüe. 

Lorsqu'on évapore l 'urine !rop longteml~s,  l'acide oxalique se 
transforme e n  un  composé qui n'est plus capable d'être enlevé 
p a r  le  mélange étliéro-alcoolique, mais la présence d'IIC1 trans- 
forme ce composé, qui est de l 'acide oxalurique, en acide oxali- 
que  ; si ceperitiarit celui-ci existait tlaris I'uririe ; endant l'évapo- 
ration de celle c i  en présence d'RC1. il serait transformé en acide 
oxalique et dos4 comme tel. 

H .  C. 

Esscii de I n  cire du Japon. - M M .  GElTEL et V.4N DER 
VANT (The An,d,~lsl, 1900, p. 21k.). - Les auteurs  ont trouvé 
d'assezgranties variations dans les constantes Iiaùituelles de la cire 
du  Japon sur  quatre écharitillons qu'ils ont examinth. L'acidité 
variait entre  2 i .  7 et 3 2 . 6  ; l'indice de  saporiification était com- 
pris  entre 217.5  et  237.5 ; l'indice d'iode variait de  8.3 à 8.8,ct la 
proportion (le siilMance non saponifiable s'rilevai; à 1.1.8 et i.63 
p. 100. 1)ans deux échantillons, ils ont trouve 90.63 et 90.66 
p .  100 d'acides gras insolubles, I . 6 6  et 5.96 p .  100 d'acides gras 
solubles. 

Les acides gras soiiiblcs avaient la consistance de I'axonge ; leur  
acidité ktait de 3 4 5  2 ;  leur poids molrliculaire 6tait 262. D'aprPs 
les auteurs, ils sont constitués par  des mélangcs provenant de  
l'action des agents oxydants employés au blancliimcnt de la c ire .  

Les acides gras insolubles avaient comme acidité de  212.2 a 
213.7: et, comme indice d'iode, 10.6. P a r  précipitations fraction- 
nees ail rnoycri de I'achtate de magnksie, les auteurs ont pli 
séparer de l'acide palmitique, de  l'acide oléiquc et une matiére 
grasse acide d'un point de fusion Cgal à 11 7 degrés, à laquelle ils 
ont donnB le nom d'acide japanique. 

Cet acide, purifié par cristallisation dans l'alcool et le chloro- 
forme, fondait entre 117 degrés 7 et l t ï  clegr6s 9 .  Il  est saturé et 
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ne contient a u c u n  g r o u p e  l iyrlroxyle.  11 peut  ê t r e  cliaufl'4 sans  
per te  d e  po ids  e n t r e  il5 e t  1 2 0  deg rés .  Son équivalent  molécu-  
laire, dé t e rminé  p a r  t i t ra t ion ,  es t  égal h 186.2  e t ,  p a r  l a  mé thode  
des  points  d 'ébull i t ion,  il est d e  365. Les au t eu r s  concluent  q u e  
cet ac ide  g ra s  a p p a r t i e n t  a u  g r o u p e  d e  l 'acide succinique  e t  a 
pour  fo rmule  CmH~LO(COOH)2. 

En purifiant la c i r e  d u  Japon  p a r  cristall isation dans  l a  benzine  
chaude,  i ls  o n t  ob tenu  u n e  subs tance  don t  l e  point  d e  fus ion é ta i t  
compr i s  e n t r e  43  e t  43: degrés  et dont  l ' indice d 'éthérification 
était  d e  252.6. Coinnie un glycér ide  q u i  contient u n e  molécu le  
d'acide j apan ique  e t  u n e  n io lécule  d 'ac ide  pa lmi t ique  a u n  ind ice  
d'éthérification Pgal A 253.&,  les  a u t e u r s  pensent  qu'il e s t  trPs 
p robab le  que l 'acide con tenu  d a n s  l a  c i r e  d u  Japon  s'y trouve à 
l'état d e  g lycér ide  complexe .  H. C. 

B I B L I O G R A P H I E  
Miertrlies et distillerie, par I,I:CIF.N I ~ - Y .  - 1 vol. de 323 

pages, de la I$ibliothèque technologique (Carré et Saud ,  kriiteurs, 3, 
rue Kacine, Paris). - Ce volume est divisé en deux parties : dans la prc- 
mièrc, l'auteur fait une étude syslénintique dcs divers micro-orgnriisrnes 
qui jouent un rôle dans les fermentations pouviint intéresser la distillerie. 
La seconde partie est relative aux applications de la iriicrohiologie à la 
disLillerie. 

Dans l a  premihre partie, c'est naturellement l'étude des lcvures qui 
occupe la place la plus importante. L'auteur étudie sucr,essivement la 
reproduction de la levure, sa respiration, son alimentation, l'action de la 
clialeiir et de l'électricité, les produits de la fermentation, la vitesse de la 
fermentation, le pouvoir ferment de la levure. II décrit erisuilc les prin- 
cipales espkces de levures. 

A côté des levures, BI. Levy a étudie les moisissures et les haclbries qui 
sont susccptihles d'intéresser le distillateur. 

De nombreuses fjgures perrnettentde se rendre compte de la forme qu'af- 
fectcrib ces divers organismes. 

Diins la seconde partie, l'auteur passe aux applications de la microhio. 
logie à 1a.distillerie et il montre successivement l'inter\-enlion des moisis- 
sures, des levures et des bactéries. 

Les moisissures, nuisil~les quand elles se dévcloppcnt d'une maiiiire 
parasitaire, peuvent rcccvoir rlcs applicatioris ; elles agissent sur l'amidon 
par les diastases qu'ellcs secr.ktcril et elles peu\crit produire des ferrrien- 
tatioris. On cnnnait I'applicalion de l'arnyloinyces faite par 1IJI. noidin et 
Colette à la distillerie. 

Le chapitre relatif aux levures est ni.ci?ssairemcnt le plus irnporlant. 
JI. Lkvy indique les caractércs des levures, la préparation des levures 
pures, la manière d'effectuer les levains. Toutes les parties de la fermeri- 
talion soril traili'es d'une mariiére trés compléte. 

Cet ouvrage, dans lequel RI.  J ivy  a fait preuve d'une grande coinpé- 
tence, sera très bien accueilli de tous ceuxqui s'occupen: des questions de 
distillerie. 
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Les huiles e s s e n t i e l l e s ,  ~ ~ ~ L I O T A R D .  - 1 vol. de94 pages (Ma- 
loine, éditeur, 23, rue de 1'Ecole de hIétlecirie); prix : 2 fr .  - En écrivant 
ce petil volume, M. Liotard a eu pour but de donner uri guide pratique aux 
parfumeurs, droguistes, pharniaciens, qui venlent se rendre compte dt: la 
valeur des essences. qu'ils achètent ou qu'ils emploient. 11 indique les 
caractères auxquels on peut reconnaitre la nature des essences et  les reiac- 
tions colorées qui permettent dc  déceler les falsifications dont elles sont 
l'objet. 

Ce travail, rédigé d'une maniére claire et concise, rendra certainement 
des services. 

Traite d ' r u a l g s e  chimique q u a l i t n t i v e ,  par le Dr BIAIS. 
- I vol. de  174 pages (Société d'éditions scientifiques 4, rue Antoine 
Dubois, Paris!; prix : 3 fr. - Ce traité d'analyse qualitative est inter- 
médiaircentre les petits précis d'analyse. qui ne traiterit souvent que le cas 
dc solutions salines sirnples, et Ica gros traités trop complexes, employant 
des procedes trop longs pour permettre ë létudiant de faire une bonne 
analyse d'un rn6lange comprenant, en général, deux hases et deux acides, 
en 2 heures 112 3 tieures au plus, temps dont il dispose, soit polir une 
séance de travaux pratiques, soit pour un examen. 

Ce livre, écrit pour donner aux étudiants des procedés simples et rapi- 
des, répond bien à son but : il conduit l'étudiant par la main au milieu 
des difficultés de l'analyse qualitative et lui facilite cette étude délicate. 

A n a l y s e  des gaz, par M.E. Pozzi-Esco~, 1 vol. de 200 pages de 
I'EncyclopédieLéauté (Gautliier Villars et Jlasson, éditeurs) ;prix 2 fr. 50. 
L'ouvrage que vient de publier M. Pozzi-Escot es1 essentiellement pratique; 
il traite siiccessi\-ernent, dans les differents chapitres : dcs prises d'essai, 
prélevernent des écliantillons suivant les conditions de milieu, transport 
et conservation des gaz (Cliap. 1) ; appareils, niesures et manipulations 
(Chap. 11) ; les réactifs en usüge (Chap. III) ; monographie des diffërents 
corps gazcux (Chap. IV) ; recherche qualitative de la nature d'un gaz 
(Çhap .  V) ; analyse qualitative et quantitative des mélanges gazeux 
(Chap. VI) ; appareils sp6ciaux (Chap. V11). L'ouvrage se termine par 
un  court chapitre sur la détermination du pouvoir calorifique des gaz. 

Ce livre est fort bien fait et ne peut qu'étre recommandéaux praticiens 
et h tous ceux qui, de  présou de  loin, s'iritéressenth laehiinie an;ilglique. 

Tableaux synoptiques pour I'analyse du l a i t ,  du 
beurre e t  dufromage, par P.  GOUPIL, pharmacien de  I r a  classe: 
1 vol. in46  carré de 80 pages, avec tigures, cartonné. (J.-B. RaiIlière, 
éditeur, 19, rue Hautcfcuille). Prix : 1 fr. 50. 

AprCs les Tableaux synoptiques pour I 'anulyse des urines de M .  
Drevet, les Tableaux synoptiques p o u r  I'analyse des engrais et les 
Tubleaux synoptiques pour Z'analyse des v ins ,  viennent de paraitre 
les Tableaux synoptiques p o u r  l'analyse du  lai t ,  d u  beurre et du 
fromage de DI.  Goupil. Voici un  aperçu des matiéres traitées dans ce 
dernier volume: 
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Lait : GériéralitEs. Dosages ct  recherches. Eléments normaux et  carac. 
teres 2 déterminer. Caractères organoicptiques. Densité. C r h e .  Extrait 
sec à 100 degrés. Cendres. Beurre. Caséine. Lactose. 

Falsifications et  a l t h t i o r i s .  Mouillage. Acide borique. Borax. Acide 
salicylique. nicarhonate de soude.  Dextrine. Amidon. Examen micros- 
copique. Lait normal et altérations. IChifications. 

Beuwe : Caractères normaux 2 déterriiirier. Humidité. Matiéres inso- 
lubles dans l'kther. Cendres. Slntièim grasses. Eléments anormaux et  
falsifications. Matières grasses et  étrangères. Clilorure d e  sodium. Acide 
borique. Borax. Acide salicylique. Bicarbonate d e  soude. Matières colo- 
rantes. 

Fromage : Caractères normaux 2 dkterminer. Humidité. Cendres. 
Chlorure de sodium. 3latiére grasse. Acidité. Falsifications. 

Qnniiaire d u  Ibiiretiii des  lnngitiitlen pour 1.301 
(Gautliier-Villars, éditeur, 55, quai dos Grands  Auçuslins). Pr ix : 
1 fr. 50. - Ce petit volume compact contient, comme toujours, u n e  foule 
de renseignements. Parmi Ics notices dc cette nrinée, signalons tout spé- 
cialement celle d e  M .  A .  Cornu sur  le t ransport  électrique (le l a  force;  
celle d e  M. H. Poincaré s u r l e  projet de revisiori d e  l 'arc d u  méridien de 
Quito, et, enfin, l a  notice liistoriquc sur  l'établissement du système rnétri- 
que, par AI. Bassot. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Décret relntif ii In norninritiori 'des chimistes d e s  
tluiiaiies e t  .des conlril~iit inns indirectes. - Nous 
publions le tlecret suivant, relatif 2 la nominatiori des cliimistes altacliés 
au Laboratoire des douanes et des contributions iedii,ectes: 

Le Président d e  la République française, 
Vii le décret d u  16 juillet 1897, qui  a réuni en un seul servicclesLaho- 

ratoires des douarics et des coritributioris indirecles ; 
Sur  le rapport  du Ministre des finances, 

Ilécrète : 
Art. l e r .  - L'article 3 d u  décret du 16 juillet 1897 est modifié ainsi 

qu'il suit : 
Le chef' du service des Laboratoires est nommé p a r  décret du Président 

de l a  République, su r  la proposition du Ministre des tiriances. 
Les chimistes en clief, chimistes et chimistes stagiaires sont nommés 

par arrétés ministériels, sn r  la proposition du clief d u  service desLahora- 
toires. 

Sont nornrnés par  le chef du service des Laboratoires, sous le contrdle 
du Ninistre des finances, les titulaires des emplois inférieurs 2 ceux  
ci-dessus désignés. 

Art. 2 .  - Le niiriistre des finances est chargé d e  l'exécution d u  pr8- 
sent dticret. 

Fai t  Paris, l e  7 décembre 1900. 
EXILE LOUBET. 
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L i s t e  deri I ~ r e v e t s  d'inveiitioai cehitifs Ù la cliiuiie 
deniaiiclés eii France du 28 juillet au 24 aoiît 
19uo (1). 

302.628. - 31 jiiillet ,l!iOO. - Brochet et Rançon. - ProcCd6 élec- 
trolytique d e  fabrication de la  baiyie  hydratée. 

301.650. - 31 juillet 1900. - Alder. - Procedé d e  préparat ion des 
cyanures alcalins. 

302.838. - 7 aoû t  1900. - Howatson. - Dispositif pour la produc- 
tion industrielle du peroxyde d e  clilore. 

303.046. - l 4  aoùt 1900. - Hall. - Procédé pour obtenir l'aluinine 
pure de l a  bauxite. 

303.250,  - 24 aoîlt 1900. - Fell. - Perfectionnenients dans  l a  fabri- 
cation d e  l'oxyde de plornb. 

(1) Coininunication d e  MAI. hlarillier e t  Rohelct, Office intcrnatiorial pour 
l'obtention des brevets d'invention en France e t  a l'étranger, 12, boulevard 
Bonne-Houvelle, Paris. 

Distiiictioiis Iiuiiorifiqiios. - Xaus sonimes heiireiiu d'atlrcs- 
se r  nos fëlicitations h JIM. Lindet, prof'esseur à l 'Institut national agrono- 
mique d e  Paris, e t  Carnot (Adolphe), directeur d e  I'Ecole des mines, qui 
viennent d'étie promus au grade de Commantlez~r du .UC7.ite agricole; 
ainsi qu'a Jl?rI. Kay de Mb~ences ,  chimiste-coriseil, a Paris, e t  J;i\-et, clii- 
rniste au laboratoire central [lu Jliiiisti.re des finances, à Paris ,  meinbrcs du 
Syndicat central des c l i imis t~s  et essayeurs d e  France, qui viennent d'etre 
nomiiiks Çhevulie~~s du 1lIe15te agricole. 

Dans lc  numéro de décembre, page 641, 2"tiara;i-aplie, 30 ligne, l i re  
O gr. 1 de  stryclinirie au lieu de 0 gr .  81. 

D E M A N D E S  ET OFFRES D ' E M P L O I S .  

S o u s  informons nos lecteurs qu'en qualité de secrétaire gbnéral du Syn- 
dicat des cliiinistes, nous nous cliargeoris, lorsque les deriiarides et  les 
offres le permettent, de procurer des c,liiniistes aux indiislriels qui en ont 
besoin e t  des places aux chimistes qui sont à la recherclie d 'un  emploi. 
Les insertions que  nous faisons dans  les Annales sont absolument çra- 
tuites. S'adrecser h JI. Crinon, 49, rue  Turenne, Paris 30. 

CHIMISTE 27 ans, diplbmo, parlant plusieurs lsngues, actuellement 
chcf d e  fabrication e t  d u  personnel dans une  risine dcs 

environs dc Paris (300 ouvriers), chcrclie crnploi silnilairc ou autre  prbsen- 
tarit de l'avenir. S'associerait dans afraii'e sérieuse. - S'adresser à hi. Fer- 
dinand Jean, chimiste, l 7 ,  Faubourg Saint-Denis, I'aris. 

Le G h n t  : C. CRIKON. 

t ~ v ~ : . .  - imprimerie parisienne L. BARNÉOUD & ci0 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Heclierehe dc I'itciclc ciiiiiciiiiiquc cu présemice 
do N'acide I~enrnïqiie 

par hl. A .  JOIIISSES. 

Ebeliiien ( I j ,  dans le cours  de  sas reclierclies sur les com- 
posés de l 'uranium, remarqua que,  s i  l'on expose a la lumière 
une solution d'oxalate d 'uranium, le liquide se trouble peu à 
peu et abandonne, aprbs un certain teiiips, un précipité brun 
violacé. 

Niepce de  St-Victor et Lucien Corvisart ( 2 )  signalbrent ensuite, 
dans le même o r d r e  d'idées, l'un des pli6nomènes les plus  inté- 
ressants de la photochimie. Ayant exposé a l'action de la lumière 
un mélange d'une solution aqueuse d'acide oxalique à 4 p. 100 
avec une solution de  nitrate d 'uranium, ces savants observèrent 
que, pour  ainsi dire  instnntan8ment, la dkomposi t ion de l'acide 
oxalique commence et s'accompagne d'un dégagement de  gaz, 
parmi lesquels se t rouve l'acide carbonique. 

11 importe de noter que, d'aprhs ces auteurs, l'interveiition (le, 
la lumière est nécessaire pour que  la décomposition s'effectue, 
car, a l'obscurité, iiiênie sous l'influence d'une élévation d e  tem- 
pérature, le  dkgagement de  gaz ne se produit pas. 

La réaction se  manifeste, au contraire, quand on expose le 
mélange a l'action de  la lumière à zCro degré, e t  le  nitrate d'ura- 
nium peut ê t re  remplacé par  l'oxyde. 

W. Seekamp (3) reprit  l'étude d e c e  pliénomène et ,  depuis lors,, 
diverses oùservations concernant l'action sirnultanBe des sels, 
d'uranium et d e  la lumière solaire s u r  les produits organiques 
ont été publiées. 

Parmi les composés organiques sensibles à l 'action de la, 
lumière solaire, en prcsence des sels d'uranium, il faut citer spé- 
cialement l'acide cinnamique. 

Comme on le sait, cet acide accoiiipagne l'acide benzoïquedans 
certaines sortes de benjoin, et il se trouve parfois en quantités 
plus ou moins notables dans l'acide herizoïque officinal. 

Pour  constater la pr4sence de l'acide cinnariiiqiie dans l'acide 

( l )  Annales d e  chimie et d e  plqsique, 3mc s b r i ~ ,  T .  V, p. 189.  
(8) Comptes rendus du 5 septerlibre 1860. e t  Liebig's Annnlen der Chemie 

und Pharmacie, T .  CXIII, p .  112. 
( 3 )  Liebig's Ar~nalcn der Chmie  i d  l'lmrmctcie, T. C X X I I ,  p .  113. 
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benzoïque, on soumet le mélange a l'action d'un oxydant conve- 
nablement clioisi, lequel provoque la transformation de  I'acide 
cinnamique en benzaldéhyde d'aprbs 1'6quatiori suivante : 

Pratiquement, on dissout O gr .  1 du produit à examiner dans 
j: cc. d'eau bouillante; or1 ajoute O gr.  1 de  permanganate polas- 
s ique ;  on lioiiclie le rkcipierit e t  on  laisse en contact pendant 
quelque temps. En pr6serice de  I'acide cinnamique, le permanga- 
nate provoque la formation de  benzaldéligde, aisément reconnais- 
sable à l'otleiir que dégage le liquide. 

Or, Iorsqu'on met de  l'acide cinnamique en sufpension dans 
une  solution aqueuse d'acétate ou de  nitrate d'uranium et qu'on 
expose le iriklange a la lumjére, on  remarque q u e  bientôt le 
liquide dégage l'odeur de  la benzald4iyde. Comme on le conçoit, 
dans les mêmes conditions, l 'acide benzoïque exempt d'acide 
cinnamique ne donne pas de benzaldéhyde. 

11 importe  d e  noter que  l'oxydation de  l'acide cinnamique par 
des sels d'uranium (nitrate et a c é t a t ~ )  ne  se produit pas à l 'abri 
d e  la lumière. Si l'or1 opère au moyen de  l'acétate d'uranium et 
si  l'on expose le mklange renfermant I'acide cinnamique a la 
radiation solaire directe, l 'oxydation s'effectue au bout de  quel- 
ques minutes, e t  l'on observe que  le  liquide ahandonneun dép0t 
brunâtre (oxyde uraneux?) 

Quand I'acide benzoïque a ex:iminer renferme une quantité 
tant soit peu notable d'acide cinnamique, il est aisé d e  déceler ce 
dernier  en procédant comme suit : on met e n  suspension dans 
quelques cc. d 'une solution aqueuse d'acétate d'uranium à 
5 p.  100 environ, quelques décigrammes du produit suspect ; 
On introduit le  tout dans un petit matras, qu'on bouche ensuite, 
et l'ori expose le matras à la lurriière. Les phériomBries mention- 
nés plus liaut se manifestent rapitlenient. 

Lorsqu'il s'agit de déceler de faibles quantités d'acide cinna- 
mique, on ophre de  préference de  la façon suivanle : on 
éliauffe S 1'4hullition ! O  cc. d'eau distillée et 1 gramme d'acide 
benzoïque environ; on refroidit le liquide et on  filtre. Pour aug- 
menter  le volume d u  liquide recueilli, on exerce une légère 
pression sur  I'acide benzoïque restant sur  le f i l t re ;  on introduit 
alors le liquide dans un petit niatras en verre avec 4 cc. d'une 
solution aqueuse d'acktate d'uranium à 5 p. 100 environ, et,  après 
avoir bouché le  récipient, on 1'expo:e à l'action d e  la lumière (de 
prkfkrence à la radiation solaire directe). La benzaldbliyde se 
fo rme peu a peu et est aisément décelable à son odeur. J'ai cons- 
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talé qu'en opérant d e  la sorte, on peut tlkelcir l'existence d'une 
partie d'acide cinnarnique dans 100 p irties d'acide benzoïque. 

Il s'agit donc ici d'une niétlio!le sensible, mais je tiens a décla- 
rer qu'en raison des circonslances spéciales dans lesquelles la 
réaction s'effectue, je ne conseille nullement de la substituer à 
la mfitliode classique. En décrivant les expériences dont il est 
question plus liaut, j'ai cru qu'il serait intéressant de signaler 
une application de  la photocliimie à l'analyse des mfidicaments, 

SUP u11 p r o ~ é d é  d'cinillyae perniottant de doser la 
dextruse et la dextriue d m n s  les glucoses corn- 
inereiaux. 

Par M. L .  LI~I>L.:T. 

J'ai eu dernièrement l'occasion, à propos de la publication, 
dans le  second suppl4rriorit du  Didionmire de Wurtz, de  l'article 
Glucose, de rectierclier des chitfres d'analyse donnant les qiian- 
tités relatives de dextrose et  de  dextrine contenues dans les glu-  
coses commerciaux, c'est-à-dire dans le glucose massé et dans le 
sirop c ~ i s t n l ;  n'ayant pu trouver ces documents, j'ai dû les éta- 
blir moi-merne, et, conçidbrarit comme imparfaits les proc4déç' 
en usage, j'ai 4th amené a employer une mritliode qui  peut être 
appliquée dans un certain nombre de cas. 

On peut, pour doser la dextrose en présence de la dextrine, 
prendre la rotation du mélange des corps dissous, soustraire 
de celle-ci la rotation que donnerait la dextrose dosée a la li-  
queur de Fehling et calculer le poids de  dextrino d 'après  la rota- 
tation restante, en supposant a la dextrine un  pouvoir rotatoire 
détermink 

Nais, le  prockdt! de dosage volumétrique d u  glucose laisse 
toujours une certaine incertitude et est insuffisant pour une ktiide 
scientifique; il est spfxialement dkfectueiix quand il est exécuté' 
en présence de la dextrine, et on ne doit s'en servir que si I'on n'en 
a pas d'autre à sa disposition. 11 convient, enfin, de faire remar-  
quer que ce procridC: suppose que la dextrine n'a aucun pouvoir 
rQtlucteur, ce  qui est contesté ericore aujourd'liui. 

On peut également faire deux dosages de glucose par la l i -  
queur de cuivre, avant e t  après  inversion de la dextrine. En 
dehors des inconvhierits signal6s plus haut,  on ne saurait  preeo- 
niser ce procédé : l 'hydrolyse complète de la dextrine est Ion. 
gue à obtenir,  et I'on risque, en la prolongeant, d e  colorer les pro- 
duits siic:rtis par la chaleur.T.a mCthode que j'ai employée repose 
sur  une analyse élémentaire du  produit,  c'est-i-dire sur  un 
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dosage de carbone, et s u r  la rotation que le  produit dissous im- 
pr ime a la lumihre polaris6e. 

L'exactitude du  dosage d e  carbone ne saurait  ê t re  mise en 
doute ; la seule incertitude est relative au  choix d'un pouvoir 
rotatoire exact de  la dextrine, celle d u  dextrose (J?OEi! étant in- 
contestable. Les recents travaux de Lintner et Du11 ('B. d .  d .  C., 
Ges., 2 6 , 2 0 3 3 ;  28, 1 8 2 2  ; 31, 1791, et Bull. Soc. &m., 1896,  1003) 
donnent, pour  le pouvoir rotatoire de l'amylo-dextrine, le chiffre 
de 1960, et,  pour celui des érytlirorlextrines 1 et  II, les cliiilres d e  
194 et  196' ; celui des aclirodextrines est u n  peu plus faible 
(192 et  180). Nais Griessinayer, d'autre part (Maquenne, LES 
sucres, page 798): admet le cliiiTre de  19S0, e t  celui-ci se rappro- 
che  beaucoup de ceux donnés! pour  la dextrine d e  eaccliarifica- 
tion diastasique, par  Brown et Morris ( 1 9 3 9 )  et par  Tollens 
(19Lu8). D'ailleurs, on  considère aujourd'hui toutes les dex- 
trines comme u n  seul e t  niême corps, ayant même pouvoir rota- 
toire, mais se  présentant dans des états d'agrégation différents 
(Pottevin, A m .  de l ' l n s t .  Pasteur, 1899, p. 665). 

En présence de ces faits, je m e  suis c ru  autorisé à adopter,  pour 
la dextrine, l e  pouvoir rotatoire an : 1950. 

J'ai admis également, avec Flourens, qu'il ne se forme pas, au 
cours d e  la saccliarification sulfurique, de dextrine à pouvoir 
rotatoire intermédiaire (Flourens, Comp. l.eud., t .  110, p. 1 2 0 4 ) .  

Les opérations a exécuter sont alors des plus simples. On com- 
mence par  brùler ,  en présence de  l'oxyde d e  cuivre, environ 
O gr .  4 d e  rnatikre, sirop cristal ou glucose massb. On est assurb 
que le dosage du  carbone est exact quand la somme des poids 
du  carbone, déduite d u  tube a acide carbonique, e t  de  l'eau re- 
tenue par  le tube à acide sulfurique, est égale au  poids d e  matière 
employée a l'analyse, puisque le  dextrose et la dextrine sont des 
hydrates de  carbone et que la quantité de cendres contenues 
dans ces produits est insignifiante. Du poids de  carbone trouvb, 
on déduit la quantité d'hydrates de  carbone contenue dans le 
poids de  matière, en attribuant a ceux-ci la formule unique 
c'jH1zi)'j. 

Puis on  prend une quantité de matière dont le poids doit se 
rapprocher  de  5 gr. et on calcule, d'après la donnée précédente, 
ce  que cette quantité renferme d'hydrates de  carbone, C"Ii2O6. 
Si l'on appelle S ce poids d'hydrates d e  carbone, on obtient une 
première équation 

S=D+d ,  

où D est le  poids d e  dextrose e t  d le poids d e  dextrine. 
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Ceci fait, on tlissout la matibre dans une quantité d'eau suffi- 
saule pour obtenir 100 cc. (le soluliori. On prerirl la rotation au 
saccharimètre à lumihre jaune. 

La rotation observée R est égale la soinine des rotations irn - 
priinkes par la dextrose et  par  la dextririe ; or ,  cliacurie de  ces 
rotations est déterminie  par  la foriniile 

On peut alors poser l'équatioii suivante, ou K et Z' reprdsen- 
tent les pouvoirs rotaloires du  dextrose et de  la dextrine pour  l a  

On remplace successivement D et d par  leur valeur en fonc- 
tion de  S, et l 'on obtient le poids de dextrose et  le poids d e  dex- 
trine compté en dextrose ; on raméne celui-ci à son poids réel e n  
le multipliant par  0,9.  

J'ai appliqué 13 méthode ci-dessus a l'analyse d 'un  échantillon 
de glucose masst': e t  de deux échantillons de sirop cristal qui 
m'ont été adressés par  .iIJI. Ilaugin et Herbert, fabricants à Saint- 
Denis. Les cendres ont été dosées directement, e t ,  comme ces 
produits, provenant de la saccliarification de  la fécule, ne  renfer- 
ment pas d'autres produits organiques, l 'eau a éti: dosse par  dif- 
férence : 

Sirop cristal 
Giuc26e masse 1 II 

Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 . 4 4  2 0 . 6 3  1 6 . 6 6  
Dextrose (anhydre). . . . . . . . .  73.  & 3  3 3 . 3 5  37 .01  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dextrine 5.78 4 3 . 8 3  4 6 . 1 4  
Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 .  38 0 . 1 9  0.19 

100.00 iOO.OO 100 .00  

IPegré alcoolique officiel, 
Par II. P. ILIILES. 

Soit qu'ils aient été faits avec des raisins vendangés t rop mûrs ,  
et partant insuffisaniment acides; soit que ces raisins aient 6tti. 
mis trop cliauds en cuve ; soit enlin qu'ils aient été surpris  e n  
fermentation par  des froids prkcoces, les vins de l'année 1900 ont  
fourni, en maints endroits, des produits incornplhternerit fermentés 
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et doux. Quoique des cas analogues se montrent tous les ans, il 
semble que,  celte année, ils sont un  peu plus communs ; la 
France, s u r  ce point, ne nous parait pas tnieux partagée que les 
pays plus inéridionaux. 

Cet excbs d e  sucre présente plusieurs inconvénients; mais, 
pour le moment, nous ne retiendrons que ceux qu'ils offrent dans 
les transactions où I'on acliilte les vins au degré d'alcool. Et cette 
perturbation a Sté telli:. dans certaines régions? que I'on nous a 
demandé : Quelle est donc la manière officielle de prendre le 
degr6 ries vins 4 Y a-t-il une rr16ttiode qui puisse arr iver  à metlre 
d'accord aclicleurs et vendeurs ? 

A vrai dire ,  il n'y a qu'un seul prochdé officiel pour  déterminer 
le degré alcoolique des vins : c'est la distillation. 

Dans ce cas, l'opération doit être faite dans un appareil métal- 
lique. et l e  produit distillé doit ê t re  apprkcié avec I'alcooiiiktre 
centésimal. seulement, depuis quelques années, l'ancienne 
graduation de l'alcoomètre a 6th remplac6e par  unenouvcl le  plus 
r i k u r e u s e .  et lesinstrurrierits doivent être poinçonnés par  I'Etat. 

La distillation a ici pour but d'Aliminer les substances solides 
en dissolution et de ramener  le  vin à n'ôtre guére plus qu'un 
mélange d'alcool e t  d'eau. Selon les cas, o n  distille à moitii:, aux 
d e u s  tiers ... et  on complète avec de  l'eau distillée. On es1 convenu 
de ne mettre I'alcoombtre que dans un liquide aussi voisin que 
possible de  ZJ rlegrks de terripr'ratiire, et, qiiarid or1 rie le peut pas, 
on corrige le degré apparent ou constalé à la lecture, à l 'aide des 
lables de Gay-Lussac. 11 est urgcrit que l'alcoomètre soit très 
propre et surtout non graisseux. Pour avoir des appareils moins 
fragiles et plus exacts, il en existe à éclieIles partielles, applica- 
bles, par exemple, les uns aux vins courants, les autres aux 
vins de liqueur plus alcoolisis, d'autres enfin aux eaux-de-vie, 
aux trois-six. Par cette division de  l'iichelle centésimale, on a 
des degr& plus espacks, de lecture plus facile et partant plus prkcis. 

Redisons-le, telle est la mC..tliotle officielle ; elle est unique, et 
c'est celle qu'on doit suivre quand, daris les conditions d e  vente, 
nulle au t re  n'a été spécifiée. 

Néanmoins, depuis vingt-cinq ans, le commerce des vin;, se 
basant sur  un  rapport  favorable de l'Académie des sciences, a 
adopté un procériti de  titrage aicoolique des vins plus rapide et 
souvent aussi esact que le précédent. C'est celui qu'on applique 
avec I'ébullioscope. I l  existe plusieurs motl&les d e  ces appareils,  
mais celui qui a les faveurs de la pratique est I't~bullioscope 
Malligand. Du reste, c'est ce1,ui qu'a minutieuselnent étudié 
M Tliknard et  qui  a fait l 'objet du rapport  I'lnstitut qu'a 
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ce savant dans les Comptes r e n d ~ ~ s  de l'Académie des sciences 
en 1875. 

Cet appareil est assurément précieux. Les résultats qu'il donne 
sont uniformes, et, quand les vins ont  une composition normale, 
on peut considérer cette uniformit6 comme en rappert  Btroit 
avec la vérité. S'il est, cn effet, des substances telles que  la 
crème de  tar t re ,  qu i  alinissent (TtiSnard), à 1'6bullioseope, le titre 
apparent de  alcool, il en est d'autres, airisi q u e  le  sucre inter- 
verti (sucre de raisin), qui  L'ékvent très sensiblement (Tliénard, 
page 1126). Quand ces matières sont assez bien cornpensBes, le 
titre réel en est peu modifié ; mais quand on a affaire soit à des 
vins de liqueur, soit à des vins dont  la fermentation est ina- 
çIwuie, le  degré d'ébullition en est civtcnce' (Tliénard, page 1138). 

Nous prions nos lecteurs d e  remarquer  q u e  ce dernier  mot a 
été mal interprété par quelqucs auteurs ,  et qu'a l 'heure actuelle, 
il règne s u r  ce point une certaine confusion. En voici l'origine : 
comme, d'une part,  les sels e n  dissolution dans l'eau élèvent 
gknéralement l e  point d'ébullition d e  cette eau ; comme, d 'autre  
part,  l'eau satur6e de sucre ordinaire bout a 105 degrés et  non a 
400 ; comme, enfin, dans le tliermomètro Malligand, le  mer- 
cure s'noa)zce d'autant plus a droite que le liquide est plus 
échauffé, certaines personnes en ont conclu que le sucre de  raisin 
présent dans le  vin doux retardait c e  point d'ébullition, poussait 
le  rrierciire vers la droite, c'est-à-dire provoquait un degré 
alcoolique moindre. hIais c'est tout l e  contraire. 

Avnnçi, écrit par  Tliénard, veut dire  que le thermomètre reste 
t rop à gauche, que le vin doux bout trop tUt o u  a une ternpéra- 
turc inférieure à ccllc a laqucllo il entrerait  en ébullition si ce  
sucre n'y existait pas ; que,  par conséqueut, à cause d u  sucre d e  
raisin, le  degr4 marque est plus fort qu'il  ne  devrait ê t re  en 
réalitk. C'est là un  fait d'observation qui marque bien que  
nous ne corinaissons pas toutes les matières qui  existent à côté 
du  sucre de  raisin et qui  sont susceptibles d'influencer 1'8bullition 
du  vin. 

Voici, au  surplus, à l 'appui, les exemples fournis par  T h h a r d  
lui-même (Comptes rendus,  p. 1130) : 

1 vol.vin i vol.vin i vol. vin Diff. 
Vin pur  I vol.eau 2 vol.eau 3 vol.eau maxim. 
- - - - - 

Marossan (HBrault). . . . 14.20 12.60 i 2 . 3 0  42.24 i .96 
hloscatel (Portugal)..  . . 19.60  18.00 1 7 . 5 3  17.60 2 .03  
Malaga. . . . . . . . . . . . . . . 20.45 18.70 18.36 18.20  2-25  

Ti,~i:rifle.,  ,. , , , . . ,. , . . 20.50 20.00 2U. io  19.96 O.'' 

Frontignan Muscat.. . . 14.00 , 12.80 12.69 12.78 1.51 
Vcraouth  ............ 18.20 17.60 i7.60 

1 0 . 6 0  
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T h h a r d ,  e n  présence de  ces résultats. ajoute : 
« Si le vin de  Ténériffe donne les moindres diffhrences, c'est 

a parce qu'il est sec, tandis que les muscats sont trks sucrés. Mais 
a pourquoi le Malaga, qu i  l'est beaucoup moins, donne-t-il une 
(1 aussi grande diff4rence '! Il y a donc d'autres matières que le  
u sucre et  la couleur qui augmentent le titre apparent  B. 

A cause d e  ce qui  est écrit  au début, il nous a paru  q u e  cet 
article n'est pas inopportan et qu'il sera de  nature a mettre les 
experts en garde et à leur épargner maintes difficultés. 

Délerniiiintion de  la vitesse tl'écoiileiiieiit d e s  gaz 

Par A I .  A. DEMIÇIIEL. 

La dEterrnination d e  la vitesse d'écoulement des gaz est une 
operation qu i  se présente fréquemment dans l'industrie et que 
l'on pratique généralement au  moyen des anémomètres de  systè- 
mes divers, Combes, Casartelli, Biram, etc. Tous ces instruments 
reposent sur  la rotation d'un moiilinet à paleties planes au héli- 
coidales, dont l'axe porte une vis sans fin, commandant un comp- 
te,ur de tours. Ori tare ciiaque ariérriornètre expdrirneritalemerit, 
e t  l'on joint à l 'instrument une formule ou un graphique qui per- 
met de  traduire e n  vitesse les nombres de tours observés par  
seconde ou par  minute. 

Ce procéd6 laisse évidemment beaucoup à d é ~ i r e r ,  parce qu'il 
suppose que  les coefficients de  la formule de  tarage conservent 
leur valeur. On conçoil facilerrient que les poussières qui  s'iritro- 
duisent dansles mécanismes, l'épaississement des huiles, consti- 
tuent des causes importantes d'altération pour  des instruments 
aussi tlelicats. En outre, les an6rnomi:tres sorit coristruits gtnéra- 
lement pour  lesexpériences de  ventilation. c'est-&-dire pour  des 
vitesses qui ne dépassent guère 2 iriètïes, 2 m .  50 au  maximum 
p a r  seconde. Or, dans rioiribre de cas, e t  particulièrement Iorsqii'on 
veut mesurer le débit d'un ventilateur, par  exemple, les vitesses 
sont beaucoup plus grandes, et les anQmoniètres sont inutilisa- 
bles, car  les bras et les ailetles fiécliissenl ; il se produit des 
vibrations et les constantes se trouvent fausskes. 

On peut les remplacer avantageusement par l'appareil dont la 
figure ci-après représente la disposition et qui se compose d'un 
manomètre A tube incliné, dont les deux extrémités sont reliées 
à un tube d e  Darcy, complété par  un  ajutage statique de Ritter. 
Ce dernier ramène à l 'unité le  coefficierit de  Larage d e  l'irislru- 
ment, d e  sorte  qu'on peut I'cmployer comme un véritable Atalon 
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à l'aide duquel on dhtermine la vitesse en appliquant la formule 
de Torricelli, étendue aux gaz par Berrioulli. 

L'ajutage de ilarcy se compose d'un tube dont  l'orifice est 
ouvert perpendiculairement au  courant du fluide à mesurer, e t  
d'un autre  tuhe dont l'orifice est ouvert parallèlement a la même 
direction. Le premier  est relié par  u n  cao~.itcliouc à la cuvette 
du manombtre et  le second à I'extrtJrriité l i l m  d u  tube de  
verre. 

Si le système des ajutages Darcy-Ritter &tait plongé dans un  
gaz en repos, l e  marioin8tre n'indiquerait aucune pression. Mais 
si le gaz est e n  mouvement, le  tube ouvert perpendiculairement 
au courant reçoit la riression vive, tandis que l'autre continu a four- 
nir la pression hydrostatique. Le niveau dans le manomktre se  
déplace d'autant plus que la pression vive est plus forte, et la 
variation d e  niveau lui sert d e  mesure. 

On calcule la vitesse qui  correspond à la pression obscrvhe au  - 
mogcn de  la formule bien connue : v = 2gh ,  dans laquelle il faut 
exprimer h en hauteur  de la colonne gazeuse eqaivalentc! i celle 
d u  liquide, en tenant compte de  la température. 

U6signant par  h la dénivellation dans le manomètre, 
- D la densité du liquide employé dans ce dernier,  
- t la température du  gaz qui  s'écoule, 
- d,la densité de l'air à O degré; do = 0,001293,  
- u l e  coefficient dedilatationdes gaz; u=0,00367 ,  
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En supposant, pa r  exemple, que le manombtre renferme de 
l'eau, on écrira 1) = 1; admettons, en outre, que la température 
du  gaz soit de 15 degrés et  qu'on observe une différence de  niveau 
h =  O m. 02 ,  on obtiendra : 

L'eau mouil lant  mal le verre, il est préférable de faire usage, 
dans le manomètre, d'alcool coloré. Supposons, dans ce cas : 

L) = 0 ,835  t =; 4 0  degrés et h = Om025 

on trouvera : 

Lorscldon veut connaître le débit d'une cheminée. ou de toute 
autre conduite a grande section, il  importe de déterminer la 
vitesse en diffkrents points. car il arrive fréquemment que des 
coudes ou des obstacles t rop  voisins déterminent des  irrégulari- 
tés très iniportantes dans la distribution des filets fluides. 11 faut 
alors procéder a un jaugeage mktliodique, en décomposant la 
section en un certain nombre d'élénierits superficiels, au centre 
desquels o n  fait une observation. On prend la vitesse moyenne 
qui  en résulte, pour  faire l e  calcul du volume débité riiellenient 
par  la section qu'on étudie. 

11 est utile de faire remarquer  que  l'appareil peut servir avec 
les gaz chauds et acides que produisent certairies usines, aussi 
bien qu'avec l 'a i r  froid. A ce point de  vue, il est d'un emploi plus 
s û r  q u e  les anémomètres qui sont promptement mis  hors de 
service. 

Le manombtre peut aussi servir a mesurer les d6pressions, en 
établissant la communication avec le  tube de  verre  seul. 

L'ajutage statique de  JI. Ritter a été appliqu6 par  lui à l'an- 
cien tuhe de Petot-Darcy, employé pour le jaugeage des cours 
d'eau. Le manchon directeur a pour rksultat de ramener  a l'unit6 
le coefficient d e  l'instrument, de sorte que  l'on peut faire usage 

directement de  la formule de  Torricelli V = ii 2 gli, au lieu de 
- 

V = k \ i 2 9 h .  
11 n'est donc plus besoin d'un tarage prGalable, e t  l 'instrument 

peut ,  au contraire, servir comme étalon pour trouver les coeffi- 
cients des  formules qui  conviennent à d'autres appareils, les 
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moulinets de  Woltmann e t  d e  Baumgarten, par  exemple. C'est 
ce  qu'a fait JI. Ritter l u i - n i h e  pour le rriouliriet à ailes Iiélicoï- 
dales qu'il a étudié et perfectionné. 

Le i n h o  système d'ajutagcs pourrait  encore, sans aucun 
doute, étre utilisé a la détermination de la formule ou des coeffi- 
cients qui conviennent aux a n h o m è t r e s  employés pour  mesurer  
la vitesse du  vent et,  en particulier, celui (le Robinson. 

REVUE DES PUBLICATIONS ' FRANCAISES I 

d i a  niuuillago d e s  vina. - MM. A .  
GAUTIER,  A. CHASSEVANT et MAGSIER D E  LA SOURCE (Joicr- 
na1 d e  phu~.mucie e t  de  c h m i e  d u  ier j lznci~r 190 i). - A propos d'un 
certain nombre d'analyses de  vins suspects, qui nous ont 6té con- 
f%es en commun par  Ic Tribunal, nous avons été amenés à pré- 
ciser quelques-uns des principes et règles qui  doivent guider les 
experts dans leurs conclusions. 

A .  Concordance des signes. - Le mouillage des vins cons- 
titue la fraude la  plus ordinaire et la plus difficile à déceler ; 
aussi la conviction de  l'expert ne  doit-elle pas se baser unique- 
rnent s u r  tel ou tel des signes révélés par  l'analyse, quelle qu'en 
soit l ' in~portance.  Leur conviction rie peut rdsulter que d 'un  
ensemble d e  considérations concordantes. Les principaux signes 
du  inoiiillage sont : 

La faiblesse d u  titre alcoolique, de l'extrait, d u  tar t re  et de  la 
somme alcool-acide. 
, L'analysed'un très grand nombre de vinsont permis de fixer des  
minimums au-dessous desquels on peut supposer qu'an vin a été 
inouillé ; mais, m ê m e  lorsque ces niinimums ne sont pas atteints 
pour  quelques-uns des principes composants essentiels, la preuve 
du mouillage n'est pas faite. I l  faut que  les autres  signes vien- 
nent cor roborer  cette prévention. 

Prenons, comme exeniples, les analyses q u e  nous venons de 
faire de vins faibles, mais naturels, récoltéspar l'un d e  nous cette 
année s u r  le territoire d e  Narbonne : vins faits en blanc, avec un  
mélange d e  3 1 4  d e  Carignan et 1 / 4  d'Aranion ; vins de  plaines 
arrosées en 616, r6colLés cette anrit! e a u  cours  de  pluies iricessan- 
tes;  vins très faibles, mais naturels. Ils on t  donné ii l'analyse : 
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................. Alcool. 
.... Extrdit B 100 degrbs 
... Extrait dans le vide.. 

........ Sucre rhducteur 
.... Sulfate de potasse.. 

................ Cendres 

Tartre. ................. 
Acide tartrique libre. ... 
Aciditi: totale,  en acide 

sulfurique ............ 
Acidité fixe, en acide sul- 

furique.. ............. 
Acidité volatile, en  ac. 

sulfiirique . . . . . . . . . . . .  

Par leur faible titre alcoolique, leur faible poids d'extrait, les 
nombres 12,28 et 12, 33 donnés pour la somme alcool-acide par 
les vins 9 et 3, ces vir s pourraient paraître additionnts d'eau. 
Mais on remarquera que le poids de 2,38 de  tartre par litre 
empêcherait l'expert (si ces vins lui avaientété soumis) de penser 
qu'ils aient été mouill6s, 

Si donc la faiblesse simultanée de l'alcool, de  l'extrait, de la 
somme alcool-acide sont parfois insuffisants pour conclure au 
mouillage, à fortiori l'expert ne tirera jamais sa preuve de I'infé- 
riorit6 du titre de l'un des élhnents, fût-ce le plus important. 

B. Règle alcool-acide. - Cctte règle, donnée par l 'un de nous 
comnie l'un des éléments analytiques les plus caractéristiques des 
vins, résulte d'innombrables observations vkrifiées sur  les vins 
de toutes régions, de tous chpages rouges (snuf  I'Aranzon), de tout 
état de maturation du raisin. Elle est fondée sur ce fait que, pour 
tout vin rouge de l'annke, en état de bonne conservation (et pour 
la plupart des vins blancs), la somme du volume p. 100 de l'al- 
cool (ou degré alcoolique centésimal), et de l'acidité par litre, 
exprimée en poids d'acide sulfurique, n'est jamais inférieure à 13 .  
Pour laisser quelque marge aux exceptions qu'on peut toujours 
prkvoir ou invoquer, on est convenu que le nombre 12,s doit 
être toujours atteint, pour tout vin rouge de l'annhe, naturel et 
en bon état de conservation. Les vins blancs satisfont gén6rale- 
ment a cette règle, quoique d'une façon moins absolue. 

La rhgle alcool-acide a été établie sur des analyses de vins 
sains, ni malades, ni piqués ; il s'agit donc ici de I'acidittl: natu- 
relle des vins. Cette acidité, h titre tres variable, est due ed 
majeure partie aux acides fixes du  raisin (acide tartrique, mali- 
que, citrique, etc.) et pour 116 au plus, 1/20 au moins, a quel- 
ques acides volatils, parmi lesquels prédomine l'acide acétique. 
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On peut affirmer que, dès que  dans un vin l'acidité. volatile, 
exprirriée en acide sulfurique, d6pa.ise 0,7 i 0,8 par litre,  levin a 
été ou est sous l'influence du  mycode~~ma ncet i .  

Un degré alcooniétrique correspondant à 7 gr .  95 d'alcool 
absolu par  litre produit,  en disparaissant par acétification, IO,& 
d'acide acétique, correspondant a 8 , s  d'acide sulfurique. 

Ceci posé, prenons comme exemple un vin rouge moyen, ün 
vin de Narbonne qui  donnait : 

Alcool. ......................................... 11'0 
................................... Acidité totale 2,50 

................................ Acidité volatile.. O,40 - 
............................ Somme alcool-acide. 13,s 

C'était un vin naturel sain et  non piqué. Supposons qu'on fraude 
ce vin en l'additionnant d 'un t / P d 7 e a u ,  les nombres précédents 
deviendront : 

Alcool .......................................... 9'1 
.................................. Acidil6 tntalo.. 4,08 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Somme alcool-acide.. 11,18 

Ce vin ne  satisfait plus à la regle alcool-acide des vins naturels : 
son tartre, son extrait ont proportionnellemeut diminué ; il sera 
notoire pour  l'expert qu 'on l'a mouillé. 

Admettons qu'aprés mouillage ce vin mouillé se pique e n  bar- 
rique, que h gr. d'alcool ou  5 cc. par  litre (r6pondint à un derni- 
degré) disparaissent, transformés en 5 gr. d'aci:leacétiquc (répon- 
dant a 4 gr. d'acide sulfurique). Ce vin piqué aura pour  caracté- 
ristiques : 

Alcool.. ........................... 901 - 005 = 806 
Aciditi: totale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -,O8 f 4,O = 6,28 

- 
Suiriirie alcool-acide.. .............. 14.88 

Ce vin paraîtra satisfaire a la règle alcool-acide des vins m t u -  
rels. I I  n'en est pas inoiiis u n  v in  mouillé, altéré par la piqûre. 
Lcs acides volatils n'atteignent jamais, dans un vin naturel, 4 gr.  
par litre (exprimé en acide sulfuriaue ) : tout excédent d'acidité 
volatile surpassant 1 gr .  sera donc imputable a l'acescence et 
considéré comme une acidite artificielle (oiqure ou  tourne). 

Appliquons ces rkgles ail cas précédent, rious aurons, pour ce 
vin piqué et mouillé : 

... ...................................... Alcool.. ;. 8'6 
Acidité fi ne.. ...................................... 4,08 

........................ AciditC volatile maximum.. 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Acidité volatilt cxcbrlante,. 3,20 
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Cette acidité volatile ezcédante correspond à l'alcool disparu, 
c'est-à-dire au 1/10 de 3 cc. '2: soit 0 9 3  en degrés alcooliques. 

Les caractéristiques du  vin avarit piqûre seront donc : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alcool 8'6 $- 0'32 = 8 9 2  
............. Acidité totale rectifiée 2,08 + i = 3,OY - 
..... . . . . . . . .  Somme alcool-acide.. 12,OO 

On voit donc que ce vin ne répo'nd plus a la règle alcool-acide, 
quand on fait subir à son acidiré totale la correction relative a u x  
acides volatil3 d'origine artificielle e? maladive. 

Pour app l iq ie r  l a reg le  alcool-acide, on devra donc procéder 
comme il suit : 

Doser separément et exprimer en poids d'acide sulfurique, par  
litre,  l'acidité fixe et l'acidité volatile du  vin. 

Si ce dernier nombre dépasse 1, ajouter l'unit6 a I'acidité fixe. 
Cette somme représente I'acidité totale masi inum du vin avant  
piqûre. Aprbs soiistraction de  l'unité à I'acidité volatile du  vin, 
prendre le 1/16 d e  ce reste et augmenter de ce nombre le titre 
alcoolique trouvé. La somme des titres alcooliques et de  l'avidité 
totale ainsi corrigée dépassera i 2 , ü ,  si l e  vin n'a pas 6té mouillé. 

M6tliode gc5nCrale d e  sépliratioii den métaux qui 
aceaiiipagiieut le piiitiiie. - $1. LElDIg (Corrlptes r ~ n d u s  
d u  2ti nov. 1900, p .  889). - Les rAsirlus de  l'exploitation indus- 
t7ielle des mirierais de platine contiennent de  nombreux métaux 
étrangers au platine et un certain nombre de  corps rares, tels que 
l'osniium, le ruthénium, le palladium, l'iridium et  le rhodium. 
L'analyse de ces résidus est donc intcressante, et l 'auteur propose 
la inéllioile suivante, fondée sur  les propriC:tksdes azotites de ces 
m6taux et  qui n'a rien de  comriiun avec l'ancienne inétliode de 
Ci bbs. 

1. Eiimimtion des mitaun: é t r o n g t ~ . ~  et  tixnsformaLion d ~ s  mitaux 
du platine en azotites doubles - 1,cs rtisidus successivement soumis 
a un grillage l'air, a U I I ~  1'é11111:tinn par  l'hydrogène e t  a des 
lavages avec IlCl dilué, sont rriklangée, aprils une dernière  réduc- 
tlon dans l'hydrogène, avec deux fois leur poids d e  chlorure de 
sodium, puis cliauff6s au rouge naissant, tlaris le chlore, en re- 
cueillant les produits volatils Les produits de l'attaque ct la par- 
tie volatile Sorit traités par  l'eau et la solution est abandonnée a u  
repos pendant 1'1 heures. On élimine ainsi l 'argent et la majeure 
partie du plomb et du hismutli. La solution, filtrée e t  cliauîEe à 
100 deçrts ,  est arlrlitionnke d'un Il~ger exces d'azotite de sodium ; 
le fer se précipite sous forme sesquioxyde, et l 'or  ë l'état métal- 
lique. On ajoute d u  Carbonate cle soude, qui précipite les autres 
métaux étrangers. Oh porte  a 6bullition et l'on filtre la solution, 
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qui contient les métaux rares à l'état d'azotites doubles de  
sodium, et I'osmiuiri h l'état de cliloro-osmite. 

II. Sipnrntion des rr~dtau.,~ d u  platine. - i 0  O ~ m i u m  et vuthénizm. 
- La liqueur, additionnée de  soude, est placée dans un appareil 
à distillation entièremen1 en verre ; on y fait passer, d'abord à 
froid, puis vers 50 a 60 degr&, un  courant  de chlore. II distille 
de l'anhydride perosmique t!t de l'anliydride perrutlikriiqiie, que 
l'on recueille dans l'eau alcoolisée, qui  les réduit a 1'6tat 
d'osmium et de rutliénium ; ce m6lange est ensuite trait6 par la 
méthode Sainte-Claire-Deville et Debray, pour  séparer les deux 
métaux. 

T i ~ i X i i ~ r n  et r b o d i l m .  -La liqiieur alcaline, aprks cette distil- 
lation, est. saturée à chaud par  IlCl et additionnée d'azotite de 
sodium, puis o n  la sature de chlorure d'ammonium. 

L'iridium et  le rhodium se précipitent sous forme d'azotites 
doubles d 'ammonium, insolubles dans les solutionsde sel ammo-  
niac renfermant du sel marin. Ces prccipités sont traités a chaud 
par IICI, et la solution, évaporée à siccité et reprise par  l'eau, 
renferme d u  chlorure iridique et du sesquichlorure d e  rhodium;  
on la sature de  sel ammoniac pour précipiter l e  premier ,  tandis 
que l'autre reste dissous. 1,echloro-iridate d'ammonium est trans- 
formé en cliloro-iridate de  sodium en le chauffant vers 450 degrés 
avec du chlorure d e  sodium ; on le redissout dans l'eau pour  le 
séparer du sesquiclilorure double de rhodium qu'il aurait  pu 
entralner. On le  reprkcipite par lesel ammoniac, e t  le cliloro-iri- 
date d'ammoniaque obtenu est réduit dans un courant d'hydrogène 
au  rouge sombre pour  avoir l ' iridium. 

On fait cristalliser le sesquiclilorure de rhodium et  d'ammonia- 
que qui reste dans la solution d'où l'on a précipité l ' iridium ; on 
le dissout e t  on le transforme en azntitr, double de sodium, puis, 
par douhle dkomposi t ion,  en azotite double d'ammonium, q u e  
l'on traite par HCl pour obtenir le sesquictilorure de rliodium et 
d'ammoriium qui ,  par  réduction au rouge dans un  courant 
d'liy droghne, donne le rhodium. 

3 O  Plniine et palluilium. - La liqueur précédente ne renferme 
plus que  le  platine e t  le  palladium ; on  l'évapore à siccité, on 
chauffe avecIlCl concentré, pour transformer les azotites en clilo- 
rures;  on desstxlie et on calcine. 

Ide résidu, traité par l'eau, est ensuite dissous dans l'eau régale. 
dont on chasse l'escès p a r  évaporation à siccité,. On reprend par 
l'eau, e t  la solution renferme le chlorure d e  platine, le  clilorure 
de  palladium et des traces de  clilorure d ' i r idium; on fait passer 
dans la liqueur un  gaz réducteur, tel que  le bioxyde d'azote, 
pour transformer les clilorures précbdents e a  clilorure palladeux 
et  sesqiiiclilorure d'iridiuni,  puis on  sature la solution avec d u  
sel ammoniac. Le cliloroplatinatc d'ammonium précipité est re- 
cueilli ; on  le purifie par une o u  deux recristallisations e t ,  par  
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réduction au rouge clans un courant d'hydrogène, o n  obtient le 
platine. 

Dans les eaux mères, on ajoute d u  cyanure mercurique, qui 
donne u n  précipité d e  cyanure palladeux ; c e  sel est décomposé 
par  la chaleur, et le palladium est dissous dans Az03H ; on trans- 
formeensuitel 'azotate en chloro-palladite d 'ammonium Celui-ci, 
rédui t  dans i'hydrogkne et  refroidi dans l'acide carbonique, 
donne Ic palladium. 

Cette méthode a pour avantage d e  supprimer l'outillage sp8- 
cial que  nécessitent les méthodes p a r  voie sèche. 

G .  S. 

Ploinb et eau potable. - M. P. CBRLES (Jolwnal de 
pharmacie et de chimie du  1" ddecembre 1900).  - L'article publié 
par  M .  Biss6riu ( I j  a propos de  l'action des eaux sur  l e  plomb a 
engagé M. Carles publier les faits qu'il a observés s u r  le  m h e  
sujet et qui contirmerit, sur  bien des  points, ceux qui  ont été 
publiés par  M.  Bissérié. 

En général, lorsqu'un essai hydrotimétrique indique une eau 
pauvre en éléments minéraux, on peut craindre'  que cette eau 
n'attaque le  plomb, mais, e n  dehors  de  cette cause générale, il 
y en a d'autres. 

Si l 'on met  a u  contact de certaines eaux, tilrant 3 o u  4 degrés 
hydrotimétriques, divers tuyaux de  plomb, on remarque  que 
ceux.ci son t  d'autant moins attaquks que  le niétal dont ils son1 
fabriqués est plus pur .  

. M. Carles a préparé des mélangcs synthétiques de  p lomb et 
d'autres métaux ; i l  a ajouté a du plomb chimiquement pur ,  i ,  2,  
3 ,  4 et  inéme 10 p. 400 d'étain; il a ajouté a d'autres écliantillons 
1, 2 et  5 millièmes d'argent fin, 4 ,  2 ,  3 e t  5 millièmes d'argent 
monnayb (c'est-à-dire contenant du  cuivre) ; tous ces échantil- 
lons ont été laminés, d e  façon à présenter a l'eau un 6gaI poids 
de  chacun pour la même surface; M. Carles a constaté qu'avec 
l'eau distillée, ces alliages sont attaqués ù la minute; la rapidité 
et  l'intensité de  l'attaque sont bien moindres avec l'eau faible- 
ment minéralisée; l 'attaque est moindre avec le  p lomb pur  
qu'avec les alliages. Par contre, l'entraînement saturnin s'est 
montré d'autant plus grand que  les métaux étrangers étaient plus 
nembreux e t  en pro,)ortion plus considérable. 

Après avoir fait ces expiriences de laboratoire, M. Carles a 
fait greffer s u r  une artbre de  distribution urbaine quatre  tuyaux 
de plomb aussi pur  que possible ; ces tliyaux avaient une lon- 
gueur de  30 mètres, et chacun d'eux contenait 10 litres d'eau ; 
d e  par  l a  force dcs choses, ils étaic'nt en contact, aux deux extré- 

(1) Voir Annales d e  chimie analytique, 1901, p, 16. 
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mités, avec des  soudures et même des robinets d e  cubé, 
M. Carles a constaté que l'eau qui  séjournait dans ces tuyaux 
contenait du plomb, mais lasouillure Ctait plus considérable dans 
le  premier litre écoulé que dans le dixiérne. La cause de cette 
suractivité d'attaque aux extrémités tient trbs vraisemblable- 
ment à un couple voltaïque déterminé la par l e  plomb avec le 
laiton des robincls, avec la soudure nécessaire pour  fixer les 
tu3aux, avec le collet d e  zinc qu i  iirimobilisait les tuyaux et  avec 
les clous de fer fixant ce collet de zinc. Lorsque le zinc et  le fer 
ont été enlevés, le p l i é n o m h e  a légèrement diminué. 

Dans un autre  essai, M. Carles s'est servi de  tuyaux étamés sur  
toutes les surfaces, mais, soit que I'ktain ne fût pas absolument 
fin, soit qu'il se fût formé un  couple voltaïque, une certaine 
proportion de plomb s'est dissouta; donc l'étain n'avait pas pro- 
tégé ce métal. 

Les sels de  I'eau exercent aussi une action. Les nitrates et les 
nitrites sont les plus nuisibles, e t  l e  contact de  l 'air augmente 
leur action ; mais, en g h é r a l ,  le plomb reste e n  suspension sous 
forme d'liydrocarbonate d e  plomb insoluble et cristallin, si bien 
qu'on peul en débarrasser I'eau par  décantiition ou par filtra- 
tion. Ce qui  est plus grdve, c'est l'intervention d e  l'acide carbo- 
nique, qui  contribue à dissoudre I'liydrocarbonate de plomb,  d e  
telle sorte que l'eau devient limpide et  prend u n e  malfaisance 
sournoise. 

Pour remédier à l 'attaque d u  plomb par  I'eau, on  a indiqué le  
bicarbonate de  chaux, dont l'efficacité n'est pas douteuse ; c'est 
ainsi qu'en ajoutanl a une eau potable susceptible de  se plom- 
ber un dixikme d'eau de  la ville de  Bordeaux, qui contient d u  
bicarbonate de chaux en proportion normale, avec peu d e  sul- 
fates et une quantité normale d e  clilorures, I'eau additionnée 
perdait presque complètement la propriété d'attaquer le plomb. 

La quantité d e  plomb qui sc dissout dans la plupart des cas 
daris l'eau serait irisufïisanto pour  protluire des accidents sérieux, 
si l'on avait soin de  rejeter. le matin,  I'eau qui a séjourné pen- 
dant la nuit dans la canalisation. Par simple tiltration, on retient 
une notable portion de  I'hydrocarbonate de plomb qui  est en 
suspension; avec une  cuillerée de  noir animal en plus par 
seniairie, on retient la totalitk du  plomb. 

Les précautions ne  sont pas possibles pour les bornes-fontaines 
publiques; on n'a pas alors d'autre moyen à sa disposition que 
celui qu i  consiste à employer une  canalisation d e  fonte ou d e  
fonte émaillée intérieurement. 

N o i i v e l l e  iiiétlistle de dosage do I 'ar se i i i c .  - hl. O .  
DUCRU (Coqr i tes rendus d u  26 nov. 1900, p. 886). - Dans une 
solution riche en sels ammoniacaux, on peut précipiter entiére- 
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ment l',acide arsénique par  les sels de cobalt ajoutés e n  exces 
notable. 

Les réactifs nécessaires pour ce dosage sont : i o  une solution 
de  clilorure de  col~al t  $I 75 gr. par  l i t re ;  Z 0  une solution d'acétate 
d'ammoniaque obtenue en saturant d e  l'acide acétique a 40 p. 100 
par  de l'ammoniaque à 20 p. 100: jusqu'a réaction légèrement 
alcaline. 

La solution contenant l'acide arsGnique est concentrée à trés 
petit volume;  on dticompose les carbonates parIlCl et  on rieutra- 
lise par l'ammoniaque. D'autre part,  on introduit dans une fiole 
conique une quantité de solution d e  cobalt telle qu'il y en ait 
10 cc. par O gr.  10 d'arsenic à précipiter ; on  ajoute l'acktate 
d'ammoniaque (le quart  environ du volume total du  liquide) et, 
avec une pipette, on ajoute 3 p. 100 du  kolunie total d e  solution 
d'ammoniaque a 20 p .  100. Dans ce m6larige, on verse l a  solution 
arsenicale; on agite; un bouche avec un bouchon d e  verre  ou de 
porcelaine, et on place la fiole sur  le bain-marie. Lorsque la cris- 
tallisation est terminée, on laisse refroidir et on  abandonne pen- 
dant quelques lieures avant  d'elyectuer la filtration. 

Pour d é k r m i n e r  l e  poids de  I'arseriic, on peut : 
i 0  recueillir le pricipitk sur  un filtre taré, le laver a l'eau 

froide, le  srkher et  le peser ; le poids de I'arséniate monoammo- 
nique de  cobalt ainsi obtenu, rriultiplié par  0,2208, donne le poids 
d e  l'arsenic. 

8 O  fairc passer dans un creuset de porcelaine t,aré la plus 
grande partie d u  prlcipit6 et  dissoudre le  reste dans Az03H 
étendu et chaud ; réunir le toiit et évaporer au bain-marie ; des- 
sécher et calciner au rouge sombre.  Ce procédé est moins exact 
que  le précédent, car il parait se former un peu de peroxyde de 
cohalt. En employant le coeflicient 0,3193, déterininé expérimen- 
talement, on obtient cependant d e  bons rrisultats. 

3 b e d i s s o u t l r e  le précipité sur  le filtre par  HCI étendu et 
cliaiid ; éliminer I'arseriic liar la rn~t l ioi le  de Woliler, oii hieri 
précipiter le cobalt par  la soude et le brome.  

Dans les deux cas, doser le cobalt déposé électrolytiquement de 
la spiution sulfurique ammoniacale. Son poids, multiplié par 
0,82i8, donne celui de  l'arsenic. 

Les rlsultats des expériences de  contrble eiïactuées sur  des 
poids d'arsenic variant de  i à 500 milligr. montrent que la 
méthode proposée est d'une application générale, et il e n  résulte 
également que tout mode de  dosage d u  cohalt peut s'appliquer à 
celui (le l'arsenic, ce qui étend consid6rablement les moyens de 
détermination indirecte. G. S. 

Procéd6 fiicilitnnt Ira rcclierclie des inetniix con- 
teiius eii Liiililes propurtioiis dans les eaux iiiiiié- 
rnles. - RI. GAIiRIGOU (Comptes rendus de l'Académie des scien- 
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ces du  26 novembre 1900) .  -- Afin de rechercher les nombreux  
métaux que contiennent certaines eaux minérales, JI. Garrigou 
a, depuis longteinps, appliquk une mdtliode consistant à évaporer 
de grandes quantités d'eau ; cette évaporation nkessi iant ,  a Ta 
source, uneinstallation spéciale, 11. Garrigou a clierclieun rnoycn 
d'opérer plus simple et non moins correct. 

11 utilise l'action connue de l'hydrate de  baryte sur  les oxydes 
métalliques, qu'il précipite tous, sauf les alcalis. Dans l'eau , 

minérale, et à la source inbine, il précipite par  la baryte, non 
seulement les acides iiîiriéraiix et organiques formant avec cette 
base des scls inscilubles, mais encore tous les oxyrles iriétalliques 
lourds, les oxydes terreux et la presque totalitB des alcàlino-teia- 
reux. Il effectue ensuite, pa r  les procédés classiques, la sépara, 
tion des acides et des oxydes métalliques. 

Voici comment il opkre : il emmagasine l'eau, à la source 
nikrrie, daus (les hiinlionnes de  verre ou des cuves de bois tr&s 
propres, en se servant d'un siphon de  verre placti dans le  grifïon 
ou en laissant couler l'eau de la source, mais en évitant le contacl 
d'un tuyau métallique quelconque; à mesure que l'eau tombe 
dans le récipient, il ajoute de l'hydrate de  baryte p u r  en poudre; 
et il agite ; lorsque le liquide est deverlu limpide, M .  Garrigou 
décaritc et reçoit le précipité sur  un filtre; dans le  liquide 
décanté, il ajoute de l'acide sulfurique pur  e n  quantité plus que 
suffisante pour p r k i p i t e r  I'excbs de  baryte; il sépare le sulfate 
dc baryte qui se dépose et il le lave à I'cau minérale ; ce sulfate 
de baryte contient une petite quantité de  métaux échappés a la 
premibre précbi tat ion.  C'est sur  ces deux précipités, qui  sont 
emportés au laboratoire, que  M .  Garrigou opère pour  les soumet- 
tre a l 'analyse. 

Solubilité de I'oxiilate de chnus iiririnire dans 16 
chlorure de atrcliiini et daris l e  pliosphiire i,eirle de  
soiitle. - M .  le docteur GÉRARD ( A ~ c i ~ i u e s  midicales de 
Toulouse du  22 octobre 1900). - L'oxalate d e  chaus existe nor. 
rnalement dans l'urine ; d'après Fiirliringcr, l'tionime en élimine 
environ h c n t i g .  par  jour .  11 peut aupnienter sous certaines in- 
fluences pliysiologiqucs ou dans certains cas pathologiques ; lors  
de l'émission, il est dissous dans l'urine, et, si la quantité est assez 
élevF.e, il sc dépose sous la forme bien connue de cristaux trés 
réfringents, ayarit l 'apparence d'une enveloppe de letfre, rare- 
ment sous la ïornie de prismes courts, surmontés rlc pyramides 
triangulaires, d e  plaques liexagoriales ou de cristaux ressemblant 
a des sabliers. 

Pour  reclicrc.lier I'oaalate d e  cliaux dissous dans une urine, on 
opère corrime l'indique Salkowski : on alcalinise légèrement 
l'urine avec un lait de cliaux ; on traite par  le  chlorure d e  cal- 
cium ; on évapore le tout (liquide et  précipité), et on reprend 
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par  l'alcool ; la partie insoluble, lavée A l'alcool A 8ù0, puis A 
l'eau houillarite, est redissonte dans le moins possible d'acide 
clilorhydrique di1118 ; le liquide tiltrii, neutralisé exactement par 
l'ammoniaque, puis acidulé par l'acide acétique et abandonu6 
au frais, laisse cristalliser l'oxalate de cliaux. 

L'urine qui conlient de l'oxalale de chaux ne le laissant géné- 
ralement déposer qu'au moment où le liquide subi! un commen- 
cement de fermentation ammoniacale, M .  Gérard a clierclié 
quels sont les facteurs qui contribuent a maiiltenir ce sel en 
sol~it ion.  Les renseignements donnés par les auteurs, à ce sujet, 
Btant contradictoires. il s'est livré à des expériences personnelles 
qui ont consisté à mettre de I'oxalate de cliaux en présence de 
l'acide carbonique, du chlorure de sodium, de I'urate acide de 
soude, du phospliate acide [le soude et de l'urée. 

L'acide carbonique ne dissout pas I'oxalate de cliaux. 
En ce qui concerne l'urde, M. Gérard a préparé des solulions 

qui en contenaient 10,15 et 20 gr. par litre, et il a constaté que 
ces solutions ne dissolvaient aucune trace d'oxalate d e  chaux. 

Une solution aqueuse d'urate acide de soude ( O  gr .  203 pour 
300 cc. d'eau) ne dissout pas davantage l'oxalate de  cliaux. 

Il n'en est pas de même pour le chlorure de sodium ; une so- 
lution i gr. par litre dissout O gr. 0075 d'oxalate de cliaux 
A la température de 25 degrds ; A Fi gr. par litre, la quantité 
d'oxalate de chaiix dissoute est de O gr. 0188;  à iO gr .  par litre, 
O gr. 0225 ; A 25 gr. par litre, O gr. 0291. A la températur~ de 
37 degres (temphature moyenne de I'orgariisiiie), la quaritit6 
d'oxalate dechaux dissoute augmente encore; elle est de O gr.041k 
dans une solution A 25 gr. par litre. 

Pour le phosphate acide de soude, M .  Gérard en a dissous 
4 gr. 80 dans un litre d'eau ; il a ajouté à cette solution un excés 
d'oxalate de cliaux, et i l  a laissé le mélange en contact pendant 
vingt-quatre Iieures à la température de 15 degrés ; il s'est dissous 
O gr. 016 d'oxalate de cliaux ; à 37 degrés, la quantiti: dissoute 
a &té de O gr. 033. 

On doit donc considérer le chlorure de sodium et le phosphate 
acide de soude contenus dans l'urine comme favorisant la solu- 
bilité de l'oxalate de cliaux. 

Si une urine renferme ilne quantitc: assez considérable tl'oxa- 
late de chaux, ce sel se précipitera en plusieurs fois ; la première 
précipitation suivra le refroidissement de l'urine ; puis, l'urine, 
subissant la fermentation ammoniacale, devient alcaline ; le 
phospliate acide de soude est neutralisé, et la portion d'oxalate 
d e  chaux q u i  6tait dissoute grâce à la prAsence de ce sel se pré- 
cipite à son tour ; il ne reste plus en solution qui) la portion 
solubilisée par le chlorure de sodium, et cette portion n'est prC- 
cipitée que si  l'on ajoute à l'urine de l'oxalate d'ammoniaque. 
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son-existeiice de I'cilconl niéthylique dans Io 
F ~ B I I ~ I I .  - M .  QUASTIN (.loui~ncd de plmrmacie el de c i ~ i m i e  du 
l e r  déceinl)re 1900, p. 505).  - L'auteur, ayant Sté chargé de dis- 
tiller 85 hectolitres cle r h u m  Martinique marquant 540, en a 
effectué la rectification dans une colonne SavalIr:. I I  a d'abord 
Biimink les produits d e  tkte, en s'arrétarit lorsque l'alcool cou- 
lant à l'éprouvette cessait dc colorer le hisulfite de  rosaiiiline. 
I I  a ainsi recueilli 2 hectolitres 50.  

L'alcool recueilli ~ n s u i t e  ne rnnfermait que des traces d'kthers 
et pas d'alcools supérieurs. Cetta seconde partie de la distillation 
fut arrétée quand l'alcool commençait a jaunir par  cliaufage à 
100 degrés avec SO?l? On recueillit ainsi B5 hectolitres d'alcool 
à 93O. 

Cet alcool, ranierié a 500, avait encore, riialgré son \laut degré 
de pureté, le bouquet du rliuin. 

h l .  Quantin a pr is  10 litres des produits de  tête, qui  corres- 
pondaient a 3110 litres de  rhum,  et  il les a fractionnés par  dis- 
tillation en 3 portions : 

Au début de l'opération, la masse du  liquide fut portée à 50 
degrés et l'on opéra la distillation dans un courant lent de CO%.  

Les vapeurs, fortement refroidies par  un refrigérant, barbot- 
taient dans un peu d'alcool pur  égalernent refroidi. Les produits 
distillèrent ainsi vers 1 5  degrés e t  devaient contenir I'aldéliyde 
métliylique, s'il e n  existait. 

La seconde fraction, distillant entre  48 et 35 degrés. devait con- 
tenir le foriniate d e  m6thyle ; la dernière ,  composée des produits 
passant enlre  64. e t  72 degrés, devait rmfermer  l'alcool méthy- 
lique. 

M .  Quantiri n'a pas trouvé r1':ildéliyile niét.hylique daris la pre- 
rnibre partie du fractionnement. 

Dans la seconde partie, saponifiée par  la potasse, puis distilleé, 
M .  Quantin chercha l'alcool métliylique par la réaction de 
MTrillat et obtint des rksultats négatifs. II en fut de niéme pour 
la 30 fraction. 

Le rhum examiné par M. Quantin ne renfermait donc ni aldé- 
hyde méthylique, ni alcool métliylique, ni éther méthylique. 

Xouveaum iiiiiiéraiix des terres rares. - 31. G.  
FLISK (Amer. Jown.  of s c i e m e ,  1900). - Ces minéraux ont été 
recueillis ii Narçarsuk, sur  le fjord Tiinugelliarfik, dans le sud 
du  Groënland. 

Ces minéraux, qui  furent rencontrés dans des syénites offrant, 
par endroits, les caractères de pegmatites, sont les suivanls : 
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La Cord?llite, petits cristaux hexagonaux, ressemblant à la pari- 
site. Durete = 4 ,s .  Fracture conclioïdale. Poids spiicifique = 4 , 3 1 .  
Couleur jaune cire. 

Sa formule est Ce2Fe2Ba(CO:1j3. 
L'Anc!jlite, petits cristaux ortlioi.liorribiques, avec des faces 

fortement incurvées. Couleur jaune clair, orange ou  r&sine. 
Dureté = 4 , s .  Cassure conclioïdale. Poids spécifique - 3 , 9 5 .  

C'est un carbonate d e  cérium et de strontium liytlrath. 
Sa f'ormule est : 4 Ce(OH)C03-3 SrCOS + 3H20.  
La Clirilcolmprzte, petits ociahdres rbguliers. ressemblant au 

pyroclilore. r:ouleur b run  gris foncu, tendant vers le rouge. 
Dureté = 5.5. Poids spécifique = 3 , 7 7 .  

L'analyse a donné, comme composition centésimale. 

. . .  Acide niobique. 
. . . .  Acide silicique 

Acide titanique. . . .  
Oxyde de zirconium . . 
Oxydcs du  groupe cérium 
Peroxyde de fer . . .  
Protoxyde de manganèse 

. . . . . .  Chaux 

. . . . . .  Potasse 
Soude. . . . . . .  
Eau . . . . . . .  
Fluor .  . . . . . .  

En retranchant I'oxygbne correspondant h la teneur  en fluo- 
rures ,  le total est d e  100.63. 

L'Endéiolite, en octaèdres rSguliers, d'abord confondus avec 
le  .pyrochlore. Couleur b run  cliocolat. Dureté - 5. Densité 
=':l . 54. 

L'analyse a donné, comme coniposition centilsirnale : 

Acide niobique. . . . . . .  
Acide silicique. . . . . . . .  
Acide titanique . . . - . . .  
Oxyde de zirconium . . . . . .  
Oxyde de  cérium . . . . . . .  
1)eroxyde de fer . . . . . . .  
Protoxyde de  mariganke . . . .  
Chaux . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Potasse 
Soude . . . . . . . . . .  
Eau . . . . . . . . . . .  
Fluor .  . . . . . . . . . .  
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Deux nouveaux minCraux, provenant de 'la nephéline-syéiiite 
de Julianeliiiab, tlCcrits par  M M .  O. U Bo~ggild et Ch. \Virillier: 

La 1hilhol i te ,  cristaux pseudo-l iesigr iaux.  Couleur brune opa- 
que. Eclat gras à vitreux. Densité - 2.2. Poids spkcifique = 4 .445 ,  
L'analyse a donné : 

Acide silicique. . . . . . . .  
. . . . .  Acidepl iospl ior ique.  

. . . . . .  Oxydes (in Ce. Sa. Di 

. . . . . .  Sesquioxydedefer  
Chaux . . . . . . . . . .  
hIagn4sie. . . . . . . . . .  
Soude. . . . . . . . . . .  
Kau . . . . . . . . .  
Fluor . . . . . . . . . . .  

La Sçhizolzle, en masses fibreuses et  cristaux prismatiques. 
Couleur rose à iiruri. Ilureté = 5 à 5,9.  Poids sphcifique = 3.089. 
L'analyse a donné : 

Acide silicique. . . .  
Acide titanique . . .  
O x y d e t l e c é r i u m .  . .  
I'rotoxyde de fer . . .  

B de  manganèse 
Chaux . . . . . .  
Soude . . . .  , . 
Eau . . . . . . .  

Actioii de l~hypasul l i te  de soiicle sur quelques sels 
rnétulliques. - M .  Fr. FAKTOR(%cits. f. nitnlyt. ç/t,crnie, 1900, 
p. 345). - Lorsqu'ori traite I'liyposiilBl(: de soude pas l in  acide : 
on admet que l'acide hyposulfureux sedécoinpose suivant l'équa- 
tion : 

H V O ~  = H W  + soc + s 
Vailbel admet  qu'il se  forme, d'abnrd : 

Wortman interprète la rBaction de  la façon suivante 

En fait, quand on chauffe une soliition étendue d'hyposulfite de  
soude avec HCI, il se  degage toujours un peu d'hydrogène sulfuré. 
II se forme aussi de  i'acide t6tratliionique et de petites quantittis 
d'acide pentatliionique. 1 'hydrogène sulfuré rie se  dégage passeu- 
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lement par- l'action des acides forts, mais encore sous l'action de 
certains sels métalliques. L'hydrogène sulfuré formé précipite le 
métal. Si le métal donneun sulfure insoluble dans les acideséten- 
dus, c'est ce sulfure qui  se précipite. Pi le  métal ne donne pas l e  
sulfure, comme les selsde chrome, c'ml l'hydroxyde qui se  préci- 
pite, mélangé de  soufre. Ces propriétés de l'ligposulfite permettent 
son emploi dans l'analyse quantitative. 

Action de l'hyposulfile su7. les c l ~ ~ ~ o m n i e s .  - Lorsqu'on fait bouil- 
l i r  une solution de  bichromate de potasse avec I'liyposulfite de 
soude, il se  sépare un précipité b run  qui  donne, aprbs dessicca- 
tion et calcination, de  l'oxyde de  clirome vert .  Le liquide est 
devenu jaune par suite de  la présence de  chromate neutre. 

La rkaction a lieu suivant I'kquation : 

Le prtcipité qui  se sépare est, d'après Popp, un  chromate de 
ciirorrie Cr203,Cr03, qui est facilenierit soluble dans les acides. Les 
alcalis précipitent l'oxyde de chrome de cette solution, et i i  reste 
unchromate.  IICl produit un dégagement de  chlore. Mis en diges- 
tion avec l'ammoniaque, ce précipité donne d u  chromate d'arn- 
maniaque. 

Daris cette précipitation. il  faut tenir compte des proportions 
d'liyposulfite à ajouter e t  de la durée de l'ébullition. 

Quand on emploie un grand exces d'hyposulfite concentré et 
qu 'on  fait bouillir longtemps, tout leclirome est précipité suivant, 
l 'équation : 

La méthode donne d e  trés bons résultats. 
L e  chromate neutre de  potassium n'est pas décomposé dans les 

mêmes conditions, mais il l'est en présence de  sel ammoniac. 

3KXCrO"2Xaa2SzO3 + 4 A z H L C l  f 2H20 = 

Cr2O3,CrO+fKC1 + K2Su+ +4Na2,s03 +4AzII ' .OII  + S 
La précipitation est quantitative. Le clilorure de  sodium n'a 

pas d'action Le c h l o r ~ r e  de  niagn8sium agit comme le  clilorliy- 
drate  d'ammoniaque e t  une petite quantité de  ce sel suffit. 

A c t i o n  de l ' iqpostilfite a w  les sels dr  r h m n e .  - I.'liyposiilfite dorine, 
a l'ébullition, avec les sels de  clirome, de 1 hydroxyde mélangé 
d e  soufre, mais  la précipitation n'est pas complète. 

Act ion  de l'hgposiilfiie s w  les sels de  plomb. - La soluticn bouil- 
lante de nitrate de plomb donne, avec une solution concentrée 
d'hyposulfite d e  soude, un précipité blanc, qui  devient gris aprks 
une  ébullition prolongCe, mais sans noircir complètement. La 
prdcipitation d u  sulfure n'est complbte qu'en prPserice du sel 
ammoniac. Toutefois, les résultats obtenus par  l'auteur ne  sont 
pas satisfaisants. 
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Action de l'h~jposi~l/i~e sur les sels de nlercure. - On peut employer 
l'hyposulfite pour  précipiler le  mercure de ses solutions a l 'état 
de sulfure. La précipitation est rapide et complète. 

Action de lJh!lposulfite SUT les sels d'alyent. - A la température 
ordinaire, I'liyposulfite donne un prbcipitt. blanc qui jaunit h 
cliaiid, puis noircit rapidement .  

La précipitation ê l'état de sulfure est complète. 
Les sels de nickel et de  cobalt ne  sont pricipitEs que  tri% 

inconiplèlement et trés lentement par  l'hyposulfite de soude. 
J. W. 

Séparntion du iiickel et ductrhalt. - hi. O. P. 1lOWÉ.R 
(Journ. o f  amer. chem. Soc., 1900, p .  Sol).  - L'auteur a vérifié la 
méthode reconimandée il y a quelques années par  M. Villiers pour  
l a  séparation qualitative du  cobalt d'avec le nickel, dont le pr in-  
cipe est le  suivant : la solution dans l'eau régale des  sulfures des 
deux métaux est évaporCe à siccité ; le  résiduest dissousdans une 
assez grande quantité d 'eau,  et,  a cette solution diluée, on ajoute 
une quantité telle d'acide tartrique qu'aucun précipité ne se  pro- 
duit lorsqu'on l'additionne de  soude caustique. Ce dernier  
réactif est ajouté de façon B donner A la solution une  réaction for- 
tement alcaline, piiison y fait passer u n  courant d'hydrogène sul- 
furé jusqu'à saturation. Le sulfure de  cobalt se  précipite, tandis 
que le sulfure de  nickel reste en solution, en communiquant au 
liquide une coloration brune. 

L'auteur a remarqué qu'il se précipite une petite quantité de 
soufre qui est coloré par  d u  sulfure de  nickel, ce qui peul,  en 
l'absence de  cobalt, faire soupçonner la présence d'une petite 
quantité de  ce dernier  métal.  

De plus, s'il existe d u  clilorure de  sodium daris la solution, ce 
sel favorise la précipitation complète du  cobalt, maisi l  permet  à 
iine partie du nickel d e  se précipiter. 

H. C. 

Dosage du s616iiiuiii et du tellure. - M. E. KELLER 
(Jour. o f  amer. chem. Soc., 1900, p. 241).  - La méthode indi- 
quée par l'auteur est basée sur  ce fait que  le s é l h i u r n  peut ê tre  
entièrement précipité, d'une solution clilorliydrique concentrée 
par l'action de l'acide sulfureux, tandis que  le tellure n'est prdci- 
pité que lorsque la solution est diluée. 

I'our déterminer ces deux éléments dans un écliantillon de  
cuivre commercial,  on prend 100 gr. d e  celui-ci, auxquels on  
ajoute 2 à 8 g r .  de  sulfate ferreux, et on  dissout dans &O0 cc. 
d'.4z03H. Les vapeurs nitreuses sont chassées ; la solution est 
diluée et  refroidie et on  y ajoute une  quantité suffisante d'am- 
moniaque pour dissoudre tout le cuivre. Le fer est précipité et 
entraine avec lui le  sélénium e t  le tellure ; on filtre ; on  redissout 
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e t  o n  reprdcipite une seconde fois pouréliminer toute trace de ciii- 
vre.0n redissout erisuite l e  précipité dansune quantité d'llCI aussi 
petite que possible: le liqiiiile est refroidi e t  on  y fait passer un 
courant d'liydrogkne sulfuré juequ'a saturatiori. Les sulfures sont 
iiltrEs, lavés et rnis en digestion avec une solution dt! sulfure de 
sodiuin,qui dissout le sSl6niiirn et le tellure. Cette solutiori,apri.,s 
filtratiori, est traitke par  .MY11 et t'.vaporée à siccitt'!, en prenant 
soin de ne perdre aucune trace d'acide s61hieux. On ajoute au 
résidu de I 'haporat ion 2 cc. rl'liC1 concentrk ( D  = ! . l e ) ,  et la 
solution obtenue est portée i l'ébullition, jusqu'à ce que l'acide 
cliloro-nitrique soit eritiérement d h r u i t  et que  les deux compo- 
sés soient transforiiiés en acides sélénieux ~t tellureux. Aprbs 
refroidiss~inent,  la solution est filtrée sur  tle l'amiante et celle-ci 
est lavee iirie ou deux fois avec I1CI ctiricentr&. Or1 fait passer 
dans le filtraturn un courant d'acide sull'ureux. On laisse reposer 
pendant quelque temps. e t  le  précipité de sélenium est recueilli 
dans un  tiltre tarC de Goocli ; on le lave environ 3 fois avec HCI 
concentré, puis avec Ue l'acide plus étendu, (le l'cari pure et de  
l'alcool ; on le skche et on le p è s e  

Le filtratuin contient le te l lure .0n le dilue avec un kgal volume 
d 'eau ;  onfait bouillir penrlantquelques ininiites et on le traite par 
un courant d'acide sulfureux. Aprks refroidissement et repos de 
quelques instants, le tellure précipité est lavé et  pesé, en obser- 
vant les inBrnes précautions que pour le s6lénium. 

8. C. 

Sépnrritioii du cobalt eii préueiice d'uii graiid 
ercès de nickel. - hI. T .  RlOOLlE (Chemicnl h ' v i ~ s ,  1900, p. 
i3) .  - La srilution contenant les chlorures des deux mPtaux et 
exempte autarit que possible d'acides libres est traitée par de 
l'oxyde de ziric, qui assure la saturatiori des acides lilires et  pré- 
cipite le fer. On liltre ensuite. 1.e filtrat est dilué à 300 ou '100 cc.; 
on y ajoute 1 goutte d'HCl,'puis on l'amène jusqu'à l'ébullition. 
On 1'atltliiionr:e d'un cxci,s morl('!ré d'eau d c  bronie, puis d'oxyde 
de  zinc, et on  fait 1)oiiillir pendant eiriq iniriutes pour  enlever 
i'excés de brome; on filtre e t  on lave le précipité, qui est ensuite 
transvasé dans une fiole ; or1 le  dissout, ainsi que ce qui reste 
adli6rerit au filtre, avec quelques gouttes d'Il(;\ étendu, additionné 
d'un peu d'acide siilfiireus ; la solution est ensuite évaporée a 
sec ; le résidu est repris par  quelques gouttes d'eau e t  ailditionnk 
àfroiii  de 5 ou  10 cc. d'eau oxyghnée rendue 1hgi.remerit alcaline 
au niogen ile soude caustique ; o n  fait bouillir pendant deux ou 
trois minutes ct o n  refroidit. Le ;?récipité obtenu est inis en 
digestion tlaris une fiole ferrtiét: avec de  l'iorlure de potassium et 
IlCl, et l'iode rnis en liberté est dCterinirié par une solution 
titrée d'hyposulfite de  soude (1 x 1),46311 =Co). H .  C .  
\) 
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D6teriniiintian rmpided~i C I I ~ V P A  et 1111 nickel dniicr 
les iiiiiiernis sulfiii.és et daiis leu iiiiittes. - M. TITUS 
ULKE ( E ~ i , q i i ~ e e r  aiid Miit. Joiuii . ,  19C0, p.  30;). -On pèse i gr .  
de m i n e n i  pulvtirisé et passé au tamis 80-100 ; on ajoute b cc.. 
d e  SOiH' à 50 p. 400 et environ 10 à t 5  cc. d'iICI concciitré. On 
fait chauffer jusqu'à cessation de toute effervescence,puis on ajoute 
5 à 10 cc. d'AzO"1 et on évapore à siccité, ce qui dure de  1 à 2 
heures; onajolite de I'eau et on  filtre d m s  un vase a prikipitation 
chaude de 4 centimètres de diambtre et d e  10 centiinktres de hau- 
teur ; on ajoute :O gouttes d'AzU1lI e t  on électrolyse pour préci- 
piter le cuivre avec un co~i ran t  de 0,3 ampère.  

Le lendemain, on enleve la calliode ; on lave à l 'eau, puis à l'al- 
cool ; on sèche et  on  pkse. La solution, exempte de  cuivre, es t  
peroxytlée A l 'aide d'eau o x y g h é e ,  cliauîïée a 1'6bullition, e t  le 
fer est précipité p a r  un grand excès d'ammoniaque. Sur  le filtre, 
on ajoute au  prkcipité de  5 à 10 cc. d'ammoniaque et on lave à 
l'eau chaude. 

On redissout ce prCcipit6 à chaud dans SO"1-I2 au i / 5 ;  on repré- 
cipite par un  exrks d'arnmoninqiia ; or1 lave et on retlissout. On 
rkpkte cette operatiori une troisiéme fois. Les trois filtrats sont 
svaporés à environ 200 cc. La solutioii est alors introduite dans 
iin vase cylindrique, additionnhe d'environ 100 cc. d'ammoniaque 
e t  électrolysée. 

Quatre tlF?terniiriations du nickel peuvent 8tre faites en 2 h 4 
licures avcc 8 kltinients Grove ou 10 Edison-Lalande, chaque essai 
exigeant un courant (le 2 à 3 ampères. 

Les ariotles sont en fil de fer très pur ,  d'environ 1/16 
de pouce d'Gpaisscur (= O m .  0015), enroulé en spirales de 518 
di? P O I I C ~  (le diami'tre (= O 1'11. 0156'1 et les cathodes sont des 
cyliritlres d e  platine iridiP, d'environ 2 pouces 1 4 de liauteur et 
(le 1 pouce i / 4  de diarriétre, avec une tige de  rk pouces d e  lon- 
g u ~ u r ( f I - O  m .  O562 ; D = O m .  0312). 

Le vase con tmant  la solution de nickel, couvert avec un  verre 
de montre d e  dimension convenable, est chauffé doucement avec 
urie lanipe à alcool à environ 63 degrés pendant le temps néces- 
saire à la formation du  dépdt. 

Quand on suppose que l'opération est terminée, on essaie avec 
(lu siilt'ocarbonate d e  potassium (solution à 50 p. 100 d'un mélange 
L parties égales de sulfuro de carbone el de sulfure de potassium), 
qui donne une coloration rose temporaire avec les sels de  nickel 
(cette solutiori doil ktre coriservik dans l'obscuritki. Le nickel 
i éposé  s u r  la cathode est lavé k I'eau, à l'alcool, &uis séché et 
pest':. Les anodes (le fer sont lavées à I'eau et  simplement chauf- 
tces, pour une opilration ul tér ieure.  Ces anodes peuvent servir 
pour 30 à 4 0  dtiterminations avant d'étre hors d'usage. 

Pour la tlSteiminatioq du cuivre et  d u  nickel, dans une matte 
ordinaire, on  pèse seulemerit O gr.  5 de  l'échantillon. 
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Les anodes de platine n c  doivsnt pas ê t re  employées, car  elles 
sont attaquées par l a  solution ammoniacale cliauile, et, dans ce cas, 
il peut se déposer jusqu'a un milligr. d e  platine avec le nickel 
s u r  la cathode. P. T .  

Dosage des  ciirboiintes nlcnliiia eii préaeiice des 
Iiicrirboiintes. -11. C.4MERON (Alner icm Chen~.  Jour., 1900, 
p .  471). - La solution des carbonates alcalins est t i trke p a r  une 
solution de  bisulfate de potasse, en employant la phholp l i t a lé ine  
comme indicateur. La réaction est la suivante : 

Les produits de la réaction sont neutres à l ' indicateur ,  tandis 
que  le  liisulfale est légèrement acide. Il est essentiel q u e  la solu- 
tion de bisulfate fie soit versée dans la solution de carbonate que 
p a r  quantité n'ext:i:dant pas 2 gouttes par  seconde e t  jiisqu'au 
moment précis où  la coloration cesse d'apparaître ; le liquide 
doit ê t re ,pendant  toute l a  durée de  l'opération, continuellement 
e t  vigourensement agité. 

Après la dhtermination des carbonates dans 13 solution, on 
peut  déterminer le clilore dans celle-ci e n  employant la solution 
d e  nittate d'argent, avec le  chromate de  potassium c o m m e  indi- 
cateur. H. C. 

Recherche del'arseiiic dnus le glucose.-  RI. E. DOW- 
ZARD (Chernist a n d D r y g i p t ,  1900. p. 921).- Dans un ballon à fond 
plat de  130 cc.  environ et dont le col a 10 centimètres environ de 
longueur, sur  2 ccntiinbtres de  diaiiiétre, on verse un  mélange de 
30 cc .  d'eau, 5 cc. d'HU e t  une demi-goutte de  solution d e  clilo- 
r u r e  de platine A 5 p.  1 0 0 ;  on introduit une baguette de  zinc de 
4 centimbtres d e  longueur s u r  5 millimhtres d e  diam8ti.e; on 
place a lo rs .dans  le col du ballon un  tampon de  coton, puis  une 
feuille de  papier a filtrer préalablement imprégnée d'une solu- 
tion d'acktate de ploriili 1 25 p. 100 ; cette feuille, don t  les dimen- 
sions sont de  32 centimhtres de  longueur, s u r  2 centimbtres de 
largeur, est enrou1i.e encore humide et  recouverte p a r  une  ron- 
delle du  même papier ; enfin, le col du  ballon est encapuclionn6 
avec üne feuille de papier iinprkgnée de chlorure mercurique.  Si, 
au  bout de 30 minutes, le papier au mercure n'est pas  taclié, on 
refait l 'espjr ience en mettant dans le ballon une solution de 
15 gr. du  sucre à examiner dans 20 cc. d'eau distillée, additionné 
d e  7 cc. d'HC1 et d'une demi-goutte d e  chlorure d e  platine'à 
5 p .  100. 

lj300,000 d'arsenic donne, s u r  le  papier a u  mercure ,  une 
tache jaune faible, mais déjà perceptible. A .  D. 
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Déteriiiinatioii d e  I'aciditc e t  d e  I'iiidice dc snpo- 
uificritiou des  c iras  par l a  iiiétliode de IIiibl iiio- 
di l iée .  - M. OTTO EIEHHOItN (Zeils. f .  a m l y t .  Chemie, 1 9 0 0 ,  
10, p. 6 h 0 ) .  - L'auteur, employant la méillotle de Hiibl pour  la 
saponification des cires russes (qui renferment de  la cérésine 
et de la parafine), constata que les résultats obtenus étaient 
erronés, parce que la saponification n'était pas coniplète. 

Après avoir cliauflé pendant une heure au rhfrigkrant ascen- 
dant, il trouva, comme indice (le saporiilicatiori. les nomlires 
suivants : 79,4 - 56,9 - 46 ,7  - 7 9 , 3  ; alors que les nonibres 
véritables étaient 94.3 - 89,4 - 88,7 - 95.3. 

L'auteur pr6coniseil'emploi de  l'alcool amylique,  qui  dissout 
complktement la cire. L'alcool étliylique, çoitiiiie on sait, ne la 
dissout que partiellement. 

La dissolution de  la cire dans l'alcool amylique chaud se 
mélange trés bien avec la potasse alcoolique ; il suffit d'opérer 
dans les conditions indiquées par  l 'auteur. 

Après la saponification, l'excès de potasse est titré a l'aide 
d'IIC1, sans que la cire SP sépare. La terripéraliire ne doit pas 
descendre au-dessous d e  60 degrés. Le liquide reste parfaitement 
limpide, et l'on voit sans peine la fin de l'opération. La saponifi- 
cation de la c ire  s 'efkctue tr&s bien, meme en présence de céré- 
sine e t  de  paraffine. 

n i l e m i n a t i o n  de l'ncidité. - On introduit environ 6 gr .  de  cire 
dans un petit inatras, et l'on ajoute 60 cc. d'alcool ainylique pur;  
puis on porte le liquide à l'b,liullition ; on cesse di: cliauffer et on 
titre en prksence de  la pliénolplitaléine à l 'aide cle la potasse 
N / i O  ; on s'arrête quand la coloration rose commence A dispa- 
raître plus lentement. Si le liquide se  trouble pendant I'opéra- 
tion. il suffit d e  chauffer pour  faire disparaitre le trouble. On 
doit s'arranger pour  achever le titrage avant que la tenipéra- 
ture de  la liqueur soit descendue au-dessous de  60 degrés. 

flkterminntion de l ' indice ds sapoilifictltion. - O n  pAse environ 
5 gr. d e  cire, qu'on introduit dans u n  nistras d'une capacité de 
300 cc. environ ; on  ajoute 60 cc. d'alcool ainyliquc pur ,  et, a 
l'aide d'une pipette, on verse dans le mélange 25 cc. d'une solu- 
tion alcoolique (le potasse normale. 

On verse, dans un second inatras semblable au  premier ,  60 cc* 
d'alcool amylique et  25: cc. de potasse alcoolique normale. 

Ce dernier  mélange sert a prendre le  titre exact d e  la solution 
de  potasse. 

L'auteur se  sert d'un témoin, parce qu'il a remarque qu'avec 
l'alcool amylique, même de  très bonne qualité, l 'alcalinité de  
la potasse avait diminud après I'4bulliiion du  mélange; il e n  con- 
clut que l'alcool amylique renferme d e  petites quantitks d'éthers 
qui se  saponifient. 
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Des essais faits avec deux alcools de  provenance diffhente 
ont fourni les résultats suivants : 

6 0  cc. d'alcool amylique no i ont absorbB O cc. 4 3  de potasse. 
60 cc. - n o %  - O cc. 57 - 

t a  solution de potasse se prépare en dissoivarit 50 a 60 g r .  de 
potasse caustique clans 1 JO cc. d'eau ; on complbte i litre avec 
d e  l'alcool éthylique B 95O ; on filtre au  bout de quelques lieu- 

res. 
Après avoir ajout6 les 45 ee. d e  potasse alcoolique, on plonge 

les deux mairas  dans l'eau bouillante. Le liquide entre bientôt 
en Cbullition. L ' t m !  lui du 1-e l l . ig r7  rcnt ascrndaxt  de t i en t  inutile. ün 
agite à plusieurs reprises ,  poilr dissoudre eompleternent la cire. 
Au bout d'une demi-heure,  la saponilication est  conipl+te. On 
ajoute alors i cc. d'une solution B 1 p. 400 de plit!nolplitaléine,et 
l 'on titre la potasse en excès avec une solution d ' R U  312. Pendant 
lopkrat ion,  on a soin de bien agiter le liqiiide. Lorsque la liqueur 
s'est décolor8e,on la replonge dans le bain-niarie, jusqu'a ce qiie 
le  liquide se sépare en deux couclies. On continue à ajouter liC1 
jusqu'à ce que la solution aque,use infér ieure rie s e  colore plus 
en rouge, aprEs une action prolongée d e  la alialeur. 

Lorsqu'on se ti.oiive en présence do cire  jaune, or1 ajoute encore 
10 a 15 cc. d'eau, afin de  mieux voir le virage de la pliénolplita- 
Iéine. Si c'est de la cire d u  Japon, on ajoute 25 cc. d'eau. Dans ce 
dernier cas, on n'opère que sur 3 g r .  5 de niatikre. 

Pour titrer la solution qui a servi de  témoiri, on oliserve les 
niêrries prdcaiitiuris. 

Voici les r6sultats de quelques analyses effectuées en ïais;rrit 
varier la durée de  la saponification : 

15 minutas  30 illinutes 50 minutes 90 niinutes 
Cire no 1 9 4 , 4  94,s 9 8 , 3  94,4 
75 cire + 83 c:drésine. 94,4  N , Z  94,4 
Cire no 3 89,4 89,s 89,s 89,3 

Ces essais riiontrent qu'au bout de I;i  niinutes la saponification 
est complète. 

11 résulte de ces cliiffres qu'il fclut se garder  de considérer 
corrime falsifiée une cire dont l'indice d e  saponification est de 90. 

J. W. 

Daacipe da l'extrait Mec, des cendres e t  de; 1s 
nintière graaibie dalis le Init .  - JI. TlNPE (Zeils. f .  o f .  
Chernie, 1699, p. (113). - L'auteur fait usage d 'un  creuse1 de 
Gooch, de 45 niillini. de hauteur et  de 40  niillini. de rliarnhtre à 
sa partie la plus large; i l  l'emplit d'aniianie en fils tins, foi'te- 
ment Lassée, jusqu'a environ i cm. du bord; i l  le porteau rouge, 
le  pèse et y laisse couler goutte a goute environ 5 cc. de  lait; il 
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pèse le plus rapidement possible. Au b o a  de C à ' 5  heures de  
dessiccation à 100-102 dtlgrPs, ori arrive à un poids constant. 
Aprks refroidissement, Ie creuset est. pesé et mis tel quel dans 
u n  appareil (le Soxlilet avec de l'éther. 

L'extractiori est coiriplktti après 8 A 10 pasFages de  I'ktlier ; le  
rksidu est calciné; Irs résultats obtenus concordent avec ceux 
obtenus avec les inétliodes c.orinues.Un creuset peut servir tleuxou 
trois fois, si l'on prend soin de le laver avec IICl et de  l'eau 
chaude. 

C. F. 

R6iactioii d'llsyernft pour In reclieiwhe de  la h i l e  
diinr les liquides orgciiiiqiies. - BI. H I'CENKEL (Anna- 
les d~ lu <)oc t l ~  mkdeclne ile G o n d ,  !900, p. 353) - Uri cliimiste 
aripiais, Ilaycraft, a découvert, il y a plusiours a n n h s ,  que le sou- 
fre peut 5ervir à t l k e l e r  la prhsence de la bile dans les liquides 
organiques. R.1. IJrerihel, ri'ayarit pu retrouver le  travail origirial 
tlilaycraf't, s'est l ivré à des reclierclies a!ant pour but d'expkri- 
nienter cette réaction, qui est des plus simples. On verse sur le 
liquide examiner un peu de soufre su1)liirié (le soufre sublimé 
est prhférable au soufre lavé et  au soufre prhcipité) ; si le liquide 
corilierit de  la bile, l e  soufre loiribe au forid du  verre, tarirlis qu'il 
reste à la surface si le liquide rie renferme pas d e  bile. 

Cette rkactiori est, au point de vue de la sensibilité, compara- 
ble aux iiieilleurs procédbs coririus pour  la rkl iercl ie  des acides 
biliaires, mais elle n'est pas aussi caracttkistique que ces procé, 
dés ,  elle n'rst pas patliopnomanique; c'est une sirriple rkaction' 
d'orientation. 

AppliquC.,e a l 'urine, la réaction d'Haycraft peut rendre de  réels 
servires pour  la reclierclie di! la bile. 1 

Certaines substances, telles que l'acide acktiyue, l'alcool, 
I'éllier, l e  e l i lo~~oforme,  l'essence de tPrébenthine, la benzine et  
ses dérivés, le pliénol et ses dérivés, l'aniline, les savons, mêlds 
au liquide à examiner ,  donnent h c e  liquide la propriété de 
doririer la rPaction d'Baycraft; mais ces liquides ne  se  rencontrent 
qu'exce~itioairiellenient dans l 'urine. 

Appliquée au contenu stoniacal, la réaction en question donne 
de irikliocres résultats, parce qu'un trouve souvent dans ce 
liquide l'une ou l 'autre des substances ci-dessus énuiriérées. 

Quant à l'explication du  phénomène qui se produit dans la 
réaction d'fiaycraft, ori doit la clierclier vraiseniblal>lernent du 
côté des lois physiques de l a  tensiori superticielle. 

Analyse de la guttri-percliri.- AI. fiCGOBORNTk(EGEK 
(Zeits. f .  unulyt. ( ; l ~ e n r i ~ ,  1900, p.  i j02 j .  - D'aprks les auteurs, la 
gutta brute contient en moyenne : 
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Eau. . . . . . . . de i a 1 . 5  p. i00  
Impuretés (bois et terre). 3 à  5~ 
Gutta pure (Cl0 Hl6) . , . 30.5 à 83.1 » 
Albane (CinH'W) . . . 7 a 4h.5 D 

Fluavile (C"HCLO3 ). . . 3 à 2 1  n 

Ces trois derniers corps sont très voisins et les deux derniers 
ne sont que de la gutta oxydée. 

L'albane et la fluavile se comportent comme la stGarine, la 
palmitine et la margarine vis-à-vis de l'oléine. 

La preniiére de ces deux substances est. insoluble dans l'alcool 
froid, soluble dans I'alcool chaud; la seconde est soluble méme 
dans l'alcool froid, et on peut ainsi les séparer l'une de l'autre. 

La fluavile est un corps unique, qui distille à 105 degrés sans 
se décomposer. 

L'albane, au contraire, se compose de 3 corps distincts : A , ,  
A,, As. 

A, est une huile jaunâtre, distillant vers 200 degrhs. 
An est une huile jaune foncé, bouillant vers 450 degrés. 
A3 est une résine solide, semblable à la coluphane. 
L'auteur propose un procédé pratique pour l'analyse de la 

gutta. 
11 dose l'eau sur 9 gr. dans un courant d'air a 100 degrés, jus- 

qu'à poids consiant. 
Pour doser les impuretCs, il fait digérer au bain-marie, au 

réfrigérant asceridarit, 1 gr. de gutta brute avec 50 cc. de benzine ; 
il filtre sur un filtre taré et lave à la benzine chaude, jusqu'à ce 
que la benzine ne laisse plus de résidu par l'évaporation. Le f i l .  
t re  est séché à 210 degrés. 

Pour doser la gutta, on évapore la solution benzinique précé- 
dente jusqu'à 50 cc.; on y ajoute 100 cc. d'alcool absolu et on 
laisse pendant 4 heures au bain-marie.La gutta pure se précipite, 
tandis que les autres corps restent en solution. 

On sèche à. 100 degrés et on phse. 
En pratique, on dotermine la soinrile fluavile + olbane par 

différence. 
Si l'on veut des résultats plus complets, on évapore la solu- 

tion séparée de la gutta jusqu'à 50 cc. et on laisse refroidir 
pendant 2.4 heures dans une capsule tarie. On dkcante et on pèse 
l'albane qui s'est déposée, après un lavage a l'alcool froid. On 
ne doit pas dépasser 80 degrés pour la dessiccation. 

Si l'on veut déterminer les 3 constituarits de l'albane, il faut 
opérer de la mBme maniére sur une plus grande quantiti! de 
gutta brute et soumettre a la distillation fractionnée une partie 
pesée de l'albane sèche. 
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Voici les résultats d'une analyse de guita brute, ainsi exécu- 
tée : 

. . . . . . . .  Eau.  . , 1.3 
. . . . . .  . .  Impuretés. , 2 . 5  

. . . . . . . . .  Gutta p u r e  7 7.5: 
Fluavile . . . . . . . . .  6 . 0  
Alhane A l .  . . . . . . .  3.8 

1) A? . . . . .  - . 3 . 7  
)) AS . . . 5 . 0  - 

100.0 
J .  W. 

rZualyse t l i i  suc gastrique. - M .  le 1)' M .  C. SCIlUYTEN 
(Chm. Z c i t . ,  1900, p, 234). - L'auteur a examiné la sensibilité 
des divers réactifs employés pour  la recherche de  IlCl dans le suc 
gastrique. 

Cesont : i0 le  violet de méthyle en solution aqueuse, qui bleuit. 
20 La tropéoline n O  en solution aqueuse, q ~i devient violette. 
3 0  Le mélange de sucre et de résorcine (en solution aqueuse 

ou alcoolique), qui rougit. 
ho Le mélange de pliloroglucine et d e  vanilline en solution 

alcoolique, qui rougit. 
Le rouge congo en solution alcoolique, qui devient rouge ou 

violet. 
L'auteur ne conseille pas l'emploi du  violet d e  rnétliyle, à cause 

des nuances diverses et  mal dsfinics qu'il fouriiit et qui peuvent 
induire eri e r r e u r .  

En essayant les quatre  autres indicateurs avec d i f f b m t s  acides 
organiques, le rouge conço s'est montré le plus sensible vis-à-vis 
de ces acides (acides butyrique, acétique, lactique, formique, 
oxalique, tartrique, succinique, citrique) ; puis viennent, e n  ligne 
dkroissante, l a  t r o p h l i n e ,  le  mblange phloroglucine-variillirie, 
et enfin le mélange résorcine-sucre. Comine, d'autre part, le der-  
nier indicateur est trbs sensible à IlCl, il  est parfaitement a p p r o .  
prié la reciierclie d e  cet acide, e n  pr6sence des divers acides 
organiques de l'estomac. Le réactif de  Boas (résorcine et  sucre) 
&nt trks altérable, il faut le prhparer  au moment d'en faire 
usage. L'auteur signale ensuite les essais qu'il a poursuivis afin 
de déterminer le mode d e  formation d e  HCI dans l'estomac.. Il 
estime que c'est la théorie de Malg qui se rapproche le plus de  
la vérité. 

Voici la réac!ion d'après laquelle HCI prendrait naissance : 

La présence de  ces sels dans Ic sang a été prouvée par les tra- 
vaux de  Pribauin et d e  Carl Schmidt. L'auteur rejette la théorie 
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de  T h o m m ,  d'après laquelle HCI serait ddplacé de  ses combinai- 
sons par  les acides organiques eserçant une action de  masse. Les 
nombreux essais entrepris par  l 'auleur pour confirmer cette 
théorie n'ont donné aucun résultat. J .  W. 

Dostige de  I'ncitle phaspliuriqiie navirnilnble par 
Iss p l a i i t ~ s  d m i a  l e  scml e t  les  eiiginrrio. - M PLUT. 
(OEster. C h e m  Z e i t . ,  1900, t. III, p. 1 2 7 ) .  -- L'auteur décrit une 
méthode basée sur la solubiliti: de l'acide pliosplioi'ique assimi- 
lable seul dans une liqueur renfermant d u  sulfote ferrique, du 
carbonate de soiide, du  sulfate d e  potasse, d u  nitrate de 
chaux, d u  clilorure de magriésium et  les acides oxalique. mali- 
que,  citrique et tartrique,. Les proporlioris de ces élémerits sont 
indiquées par l'auteur, qui dOcrit le inode opératoire et  cite les 
r6sultats qu'il a obtenus par cette méthode. G .  S. 

Ibonngo voluiiiCtriqiie des sels isoliil~len de iiier- 
cure. - M .  .\. ARCHE TT1 (llollettino chiinico fn~wmeutico, 1900, 
p. 7 6 5 ) .  - Dans une solution d e  chlorure mercurique,  l'ammo- 
niaque donnc un  p r k i p i t é  blanc. Si la solution est additionnée 
de  quelques gouttes tlr, plii:nolplitaléine, la coloration rouge com- 
muniquée par l'aminoriiaquc au rkactif indicateur n'est pcrciep- 
tilile que  lorsque tout le mercure a été prbcipité. La solution 
ammoniacale doit &tre titrée au prkalable avec un  acide normal .  
Le calcul est cffectué en partant de  la formule d e  la réaction : 

IIgCIZ + .4zR" AzR%gCl + IlCl 

Pour les autres sels solubles de  mercure,  on  peut employer 
la potasse ou la soude titrkes. A .  D .  

Héactinii dilrérentiellc tlii Imit ale femiiie et  du 
lait de  varlie. - 11. bIEl3Eli (Zcits. f .  physio1oqisc:he Chn ie :  
1900, XXX,  p. 101). - I!iriikoffa cori~taté  ( 1 )  qu'on peut distiri- 
guer le  lait de  femnie du lait de  vaclie en cliautfant 3 cc. (le [:rit 
avec 2 c c .  5 d'arnnioniaque diluée au  1/10 ; le lait de femme 
prend une teinte rouge-violet, tandis que le lait de vaclie se 
colore en jaune ou en brun .  D'après M.  Sicber, la coloration 
rouge-violet d u  lait. tic! fernme serait d'autant plus accentuée que 
le lait serait  plus àgk .  

Lorqu 'on  soumet à la dialyse un  lait quelconque (de femme, 
de  vache, de cllèvre), le liquide dialysé donne, avec l'aniirioniaque! 
la teinte rouge-violet. 

hl. Rlarclietti attribue cette rcaction au lactose ; c'est peu pro- 
bable, les solutions de lactose donnant une teinte rougei t re  et 
non violette. 31. Sielier estime que la coloration est due à l'acide 

(1 )  Voir Annales de chimie anahytique, 1899 ,  p.  358. 
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c i t r i q u e ,  e t ,  ce q u i  l e  c o n f i r m e  d a n s  c e t t e  o p i n i o n ,  c'est que la 
c o l o r a t i o n  n e  se p r o d u i t  p l u s  l o r s q u e  le l a i t  d i a l y s 6  a été a d d i -  
tionné. d e  c l i l o r u r e  d e  c a l c i u m ,  q u i  a i n s o l u b i l i s é  l ' a c i d e  c i t r i q u e  
a i ' h t  de c 3 t r a t e  de c h a u x .  

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

La theorie d e s  iniis e t  I?électrolysco. par  A. 1 I o i . i . ~ ~ ~ .  - 
1 vol. d e  159 pages d e  la  Hibliotlièque d e  la Ileûue gknerule des Sciences 
(Carri! c t  Naud, éditeurs, 3 r .  Racine). Pr ix du vol. cartonné à l 'an- 
glaise : 5 fr. - L'électrolyse joue maintenarit un rBle important, non seu- 
lement dans l'industrie metallurgic~iic, mais aussi dans l'analyse cliirniqne. 
II est donc fort utile pour  l'inrlustriel e t  pour Ic cliimisle d'avoir des eon- 
naissances tliéoricpes su r  l'électrolvse, de manière a comprendre et & 
coordonner les phCriorrièri~s qu'ils observent, e t  de nianière aussi i pou- 
voir se servir d e  ces doiiiiées tli6oriques pour réaliser des progrès dans  
la priitii~iie d e  1'éloc:trolyse. 

Or, la thborie Cim i o r i ~ ,  imaginèc par  A i r l i h i u s ,  est une conception 
qu'il  e3t iriilispensahle (le s'assiniiler quand on  s'occupe d'électrolyse, 
car elle est f'ructueiise, non seulerrient parce qu'elle perniet d'expliquer les 
faits coririus, mais parcequ'elle iierniel d'en prévoir. Cette théorie a permis 
ri'expliquer et d e  prévoir un g rand  nombre d e  faits entre  lesquels on  
n'avait su discerner auparavant  aucune espécc de relation. 
M. IIollartl s 'est proposé de donrier dans  son livre un exposé d e  l'état 

acluel d e  la théorici des ions appliquée à l ' l l e c t r o l ~ s e .  
Il a eu surtout  e n  vue les pliénorrihes électriques au seiri des solutions 

aqueuses avec l'eniploi des courants continus. Ces pliénornénes sont  tous 
des manit'estiitions de I'énergit: électrique a u  sein des électrolytes (on  
appelle airisi les solutions susceplihles d'etre décorilposées pa r le  courant) :  
cette énwgie ,  comme les autres fornieç de l'érierçie, peut être  considérée 
coniirie le produit de deux facteurs : la q i~an t i tF  d ' é l ~ c t ~ i c i t d  et la  tension 
d l e c t t , i q u e .  La quaiitité d'électricité qui est en jeu dans  u n e  é:ectrolyse 
doit Ctre eonsitl6rée dans ses r a l ~ p o r t s  avec la r o n d u ç t i b i l ~ t i d e s  électrolytes.  

1,'auteur étudie donc successi\.cmeni : 1 : ~  constitut~on des electrol?yles, 
Ienr c o n d u c ~ t i b i l i t i ,  crifin la tension c'loclviquc et  Ic tl-nonil n6cessairc a u  
fonctionnernent de l'électrolyse. 

Kous engageons v i~e ine i i t  tous les cliimistes que ces questions peuvent 
iulkresser à lire cet ouvrage, rédigé par uri praticien ayarit uric co~iriais- 
sauce approfondie ilc son sujet.  

1,138 diaisfases et l e u r s  nppliciitimis, par  M .  E.  Pl~zzr- 
Escor. - 1 vol. de 912 pages de l'Encyclopédie I.éaiité (Gauthier-Villars 
et Jl;iss«ri, éditeurs), prix : 2 f'r. 50. - I,a vie rriicrok~icririe s'üccoriipagne 
toujours rie la formation de proiliiits divers provenant d e  13ai:tivité propre 
du protoplasmn. Le riile, la nature, la comliosition de ces produits sont 
des plus variahles. Les u n s  sorit (le véritables sécrelions et servent à 
l'utilisation directe des siihstdnees qui doivcxit entrer dans  !a nutrition 
générale ; les autres, q u e  l'on considbre corrime des excrétions de  vie cel- 
lulaire, sont  des excretions. . 
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Au premier groupe se rattactienl Icsdiastases ; elles ont  pour  rOlo d'agir 
s u r  les substances iiutrilives, dorit elles modifient les groupements niolé- 
culaires, les rendant aptes à entrer  dans  I'alimcntation générale. 
JI. Duclaux a résiirnt en une plirase magistrale le rble des diastases : 
K Les diastases, dit-il, surit des iiioyeiis d e  dislucatiou et d e  destruction 
K plus ou moins complète et  peut-être de constrnction desédifices mol&cu- 
(( laires coinplexes d e r é s  par l a  vie. u 

C'est M .  Ducdnux qui  a, le premier, en 1877, rassemblé en corps d e  doc- 
trine les renseigricments, jusque-là épars, que  la sciencc'avait recueillis 
a u  sujet des diastases; quelques pages du Dictionnaive des sciences midi- 
cales d u  Dr Deciiarribre lui avaient suffi. Cinq ails plus tard, Ad.  JIcyer 
puliliait u n  petit livre su r  l e  misrne sujet,  qui, ma lgré  tons les eff'orts rleson 
auteur, ne p u t  dépasser u n e  ceritaine de paçes.  Enl in,  il y a quelques 
mois  i peine, M. 1)uclaux reprenai t  la méme question, et ,  mème en résu- 
mant ,  il n e  lui fallut rien moins qu'un gros volume pour exposer la  tliéo- 
r ie  des actions diastasiques. C'est que  la science des ferments chimiques, 
longtemps stationnaire, a fait, dans ces derniéres  années, des  progrès 
inattendus. 

Le volume que publie aujourd 'hui  I'Encyclopedie scie?ltifique des aide- 
rne'nmire n'est pas destin6 aux  hiologisle3 et aux  p!iysiologistes ; on n'y 
trouvera pas d c  théories sur  le prohlènie de l ' immunité, ohjet d'kmhitions 
s i  hautes et d e  travaux si soutenus ct  qui devient de plus e n  plus une 
question d e  diastases; on n'y trouvera pas non plus d'étude spéciale s u r  
les toxines et les venins. L'auteur a voulu faire  u n  ouvrage pratique, qui 
pût Etre mis  entre  Ics mairis d e  personnes n'ayant pas fait d'étudcs spé- 
ciales de hio!ogie ; on lui saura g ré  d'avoir sacritié son anrour-propre à 
l ' inlérêl d e  ses lecleurs, ca r  il a parfaiterrieiit i+ussi daris la 1Aclie difficile 
qu'il s'ktait impnske. 

L'ktude des diastases offre le double avantage d e  présenter iin grand 
iritéret scientifique et d'avoir en m h i e  temps d e  rioirihreuses applications 
industricllcs. Il irriportait de mettre ccs dcux poirits cn évidence : 
M. Pozai.Escot y a parhiternent réussi .  Son ûiivrnge est divisé en deiix 
p u l i e s  : l 'une est spéciakment  rkc r \ t i e  aux actions gtridralcs, aux lois et 
2 la moringrapliie des rliveries diastases qui  ont ,  des 2 présent, t rourédes  
applicalions industriel!es. 

L'eau pntnhle; Le la i t  de  f c ~ i i i n e  et le lnit de 
vache;  >lirtii:res c~liiaiendiiires et. iiiédicrimiieiiteii~es, 
p a r  Henri La~or r s ,  directeur du Ialioratoire municipal, prnfesseiir i 
l ' lkole  de mbtlecine, pliarmacien en chef des 1icipit:iux d e  Keirris, membre 
d u  Conseil d'liyçiénc. - Dosuge des nlemloïdes, par  i ; n , z s a r ~ ~  
et  LAJOUX. - Da~ciiineiits sur l e s  v ins ,  l e s  hui les ,  les 
graisses e t  l e  b e u r r a ,  par F.  TZLLE,  chimiste au laboratoire, 
essayeur tlii commerce. - 3 e  édition, revue et augmeritée. (F. hlrcaaun, 
libraire d e  l ' d c a d h i e ,  19, rue du Carlr:in-Saint-l1iei.re? a Keims, et 
J ln~oisi . : ,  21, place de I'Ecole d e  médecine, Paris). - Kirx POTAULES. - 

Lorsque Ics lahoraloires m u n i c i p u r  furent créés, les niét!iodes d'ana- 
lyses, à la fois rapides et exactes, faisaient défaut. 

Pour apprécier  la valeur d'une eau, ori s e  hurriail, l e  pliis souvent, A 
l'essai liylrotimétriyue et au dosage [les malieres nrgnriiqiies. Cela peut 
paraitre irivraisemhl;ible aiijourd'liiii, et cependant, pour se  convaincre 
qu'il  en était réellcrnent bien ainsi il n 'y a pas plus d e  1:; ans ,  il suffit 
dc jeter les yeux sur  l l Ins lmct ion  relatiw aux conditions d'analyse 
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des eaux desirnées a l 'a lmentat ion pziblque, initructiori publiée par  l e  
Coinite consullatif d 'hyçibne piihliqiie (aoù t  1885). Le dosage d e  l'azote 
organique et ammoniacal, celui d c  l'azotc nitrique, y sont  compl2lcmcnt 
passés sous silence. 

L 'un  des prernicrs, JI. Lnjoux a insisté sur la nécessité du dosilyc de 
l'azote sous ses diffir'oltes [ornies, comnie constituant le moyen le plus 
sùr de d e t e m i n e r  l'origine des matières  oruaniqucs. 

a.. 
Tour cela, il fallait rendre ces dosages sutlisarrimerit rapides et exacts. 

II a niodifié le procédi: Nessler e t  montré  que  l'on devait tenir compte d c  
la transformation d'une partie de l'azote o r g a n i q u ~  en azote nitrique, 
transformation qui se  produit fréquemment pa r  l'action dii pcrriianga- 
nate  a:calin. 

En c o m m u n  avec 11. Granr lwl ,  il a décrit un P m c r d é  de dosage de 
l'acide nilr iquc,  employé aujourd 'hui  dans un grand riomhre d e  labora- 
toires et,  no~niiirrient, a u  Laboratoire niuriicipal de Paris. Ce procédi: est 
applicable s u r  l'eau elle-mïrne, saris i:liniination pré;il;ible des niatibres 
or.ga~iiqiics. II a indiqué égalemeiit un réacti1'tr.i.s siriiple iles riitrites : le 
riaclit ucdo-pl~iit~ique. 

S o u s  trou\.ons &ga!errient un procédé de tiosrige c c l u m c ! l ~ ~ q u e  dc l 'nc ide  
sulfiirique, préconisé par hl. Telle. 

Uaris les traités d'analyse des eaux potables, on donne siiriplernerit l e  
mrzximzinz d 'acide siili'iirique qu'une eau peul renf'ermcr ; c'est qu'en 
e:'tet, oii coiisidkre cet acide coniriie s'y lrou,aiit à l'étal de siilfale d e  
c!iaiix provenant norrn:ilement tlii sol. Or, il est loin d'en Ctre toujours 
ainsi ; ce sulfate de cliaux peut provenir, cn  totaliti. ou en partie, d u  les- 
sivage de p l i l i a s ;  de plus, l'acide s i i fur ique peut s e  trouver à l 'état d e  
sulfates a l c a l i ~ ~ s ,  provenant, comnic les cliloiurcs, d'cxcrElu animaux. 
C'est ainsi que les eaux des puits d e  Reirris qui ,  à l'état norinnl, ne ren- 
ferineiit gubie que di1 hicarhonate d e  cli;iux, s e  cliarçcrit, ~Itrris cerlairies 
parties de la ville, de sulfate dc cliaux et  de sulfaies alcaliris ag-a~it les 
origines signalées plus haut. 1)aris cette troisième édition, l 'auteur  insiste 
su r  la  nécessité de délerminer la  provenance de l'acide sulfurique et la 
nature dcs hascs auxquelles il se trouve coriibirié. De riibiiic, pour  l 'acide 
nitrique, il y a lieu d e  reclierclier s ' il  se  trouve à l'&!nt dc nitrate d e  
cliaux ou de riilrare'; alcalins ; celte reclierchr permet de déterminer  
l'origine d e  la  contamination. 

Ainsi cornprise, l'analyse chimique d e  l'eau potahle rie le cède en r ien 
l 'analyse microbiologique et lui  est rnênie, dans  certains cas, bien 

supérieure.  
La décou\erte, pa r  M .  Causse, d e  la cystine dans les eaux alimentant 

à Lyon des quartiers où u n e  grave Spidémie de fièvre typhoide s'était 
déclarec, le rapport  coristaté entre  l a  proportion de ce corps et la virii- 
lence de l'eau d'ailleurs exempte d e  tout Facille d'Eberth, donnent une 
nouvelle importance à cettc opinion que J I .  Lajoux a toujours soutenue. 

Un chapitre entier est consacré la  diçcussiori d c  la vale'ir comparkc 
de l'arialyic cliirniqiie et  de l 'analyse hac té r io lo~ jque .  11 ne faudrait pas  
croire, d'aprés ce qui précède, que l 'auteur n'accorde aucune valeur à 
l'arialyse bactériologique ; celte exagération est bien loiri de sa  pensée. 
Il a voulu siniplernmt montrer  qu'$ elle seule eile rie constitue pas u n  
criterzum d e  la  pureté des eaux et que  les deux rnétliodes doivent 
8'éc:airer mutuellenient. 

L'analgre des eaux est complétée par  un chapi tre  dù à M. Cordier, 
professeur suppléarit 1'Ecole d e  médecine [le Reims, surl 'Essni  des eaux 
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au luboratoire de bacte~irilogle de Reims et  la rerherclie spéciale d ~ s  
eb~rlhiformes.  

Laiï. DE V A C H E .  - Sans insister su r  lcs nombreuws expériences qui 
s e  trouvent exposkes dans  cette parlie du livre, rious citerons seuleinen1 
la  comparaison des dosages d e  la caséine par  différence et  p a r  prkcipi- 
tation à l'aide d e  l'acide Lricliloracétique. 

Citons encore quelques ohseiviitio~is s u r  l'aciilite riorrriale du lait de 
vache, s u r  la casCirie, considbrke comme I'iiniqiie niatikre alliiiminoidr 
d e  ce lait et constituaiil. avec les sels, l'éleinent dont  la proportion varie 
le moins dans le lait des vaches saines.  

LAIT DE FEMME. - Ln caséine d e  ce lait a été l'objet de recherches spé- 
ciales. 

L'auteur Lermine ce cliapitre pa r  I'cxairien d e  la composition d'un cer- 
tain nombre de laits de tenime et de son influence sur  la  sanlé  des nour. 
rissons. 

DOSAGE D E S  A I . C A L O ~ L ~ E S  D I S S  LES DROÜL-ES SIMPLES ET LES M < D I C A ~ I E S T S  

c o m o s r k .  - Nous trouvons réunis dans  ce chapiire les reclierclies de 
MM. Lajoux et  Grandval s u r  i e  dosage des aicaloides. 

Ces reclierclies, puhliées en partie dans divers recueils, sont données 
ic i  i n  ertensu. 

Signalons encore le dosage de la cufeine dans  l e  thé, l e  cafe, la noi.1: 
de kola ,  etc. 

Le livre contient aussi des documents analytiques s u r  les oins, les 
huiles, les graisses e t  le beuwe. 

II intéressera vivement tous les chimistes s 'occupant de, l'étude dcs 
niatières alirrieritaires. -- 

tl'aai.:tniiurie phy~ioiogique et pcitliolrrgique,. par 
le Tir de BACKEH et J .  HHUHAT. - 1 brochure d e  40 pages (Naloine, édi- 
teur, 21, Place d e  I'Ecoie de mddecine). - 1,'act;tone se rencontre fré 
queniment dans l'urine. Certains urologistes considéreiit sa prkscnce 
comme ktanl l'indice d'un état pathologique, tandis q u e  d'autres pensent 
que  l'acétone peut se rencontrer dans les urines normales. D'autres, enlin, 
croient que l'acétone rie préexiste pas dans  I'urinc,rnais qii'elli: jirovierit des 
coniposés de l'urine et qu'elle prend naissance par l'aclion des réactifs, 
pendant les recherches. 

Les auteurs  ont clierclié &élucider  ces questions. 
u Nous aurions d e  ticureux, disenl-ils, de pouvoir tirer de ce travail 

a des conclusioris rieltes et pratiques ; mai3 nous ne croyons pas qne  cela 
« soit possible daris l'état actuel tic la science. Pourlant  nous avons cru 
I( utile rl'ntlirer l'attention des praticiens slir un certain nombre rie don- 
(( nées qui,niétliodiquerrient kludiées,perniettront dans l'avenir d e  serrer dc 
« plus p r h  le potilCrne, et, espérons-le, d e  le resoudre D. 

A n a ï p e  des engrmin, par  D. S I ~ E R S K Y .  - 1 vol. de240  pages 
(Ch.  BErariger, éditeur, ,13, rue  des Saints-Peres, Paris). - Ce volurne, 
r td igé  par hl .  Sidersky,  conformenieiit au v e u  formulé p a r  le 2 e  Con- 
grès  international ile cliirnie appliqiiée, est un recueil international ries 
niéthodes ofiicielles eri usage dans  les priricipaiix pays d'Europe et aux 
Etats-Cnis d'8niCriqiic. 

Les docunients of'ticiels qui se succbderit dans ce voliiirie ont  kt6 coin- 
muniqués à l 'auteur  par  ses collégucs éirangers, et il les a fi d~Ycinerit tra- 
d u i k  en français. 
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Il y a ajouté l a  rriétlioile de Kjeltlalil, rédigée p a r  Kjeldahl s u r  l a  
demande tic la section agricole dii 2e  Corigri:~. 

Le caractkre officiel des inétliotles d'arialyse des engrais n 'est  pas  par- 
tout le n i h e .  P a r  excniple. e n  I h n c e  et  en Ucl<rir ue, c'est la réglernen- ? !  
tation officielle faite s u r  l a  proposition d'un Comite, tandis qii'en Alle- 
magne, e n  Autriche e t  aux Etrits-Criis, c'est la libre entcrite tics cliirriistes 
açricoles, réuriis en Congrès, qui a produit l'unification des niétliorles d ' a -  
nalyse. 

Quoi qu'il  en soit, chaque pays a ses métliodes officieiles, suivies par  
ses cliimistes et  igi orées souvent des chiniistes d'lin p u s  voisin. 

Afin d e  s'aclicniincr \.ers un accord international, il est nc'ressaire que 
ctiaqu? chimiste connaisse et expérirriente les diverses méthodes offi- 
cielles. C'est précisénient pour atleiridre ce but que le ZC Congrès 
international de chimie appliquée a déci tk de  publier ces rnétliodes, et il 
aut  remercier  M. Sidershg d ' a ~ o i r  accompli cetle t:iche. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Curieiix iiioyeii 110 f'rauder les Iiières par addition 
fde saocliiiriiie. - J I .  .Mainsbrecq a sigtiriltr à la section d e  Hru- 
xeiles de l'Association belge des cliiniistcs, d:ms sa séance d u  20 janvier 
1900, un t ruc ingc'nieiix pour frauder la  bière par adrlition de saccha- 
rine, saris encourir d e  poursuites judiciaires. Ce truc consiste dans  I'em- 
ploi de deux n~oit ibs  d e  bouclion destinées à bouclier le trou du tonneau 
où se place le robinet ; en t re  les deux nioitiés du bouchon, on loge la 
s;iccliaririe (oii p!iitOt le sacçli;iriri;ile de soude soluble), et c'est seulenient 
lorsqii'on nict Ir: tonnemi riri pcrce qiie, poiiss&s par le robinet, les 
deux  moitiés de boiiclion. se  séparanl dans la  I)i(:re, ahandonnent la sac- 
cIi;iririe, qui s'y dissout. 1)aris ces condilions, u n  écliantillon d e  hi l re ,  
pi.élevci en vue d'expei Lise, soit par l a  bonde, soit pa r  uri trou de forage, 
ne peut donner  q u e  des résultats négatifs. . 

IWIiCiioniéiir* d'iiitt~ricntic~ii cnusés yni- ln biére 
fribi-iqiiée avec du  glii<@r>sr; obtenii riu nioyeii da 
I ' i i c i t l e  *iil~airiqiie arseiiienl. - Aux environs rie hIaricliester, 
en hrigletcrre, on  observait, il y a quelque ternps, un assez g rand  nom- 
bre d e  malades se  plaignant d e  pliénorriénes dont la cause était ignorée 
des iriédeciris (klancenierits, picotements, tlérnangcaisons, sensation de 
brhlures aux niaiiis et aux pieds, taches isolées s u r  le corps, é ry thème 
avec déniarigeaisons s u r  les parties d u  corps serrées par  urie ceiriture ou 
des jarretieres). IJn rriédecin, le I)~Reynol(ls, obswva qiic tous les malades 
vus par lui étaient des buveurs d e  bière, e t ,  comme les accidents qu ' i l  
avaiteus sous les yeux lui paraissaient d'origine arsenicale, il soupçorina 
l a  liikre de contenir de l'arsenic. II fit analyser plusieiirs écliantillons d e  
biére, et la présence de  l'arsenic y h t  constatée; niais d'où p r o g n a i t  l 'ar- 
senic? On songea alors  h examiner le glucose dont se servent les hrasseiirs 
pour rerriplacer une partie tlt: l'orge qu'ils devraierit eiiiployer, e t  or1 
apprit,, aprks qiielqiics rec:lierr:lies, qu 'un fabricant de glucose se  servait 
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d e  l'acide sulfurique du commerce, c7est.li-dire d 'un acide oblenu par le 
grillajie d e  pyrites arsenicales. 

Distinctioiis Iioinariliqueiu. - P a r  arrété  du 10 février 1901, 
ont  été nommés Officiers d'Académie : R I M .  13riihal, Gilbert, Guérin 
(de Guatemala), e t  IJoulenc (Camille): merribres du Syndicat des cliiriiistes ; 

nous leur  adressons nos sincères félicitations. 

Listc der, hiwvcts d!inveiitioii reltitifs a lu cliiiiiie 
deniaiidés en  I+anee tlii 24 aoiit a u  8 i)ctol>imt! 
1300 (1). 

303.589. - 8 septenibre 1900. - Strong. - Perfectionnements nilx 
niéthodes et aux appareils servant il préparer  et  $. 

recueillir l'ozone. 
303.695. - 19 seplernbre 1900. - Roubertie et  Pépin. - Fabrica- 

tion du chlore par  l'électrolyse du clilorure ferreux. 
303.962. - 252 septembre 1900. - Girard. - Préparat ion des chlo- 

rates et perclilorates pa r  l'électrolyse. 
304.1liC. - l e r  octobre 1900. - Frontier. - Procédé d e  falirication 

économique du phosphore. 
304.165. - i e roc tohre  ,1900. - Frontier. - Procédé de fabrication 

d u  phospliate d c  cliaiix e t  des aluminales  alcalins pa r  le 
p t i c~s~ l ia te  d'alumine. 

304.348. - 8 octobre 1900. - Brochet e t  Rançon. - Procédé et 
appareil pour la  préparation électrolytique des alcalis 
causliqueç. 

(1) Coiiiinunication de MAI. XIarillier e t  Rohelet ,  Office international pour 
I'obteritiori d m  tircvets ti'inventiori en France et à l'i!trangi?r, 42,  hoiil~v;trd 
Bonne-Nouvelle, PCiris. 

Dans l'article de M. Ferreira da Silva s u r  la  rcciierclie d e  l'acide sali- 
cylique dans les vins, no  de janvier, p. 1-2, 4 e  paragraphe:  4 e  ligne, l i re :  
9/10 de rnilligmmme, au lieu d e  : 9 milligrammes. 

DEMANDES E T  OFFRES D'EMPLOIS. 
Kous inhrn ions  nos lecteurs qu'en qualité d e  secrétaire g6n8i;iI du Spn- 

dicat des cliirnistes, nous nous cliargcons, lorsque les dcniandes et  les 
offres le permettent, de procurer des ciiiriiistes aux industriels qu i  en ont  
besoin et des places aux cliirnistes q u i  sont ii la reçlierçlie d 'un emploi. 
Les insertions que rious faisons dans  les A n n a l ~ s  sont  ahsolurnent gra- 
tuites. S'adresser k JI. Crinon, 45, rue Turenne,  Paris  3 O .  

LEaiaiices de précision ii vendre d'occasion. - S'adresser ii 
M .  Rocques, i l ,  Avenue Laumière. 

Le Gérant : C. CRIKON. 

LAVAL.  - Imprimerie parisienne L. BAHNEOUD & C i o .  
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TRAVAUX ORIGINAUX 

L i n  fraude des  beurres et 10 iioiivelle loi belge. 

Par M. FERDIXA~D JEAN. 

La loi du 4 mai 1900 et l'arrêt6 royal di1 3 i  octobre i900, adop- 
tés en Belgique et entrés e n  vigueur le iEr janvier 1901, concer- 
nant la fraude des beurres par  la margarine, meritent d e  fixer 
l'attention des exportateurs français. L'article 10 de  cette loi est, 
en  effet, de nature à créer d'assez graves difficultis au commerce 
d'exportation des beurres  français. 

La nouvelle loi belge prescrit l 'addition, dans la margarine, 
lors du barattage, d'au moins 50 parties d'huile de  sésame et  
d'au moins I partie de fécule de  pomme de terre di.shydratée, pour 
1.000 part iesde graisses o u  huiles employées à la fabrication de 
la margarine. 

L'application de  cette prescription a u r a  certainement pour 
résultat, en Belgique, de faciliter la recherche de  la falsification 
et d'assurer d'une façon efficace la repression des fraudes par  
addition de iiiargariiie, puisqu'il suflira de constater qu'un beurre  
fournit, avec l'acide clilorhydrique sucré ou  furfurolé, la réac- 
tion de I'liuile de  Sésame, et qu'il montre, à l'examen au micros- 
cope, des grains de  fécule, pour  que l'expert puisse coriclure, 
en toute crssu~~~nce, a la falsification par addition de  margarine. 

Cette loi aura, sur  la répression de  la fraude des beurres ,  une 
efficacité autrement sérieuse que  celle qu'on peut espérer de  
l'application des réglements d'administration publique qu i  cons- 
tituent, en France, les règles officielles d'expertise p o u r  I'ana- 
lyse des beurres. 

On a dûrecorinaître, en effet, que  les beurres ,  coinme la plu- 
part des produits d'ordre physiologique, peuvent présenler des 
caractères physico-cliimiques anormaux, les faisant confondre 
avec des beurres  margarinés à dose moyenne, d'autant plus que 
ni l'aspect extérieur, ni la dégustation ne perrnet,tent de  distinguer 
un beurre normal d'un beurre  anormal. II en résulte que les 
constantes physiques et cliimiques admises pour  les beurres purs  
se trouvent e n  défaut pour  certains beurres dits anormaux, 
qui, quoique purs ,  présentent les caractères d e  beurres marga- 
ririés. On comprend que les experts,  n'ayant que trés excep- 
tionnellemeut le moyen d e  pouvoirvérifier si u n  beurre  est anor- 
mal physiologiquement ou  du  fait d'une addition moyenne de  

MAHS 1901. 
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margarine, soient très réserv6s dans leurs conclusions et que, 
par suite, la grande rriajorit8 des fraudes, faites habilement, 
échappent à la répression. 

Nous voyons, en effet, que les condamnations prononcées par 
le Tribunal de la Seine, par exemple, ne visent que des fraudes à 
30 et 35 p. i 0 0  de margarine, et l'on peut penser combien de 
fraudes a moins fortes doses passent h travers les mailles de la 
loi Mélirie, que les producteurs de beurres avaient accueillie avec 
tant d'cntliousiasme. 

Si tous les gouvernements adoptaient les réglementations de la 
loi belge ou allemande, la fraude des beurres par la margarine 
ne pourrait plus se pratiquer à peu près impunément ; mallieu- 
reusement, la France et la Hollande, qui sont les principaux im- 
portateurs de beurres en Belgique, s'étant refusées à adopter cette 
réglementation, la Belgique a dû, pour assurer l'efficacité de la 
loi de i900, adopter l'article 10, complété par l'arrêté royal en 
date du 31 octobre 1900. 

Cet article i O  porte : u Ne peuvent être mis en vente ou expo- 
n sés pour la vente les beurres atiorrnazcz, c'est-&dire les beurres 
cc dont les caractères, sans rSvéler avec certitude la falsification 
R OU l'altération grave, s'écartent de ceux de la gén6ralité des 
a beurres purs. Y 

L'arrclé royal (lu 3 i  décembre 4900 porte, article 3 : t On doit 
K entendre par beurres anormaux ceux qui presentent au moins 
(( dezcz des caractères suivants : 

K Indice de réfraction (Abbe Zeiss) à 40 degrés, supérieur à 4i0.  
Température critique (alcool a 9g0 i ) ,  supérieure à 59 degrés. 

a Densité a 100 degrés: inférieure à 0,864. 
(( Indice Meissl, infkrieur à 25. 

Indice de Hehner, supérieur à 89,s p. 100. 
K lndice de Kœttstorfer, infërieur à 2 2 i  KclIIO. 
Le meme arrkté vise l'interdiction de la vente des beurres con- 

tenant plus de 18 p. 100 de matières (eau, caséine, lactose) autres 
que la rnatiere grasse, et celle des beurres additionnés d'antisep- 
tiques ou de glycérine. 

En conséquence de ces prescriptions, les beurres exposb,~ pour 
la vente sont soumis, par les agents du gouvernement, à la véri- 
fication sommaire (réfraction et température critique) et tout 
beurre ne répondant pas aux conditions prévues doit être, sur 

' simple avis de l'agent, retiré de la vente ; cc n'est qu'en cas de 
refus de la part du vendeur, q u e  des poursuites peuvent être 
exercées, aprés une expertise plus approfondie. 

11 est évident que cet article i O  est anti-scientifique et d e  nature 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a léser des intérêts honnktes, et on ne peut qu'approuver les ob- 
servations que JIM. Wauters et Van llngelen ont présentées contre 
cette disposition. 

En effet, un beurre anormal physiologiquement peut être d'ex- 
cellente qualité, et aucun caractère extérieur, ni la dégustation 
ne permettant de le distinguer d'un beurre normal, il est con- 
traire à toute équité de s'oppospr a la mise en vente des beurres 
sains dits anormaux. La seule raison qu'on puisse invoquer pour 
excuser cet article 10 est que, sans cet article, et tant que les 
pays importateurs de beurres n'appliqueront pas la réglementa- 
tion belge ou allemande concernant la dhaturation de la marga- 
rine, la loi du 4 mai 1900 deviendrait ineffir,ace pour la répres- 
sion de la fraude par la margarine. 

Quoi qu'en ait dit le ministre belgo, les beurres anormaux 
parrissent Ctre beaucoup plus fréquents qu'il ne l'a déclaré à la 
Chambre belge. 

11 résulte, en efïet, d'enquStes poursuivies en Belgique sur les 
beurres de 16 laiteries coopératives ( t  de 28 fermes, et sur 262 
tkhiintillons provenant de 33 fermes, que, si les beurres des lai- 
teries coopératives ne fournissent pas de beurres anormaux, on 
en a observe 5 p. i00 pour les beurres de fermes et (3,s p. 100 
pour les beurres des fermes de la région Liége, Verviers. Si, ou 
lieu de considérer l'ensemble des échantillons prélevés au cours 
de toute l'année, on ne retient que les écliantillons produits pen- 
dant la periode critique, c'est-à-dire pendant les mois d'août, 
de septembre et d'octobre, on constate, corr.,iie l'a faitremarquer 
11. Wauters, que les beurres anormaux s'élèvent à 11 p. 100. 

En résumé, on voit que les producteurs français qui ne veulent 
pas s'exposer à expédier en Belgique des beurres dont la vente 
serait arrétée en vertu de l'article 10, agiront conformément a 
leurs intérêts en faisant véririer si leurs beurres d'exportation 
fournissent au moins deux des indices spécifiés daris l'arrbté royal 
du 31 octobre 1900. 

Dosage rapide des acides gras dans les savons 

Par hI. ACH. BAUD. 

Ce procédé est l'application de la méthode de  Schmid et doud- 
zynsky (1) employée généralement pour doser la matibre grasse 
du lait. 

(i) Muwuel suisse des denrées alimentaires, Berne,1900. 
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gras. 
Exemple : 50 gr. de savon sont dissous dans 1 . 0 0 0  cc. d'eau; 

10 cc. de cette solution contiennent O gr. O de savon ; on ajoute 
l'éther. Admettons que la ligne de  séparation entre l'acide et la 
solution éthérée soit à la division 2 4 , 1 ,  le niveau supérieur de 
cette solution étant à 52,6.  

Les acides gras sont donc dissous dans 4 8  cc. 5 d'éther. 
On a prélevé 20 cc. 3 de cetie solution qui, après dessiccation, 

ont donné un résidu de O gr. 23. 
0 , 2 3  + 2 8 , s  

Les 28 cc. 5 d'kther contenaient doric - = 0 , 3 2 ,  quan- 
20 

L'appareil dont on se scrt pour ce dosage est représenté par la 
figure ci-contre. 

Il se compose d'un tube gradué, portant à sa partie moyenne 
et a l'une de ses extrémit4s une boule de  20 B 23 cc. de capa- 
cité. 

Pour doser les acides gras du savon, on procède 

tith d'acides gras contenue dans O gr. 5 de savon ; d'où la teneur 
du savon en acides gras = 64 p. 100.  

- 
- 
3 - 
% 

2 

(1) Travail fait au Laboratoire cantonal d'analyses. (Dr Ackerniann, 
dirzctcuri. Gcniivc. Janvier 190f .  

r 
de la façon suivante : 

.fi, On fait une solutior. titrée du savon à analyser. 
On introduit 10 cc. de cette solution dans l'appa- 

je reil ; on y ajoute i O  cc. d'acide clilorliydrique con- 

qo centré et l'on cliauîïe léghrement le mélange, pour 
décomposer complètement le savon. '' On laisse refroidir ; la matibre grasse se rassemble 
à la partie supérieure du liquide. 

On ajoute alors 30 à 35 cc. d'éther ; on ferme I'ap- 
pareil l'aide d'un bon bouchon de liège, et on agite 
le tout, en évitant autant que possible de faire une 

-1 

I 
- - 
-- 

émulsion. 
9% L'éther dissout la rnatiére grasse, et, dès que la 

couche Bthérée s'est nettement séparée du liquide P t  
inférieur, on lit exactement le volume de la solution 

CI! étliérée. 
On prend, avec une pipette, un volume determiné 

de cette solution, et on l'introduit dans un flacon 
taré ; on évapore ; on dessèclie a l'étuve le résidu 

constitué par les acides gras et l'on pése. 
Un calcul très simple donne la teneur du savon en acides 
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Siir In e o i i i p o u i t i o i i  de certniiis jus de f r u i t s  
d e s t i a r é s  a la f n b r i c a t i o n  des c o r i l i t u r e s ,  s i r o p s ,  etc. 

Par MM. T ~ u c u o s ,  chimiste principal,  et M A R T I X - ~ L ~ D ~ ,  chimiste 
a u  Laboratoire municipal de Paris. 

Nous avons procédé à l'analyse d e  diffkrents jus de fruits pour  
dSterininer leur composition et particulikrement la présence o u  
l'absence du  glucose et étudier certaines réactions dont nous 
parlerons plus loin. 

Le dosage des sucres a été fait pa r  la niétlicirle d e  M. Sigisrriond 
de Raczkowski ( i ) .  

Les résultats sont consignés dans le tableau A place a la page 
suivante : 

Le tableau B est relatif a trois sortes de fruits, pour lesquels 
nous avons fait les dosages s u r  le fruit lui-même (pulpe et jus), 
vu la difficult6 d'extraction du  jus. Les résultats sont rapportés à 
100 gr. de  fruit .  

TABLEAU B 

Résultats par 100 grammes de fruit (en grammes)  - 
l 

I 
Acidc 

lilrtriq~~c 

prbsonce 
traces - 

l . 
La recherche de  l'acide salicylique l'aide de la rriktliode 

ordinaire au perclilorure de  fer ayant donné parfois des rCac- 
tionj douteuses dans certaines préparations (sirops, confitu- 
res, etc.), nous avons cherché à déterminer, pour  chacundes jus 
analysés, la coloration produite a l'aide du  réactif et enfin quel 
serait le procédé-à employer pour  caractCtriser nettement la prk- 
sence ou l'absence d e  l'acide salicylique. 

Parmi les différents tannins donnant une coloration h l'aide d u  
perchlorure de fer après Bpuistmerit, soi1 par  l'étlier, soit par  le 

(1) Voir A7i1~ales de v k i n ~ z e  annlyll7ue, 1896, p. 114. 
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o m m m m m  m o a a o a  
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mélange d'éther et d'éther de  pétrole, celui contenu dans le jus 
de la fraise prèle le  .plus a corifiisiori. 

Rous avons adapté a la recherche de  l'acide salicylique la 
modification prkconisée par notre collhgue M .  de  Brévans pour 
la reclierclie de  la saccharine ( l ) ,  et nous avons o b k n u  d'excel- 
lents résultats. Le modc op6ratuirc est le  suivant : 

A 100 cc. de liquide (sirop, conrituces, jus de  fruits étendu d e  
de sou volume d'eau) on ajoute 2 cc. environ de perchlorure de  
fer concentré et  on rend le  mélange Iiomogéne par agitation, 
puis on verse dans le liquide, en agitant constamment, environ 
10 gr. de carbonale de chaux;  on laisse d6poser et on filtre : le 
filtraturn passe le plus souvent incolore; o n  l'épuise par l 'étheret,  
après évaporation du dissolvant,on essaie la réaction du perchlo- 
rure de fer di lué.  

Par ce procédS, le jus de  fraise ne  nous a donné aucune 
réaction colorée: le  même jus, additionnh $'une petite quantite 
(O,! p. 1000) d'acide salicylique, a donné une  forte coloration 
violette. 

TABLEAU C 

Coloration obtenue à l'aide du perchlorure de fer dilué sur le 
résidu de l'évaporation de l'éther avant et après le traite- 
ment. 

............... Cerises bLt.ives.. 
- .............. de  saisou 

............. Fraises précoces..  - de sa i son . .  ............ 
Frarnhoises .................... 

............. Groseilles rouges.. 
- blariches ............ 

Cassis ......................... 
P k h e s  ........................ 
Poires ......................... 
Coings ........................ 
Pommes.. ..................... 
Abricots. ...................... 

.................. Heine-Claude 
mir ab cl le^ ..................... 

Jus naturel 

vert. olive 
r i s i t r c  

Viuiet  
violi:l 
nQant 
- 
- 

brun rougcdtre 
vert p o m m e  

ndarit 
vert fonce 

nEant - 
- 

m 

Jus 
alirQs traiteincnt 

a u  carbonate 
de rhitux 

(1) Voir Annales de chimie analyfique, 1900. p. 131. 
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L'examen de  la matikre colorante de ces f:uits nous a donnd 
les résultats suivants : 

TABLEAU D 

C O I  on*srns 

.- c.- 

rlc o z 2 2, 
du jus l'alcool " '" 

- 
-- 

vert 
vert 
vert 
vert 

vert 
vert 
Eruri 
vert 

foricé 
b run  

brun 
bruri 
brun 
brun 
brun 
b run  

- 

- - 

Cerises hi l ives . .  ..... 
Cerises d e  saison .... 
Fraises prkcores..  ... 
Fraises de saison . . . .  

Framboises .......... 
Groseilles rouges. .... 
Groseilles blanches..  . 
Cassis ............... 

Pdches .............. 
Poires. .............. 
Coings .............. 
Pomnies ............. 
Abricots . . . . . . . . . . . . .  
Reine-Claiide ........ 
Mirabelles ........... 

(1) AcidilC riaturcIli: di1 jus. I 
Nous constatons que, parmi les colorants des fruits examinés 

p a r  nous: seul le colorant de  la pêche passe dans I'alcool amyli- 
que ammoniacal en jaune rosé, mais ne  teint pas la soie. Aucun 
d e  ces colorants ne peut, par consgquent, ê t re  confondu avec les 
colorants de la houille. 

Nous avons de même constat6 qu'on ne peut les confondre 
avec les colorants artificiels le plus gknéralement employés 
(orseille, campêche, cochenille, etc.). 

En résurn6 : 
i Q  Aucun des jus exanlinés no contenait de  glucose ; 
Q u  Pour  h i t e r ,  dans les sirops ou  confitures, d'obtenir des 

réactions douteuses en t e  qui concerne la recherche de l'acide 
salicylique, il est nécessaire d'employer le p r o r i d é  par  déféca- 
tion au carbonate d e  chaux ; 

- 

CoI.OR.\TIOK 
E K 

I.IUI'ECH ALID& (1) 

incolore 
incolore 
incolore 
incolore 

incolorc 
incolore 
incolore 
incolore 

jaune 
rosk 

incolore 
incolore 
incolore 
ini:»lore 
incolore 
iricolore 

-_-CL 

du ju s  

rouge 
rouge 
rouge 
rouge 

rouge 
rouge 
blanc 
r o u s e  

noir 
jaune 

jaune 
jaune 
jaune 
jaune 
jaune 
jaune 

jaune 
jaune 
rose 
rose (teint 

soie en rose 
rouge) 

br; cl. (teint 
soie en rosej 
incolore 

de 
I'alcaol 

:amyliq':e 

--. 
jaune 

incolore 
rose 

rouge 

rouge 
incolore 
incolore 

rouge 

incolore 

incolore 
incolore 
incolore 
iricolore 
incolore 
iricolore 
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3' Les coloranis naturels des fruits examinés ne  peuvent 
être confondus avec ceux de la iiouiiie ou  autres colorants 
artificiels. 

Sur l e  dosage du rrucre eii viticulture. 

Directeur d e  la Station agronomique de  Sahne-&Loire. B Cluny. 

Dans le  nuin6ro d u  15 octobre 1898 des ilni1a1e.s de chimie 
analytique, M .  D. Sidersky s'exprime ainsi : c La question relative 
« au dosage d u  sucre interverti n'a fait aucun progrès depuis une  
(( dizaine d'annkes, bien que  son importance aille tciujours e n  
N croissant avec le progrès de la sucrerie coloniale. On fait tou- 
(( jours usage d u  procédS volumétrique d e  Violette, basé sur  la 
(( décolo:ation du liquide rédui t ,  procédé trks rapide, mais 
(( inexact e t  incommode 11. 

Qu'il me soit permis d'ajouter que  les progrès réalisés depuis 
plus de dix ans dans l'analyse des sucres sont dus, e n  partie,  à 
M .  Sidcrsky lui-mEmc, e t  portent sur  l'exactihde principalement 
(plus que s u r  la clur8e qu'on auginente ainsi), mais exclusive- 
ment par le procédé pondérimétrique. C'est dire que  Ir procédé 
volumétrique de Violette, paru en 1868, l e  seul pratique qui  
puisse vraiment intéresser le viticulteur, reste le  seul applicable 
et appliqué jusqu'ici et que,malgré les besoinsde jour'en jour plus 
pressants de  doser souvent le  sucre, la précieuse substance à 
laquelle le vin devra son alcool, il y a ,  en réalité, plus de 30 ans 
qu'en viticulture on est obligé, faute de mieux, de s'en tenir A la 
méthode de Violette, a f i b l é e  des Iloins les plus divers,qu'il serait 
fastidieux d'énumérer. C'est toujours la liqueur cupro-potassique 
en volume fixe, a décolorer ou à précipiter par  une quantité 
variable de l 'un des dédoublements d 'un saccharose. 

On comprendra facilement que  nombre d e  cliiinistes, frappks 
par ces considérations, aient depuis longtemps l'ambition d e  trou- 
ver un nouveau mode de dosage,à la fois rapide et exaç1,et dont le 
terme final soit précis ; pour mon compte, à force de vouloir 
faire mieux, j'ai éprouvé tant de  déceptions à chercher l'exacti- 
tude et la facilité dans le  dosage d u  sucre que j'ai fini par m'en 
lasser et par  ne  pas demander a l a  mCtliode plus d'exactitude 
qu'elle n'en comporte. 

Dans son T r a i t é  d'analyse des maliérrs sucrées, BI. Sidersky 
s'exprime ainsi : K Le dosape d u  sucre par la liqueur de Fehling 
(( peut 6tre effectué de trois rrianières dilrérentes : 
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« 1 0  En opérant sur  une quanti12 déterminée d e  rhactif cuivri- 
que, qu'on rckluit par  u n  volume mesuré d e  liqueur sucrite, 

(( c'est-à-dire e n  maintenant constant le  poids de  cuivre et en 
K observant le volume de la solution sucrée~nécessaire pour la 
(( réduction complète d u  cuivre dorini:. C'est le procédé volumit- 
(( trique. 

(( 2" Eri opérant sur  un  volume déterminé de la solution sucrée, 
(( correspondant a un  poids connu cle matière soumise à l 'emi.  
(( qu'on fait agir sur  la liqueur cuivrique prise en excés, ct cn 
(( pesant le cuivre réduit. C'est le procéd6 gravimétrique. 

K 30 En opérant comme dans la méthode précédente, mais en  
r< séparant le  précipite'! formt; de sous-oxyde de cuivre, qu'on re- 
n dissout ensuite pour le  doser au moyen de liqueurs titrées. 
u Ç'est un procédé mixte a ,  

Je propose une quatrième manière et j'ajoute donc ; 
4 u  En s6parant partiollemerit le précipité formé de sous-oxyde 

de  cuivre, et dosant le cuivrenon précipité sur  une partie aliquole 
d u  filtratum bleu limpide. 

C'est urie analyse du cuivre par reste a u  moyen d'iirie liqiieiir 
titrée. On opère de la manière suivante : 

g o  A u n  volume fixe d e  s o l u t i o ~  fiucréeréductrice, $0 cc, par 
exerriple, (sucre de  caririe ayarit subi I'iriversiori, glucose, 1 h -  
lose, etc.) et d e  force inconnue, ajouter un volume fixe de 
liqueur cupro-potassique de  titre connu, correspondant a 1 centig. 
d e  sucre par  centimètre cube, avec cette seule condition que la 
l iqueur cupro-potassique soit en excbs. 

S U  Porter rapidement ce mklange ii l'ébullition, de façon à ne 
pas évaporer d'eau d'une manière sensible. 

Tout le sucre disparaîtra, brùlé  pour  ainsi d i re  par  l a  solution 
cuivrique, dont urie partie passera a l'état de  sous-oxyde de cui- 
vre, tandis que l'autre partie reslera inattaquée sous sa forme 
primitive de couleur bleue. 

3 0  Faire refroidir dans l'eau et filtrer le liquide bleu décanté ; 
eq prendre une partie aliquote, les 3 / 4 ,  415, 516 ou  les 7 / 8  
environ,  par  exemple, e t  chercher  sa nouvelle richesse en 
cuivre. 

Par  diîTérence, on aura  la quantité d e  cuivre réduite par le 
sucre. 

En rosumé, simple dosage par  reste s u r  toute o u  s u r  une partie 
aliquote de  la liqueur cuivrique. 

>lai$ coinnient opérer  ce dosage de cuivre facilement et rapide- 
ment ? ((:'est le point tl6lic:it. 

11 senible, dcpuis un  an, que, de  tous col is ,  on  se soit donné le 
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mot pour rechercher de nouveaux modes possibles de dosage du  
cuivre se rattachant a cette LE n~aniPre,  tellement cliacun sent la 
nicessité de recourir A une  niétlinde autre que celle généralement 
suivie depuis 30 ans. C'est, ainsi que,  dans les Ailnales de chimie 
annlj t iyz~e,  je  relbve, en 8 mois, les 5 procéd6s nouveaux suivants, 
ayant tous pour but  de  doser l'excès de  cuivre non réduit par  
le sucre, et sc rapprochant de  la q u a t r i h i e  méthode précédente. 

M. Sidersky (1) propose d'ajouter la liqueur cupro-potassique 
en excès à la solution sucrée,de chauffer pendant 3 niiriutes,refroi- 
dir,  filtrer, examiner la coloration au colorimktre de  précision, 
en prenant, comme liquide d e  comparaison, un  liquide t rai té  d e  
la même façon, sauf la réduction par  la chaleur. 

M .  Richard Meade (2) propose de transformer le  composé cui- 
vrique en sulfate. I ,e  cuivre est prhcipith à l'état de  sulfocyanure 
cuivreux, q u i  es1 ensuite transform6 eri oxyde cuivreux par  la 
potasse. 

12'oxyde cuivreux est additionné de chlorure o u  de sulfate fer- 
rique, qui est rkduit en partie. Le fer réduit est dosé par  le per- 
manganate, e t  on en dPduit le cuivre. 

M .  Maquenne (3)  ajoute à la solution sucr ie  un excès de  liqueur 
cupro-potassique ; il chauffe et filtre; il propose d'ajouter ensuite 
nu liquide un excès d'acide sulfurique et de l'iodure de  potas- 
sium. 

D'aprbs une réaction bien connue, il  se forme de l'iodure cui- 
vreux et de  l'iode libre en quantith proportionnelle au  cuivre 
non réduit. On dose cet iode libre par  l'liyposulfite de  soude. 

31. Pormanek (4)  dose l'excbs de cuivre par  l'électrolyse. 
M .  1,. Garnier (5) propose un prochdi! qui n'est que la réédition 

de celui de M .  Naquenne, qui  lui-même est l'application d'une 
méthode appliquée depuis longtemps au  dosage du  cuivre. La 
solution sucrke est traitde par  la liqueur cupro-potassique en 
escbs. On dose l'excès de  cuivre e n  solution acidifiée par  l'acide 
sulf'urique avec l'iodure d e  potassium, l'empois d'amidon et I'hy- 
posulfite de soude. Toutes ces méthodes sont vivement criti- 
qukes par RIohr et  Classen, 3 e  hdition française, i888 (page 304). 

D'autres auteurs  ont dosé cet excès de cuivre : 
2 "  Au moyen du  monosulfure d e  sodium ; cette mklhode, lon- 

gue et peu nette, est due à Péligot. Le prdcipité change de com- 

( 1 )  Annales de chimie analytique, 1898 ,  page 329. 
( 2 )  Mdrne recueil, 1898 ,  page 389. 
( 3 )  MSme recueil, 1 8 9 9 ,  page 29. 
( 4 )  Xémc rccueil, 1 8 9 9 ,  page 69. 
(5 )  Ménie recueil, 1699 ,  page 201. 
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position avec la température,  et, même incolore, la solution peut, 
encore renfermer du  cuivre (Molir et Classen, Gdition française, 
page U 4 ) .  

2 O  Au moyen de  la méthode calorimétrique appliquée au fer- 
rocyanure de cuivre étendu. 

30 Au moyen du  protochlorure d'étzin. 
On peut ainsi prendre une a une toutes les mktliodes connues 

jusqu'ici pour le  dosage du  cuivre. L'important est de savoir 
choisir la plus rapide, celle qui s'adapte le mieux a la solution 
extrêmement alcaline dans laquelle le cuivre en t re  en conibinai- 
son. 

Or, après  avoir essayé et  vérifié ainsi toutes les métliodes con- 
nues de dosage du  cuivre, je n'liésite pas un  seul instant dans 
rriori choix, et j'ai recours a la in6tliode dont le  principe est dû i 
Parkes et qui consiste doser le  cuivre en solution alcaline par 
le  cyanure de potassium. 

Toutes les mariipulations intermédiaires d'acidification, etc., 
sont ainsi évitScs. 

Préparation des b o i s  liqueurs fondanzeninles. - Trois liqueurs 
sont nécessaires : 

1'' La liqueur cuprique ; 
2O Le cyanure d e  potassiuni ; 
3" La solution sucrée pour  vérifier. 
lu Préparation de la lzywezw ,:upYiquc. 

Soude caustique 
1 ( en plaques 

{ Eau 
Sel de Seignette 

Sulfate de cuivre 1 Eau 
Eau de lavage 

en poids 
- 

132 gr. 

en volume 

69  cmc. env. 

95 
190 
LOO 

3 i , 5  
230 

4 

1.000 cc. 

Bissoudre à une douce chaleur les  solutions 1 e t  4 mélangées; 
d'autre part , la  solution 3 étant prkparre  ti&de,la verser lentcrnent 
et par  petites quantites dans le  mélarige des solutions i et  2 en 
agitant. Laver et  compléter 1 lilre a 15 degrés. Lelitre a été déter- 
miné par  pesée, ou  bien eri un ballori jaugr': d e  1 lilre. 

Remn~.qzie. - l a  solution 1 équivaut a 1 4 5 4 5 0  cc. de lessive de 
soude à 57-59' Baumé (densité = 1,65 a 4,69). 
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Le mélange des solutions i et 2 peut être  remplacé par  une 
solution faite avec 290 gr. de tartratre neutre (le potasse, dissous 
avec les mêmes quaritit6s respectives d e  132 et 150 gr. de  soude 
étendue. 

La liqueur ainsi préparke correspond esactement a i O  gr.  de 
g l ~ ~ c o s e  par litre. 

20 Pripnl-ation et t i trage de la  liqueur de cyanure. - On doit 
s'arranger de façon que le cyanure de potassium, a la tempéra- 
ture ordinaire, décolore la soliitiori cupro-potassique à volumes 
égaux. 

Il est plus rationnel de  prendre le sulfate de  cuivre cristallisé, 
S O q u  + 5 H 0 , q u i  est très peu altérable,et de  faire une solution 
de cyanure plus ou moins concentrée, selon 1'Etat de d k o m p o s i -  
tion de ce sel. 

La réaction du  cyanure sur  les sels d e  cuivre n'est pas absolu- 
ment uniforme avec des quantités variables d'ammoniaque. 11 se  
produit alors un  cyanure double de cuivre et d'ammoniaque ; d u  
cyanogène est mis en liberté, lequel, réagissant sur  l'ammoniaque 
libre,produit d u  cyanliydrate d'ammoniaque e t  d u  cyanate d'am- 
~rioriiaque ou sori isorrihre, l 'urée.  Erifiri, l'acide cyanhydrique 
(nitrile formique) donne naissance à du formiate d'ammoniaque 
(Liebig). 

On comprend qu'il est préférable de  s'arranger de  façon à n'avoir 
jamais de liqueurs bleues que  par  la dissolution d e  l'hydrate 
d'oxyde d e  cuivre dans la solution alcaline par les alcalis fixes en 
présence des matières organiques fixes déjà inttiquées (g lych ine ,  
acide tartrique, etc.),  ou  e n  l'absence des matières organiques, 
comme la liqueur bleue de  Soldaïni. et le moins souvent possible 
par l'action du  carbonate d'ammoniaque,qui est u n  excellent clis- 
solvant, et moins encore par l'ammoniaque. I l  est,  d'ailleurs, très 
simple de préparer la solution de  cyanure répondant exactement 
A la solution eupro-potassique double. 

Ainsi, e n  r t sumé,  pour deux expériences prkalaùles, on peut 
faire le mélange rigoureusement exact en prenant la solution t rop  
faible et la solution t rop  forte dans le rapport Btabli comme 
ci-dessous. Les 2 solutions se décolorent a volumes kgaux. 

Tel est le moyen à employer quand on veut renforcer une solu- 
tionaffaiblie ; inais.pour abaisser le titre d'une solution t rop forte, 
on se sert simplement d'eau ; h cc .  d e  cyanure de potassium trop 
fort doivent occuper 1 0  cc. ; il manque donc Ir)-h cc. pour h ; 

10-b ( 4 0 4 )  n 
pour Icc. ,  il manque - d'eauet pourncc.  --- 

b b 
Remarquons encore la nécessit6 de  faire soi-méme chaque année 
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sa solution de cyanure ; elle ne se conserverait pas pendant un a n ,  
n i  même pendant un mois, sans changer de titre. Au contraire, 
l e  cyanure de  p o t a s ~ i u m  fondu et  conservé solide dans un flacon 
bouché et préservé de I'liumidité par un morceau de clilorure de 
calcium, comme les sucres dits anglais pour  les enfants, et vendus 
Fous le nom de sucre de pomme, sucre d'orge, etc., doit, semble- 
t-il, se conserver saris altkratiori ; car  il n'est alors sourriis ni A 
l'action de l'eau, ni ii celle de l'acide carbonique. 

Autre remurque. - Avec un  bouchon de  libge, la solution jaunit 
rapiderrierit ; d'autre part,  avec uri bouclion à I'ériieri, il faut être 
vigilant (meis il fau t  l'être surtout avec la liqueur bleue et veiller 
souvent A c e  que  le bouchon ne  se soude pas au goulot par  l'ac- 
tion'de l'alcali libre) (potasse ou  soude). 

30 Solution sucrie pour vèrifier. - On la prépare e n  prenant 
9 gr. 5 de sucre candi, qu'on dissout, qu'on intervertit par HCI et 
qu'on amène a i litre. 

Les 3 liqueurs ainsi préparées doivent 6tre équivalentes, c'est- 
à-dire qn'on doit avoir : i cc. l iqueur bleue = i cc. cyanure = 
i cc. solution sucrée. 

Pour s'en assurer, on met dans une fiole conique 40 cc. de 
soliilion bleue et on ajoute 10 cc. de solution sucrée. 

On chauffe rapidement sur  la lampe à alcool ou  h feu doux sur 
l e  gaz, de façon à n'avoir pas d'évaporation sensible e t  on müin- 
tient I'ébullitiori pendant 1 minute au  plus. On plonge la fiole 
dans l'eau froide, en la tenant inclinée ct au repos ; quand le 
liquide est froid, o'ndécante sur  un  filtre à plis; la filtration est 
rapide ; on prélève i 5  cc. (la moitié de 2 0  f 10) p o u r  l e  dosage 
du  cuivre restant au moyen du cyanure de potassium. 

Sur les 20 cc. de  liqueur bleue double, 10 cc. ont été réduils 
par  la solution sucrée;  la moitié de ce qui  reste, soit 5 cc., doi- 
vent être décolorés par 5 cc. de  cyanure de  potassium. 

Dosqrjes. - I.es dosages de sucre se font de  la m h e  manibre 
avec des solutions sucrées renfermant, au plus, après  dilution, 
2 0  gr. de sucre par litre, dorit on prend 10 cc. pour  20 cc. de 
liqueur bleuc. On vérifie de  temps tl autre  le titre du  cyanure, 
qu'on ramène a Cquivalence avec la liqueur bleue. 

Mais cela n'est pas absolument nécessnire ; on peut se borner a 
chercher la valeur de  chaque cc. de  cyanure en l iqueur  bleue, 
e t ,  au lieu de  l'égalité : i cc. de cyanure = 1 cc. d e  liqueur bleue, 
on écrit que 1 cc. de  cyanure z n cc. de  liqiieur bleue ; il im- 
porte Dru que  le cyanure de potassium soit rbglé à I'égalitS de 
volume à équivalence d'action, avec la liqueur bleue. 11 suffit 
que celle-ci soit en excès. 
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En résumé, d e  tout ce qui précède, je  tire le mode opératoire 
suivant : 

lu Prendre un volume connu de  solution sucrée à un degré con- 
venable de dilution, e n  général, 10 cc. d'une solution diluée au  
dixième ; 

2 0  Ajouter un volume connu de  liqueur bleue, pourvu que le  
cuivre soit en excès. Par exemple, 20  cc. de liqueur bleue pour  
les moûts trbs sucrés et 10  cc. seulement pour les moûts peu 
sucrés ; 

3 O  Porter rapidement à I'Sbullition, de  façon à ne pas avoir d e  
changement sensible d e  volume par  6saporation ; refroidir dans 
l'eau, la fioleétant rriairiteriue iriclinke ; I'oxytlule rouge de cuivre 
se dépose et se rassemble vite ; 

4"DQcanter s u r  filtre le liquide limpide ; la filtration est a insi  
t r i s  rapide ; 

S0 Prélever une partie aliquote d u  filtratum aussi grande que 
possible, 3 / 4 ,  415, 5/6 et mènie les 7/8 ,  a volonté, et y doser le 
cuivre restant par  le  cyanure. 

d v a n t q s  de cette mithode. - l 0  L'unité adoptée n'est plus 5 cen- 
tigr., pour doser des moûts qui renferment jusqu'a 200  gr. de 
sucre et même davantage, mais elle est égale A 10 ou  20 centigr. 
pour des moûts dilués seulement au 1/10 et non plus au  1/40. On 
sv rappr'octie ainsi de  la condition qu'exige toute analyse volumé - 
trique liquide, c'est-à-dire qu'il y ait le moindre écart possible 
entre les volumes extrêmes. 

2O.Au lieu d e  verser 2, 3 ,  4 fois de la solution sucrée, porter 
a I'ébullition chaque fois, et de  s1arr6ter pour juger d e l a  décolo- 
ration, jusqu'a ce qu'on juge l'avoir atteinte, sans l'avoir dé- 
passée, on verse, sans hésitation, la solution sucrée et la liqueur 
bleue, e t  on  chauffe tout en une seule fois, sans crainte de rien 
dépasser. 

30 Une seule burette, celle de cyanure de  potassium, reste éta- 
blie à demeure ; on  n'a plus à e n  changer autant de  fois que  d'a- 
nalyses a faire. 

k0  On évite toute la série des manipulations nécessaires pour  
doser le cuivre en solution acide ; la liqueur bleue est très alca- 
line et elle passe nettement du  bleu intense a la parfaite décolo- 
ration. 

So Enfin, on évite l'analyse par  la m6ttiode inz!erse, remplacée 
ainsi par une analyse directe et par  reste. 
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IBorJnge culnrimé.trique de8 aldéhydes. 

Par M. X .  R o ç y u ~ s .  

Le dosage de  l'aldéhyde par colorimètrie, en mettant à profit 
la bella coloration violette que ce corps donne avec le bisulfite 
de rosaniline, est celle qui  nous parait la plus pratique et la plus 
rapide quand il s'agit d e  doser ce corps dans les eaux-de-vie qui 
n'en renferment que  de trbs petites quantités. 

Kous avons ($té anierié à apporter  a la préparation de  ce réaclif, 
une IégEre modification consistant simplement à faire le bisul- 
fite d e  rosaniline en solulion alcoolique, au lieu de le faire en 
solution aqueuse. 

Ln bisulfitc de rosaniline alcoolique présente les deux avanta- 
ges suivants : en premier  lieu, il est plus slable, car on sait que 
l'acide sulfureux e n  solution alcoolique s'oxyde beaucoup moins 
rapidement que l'acide sulfureux cn solution aqueuse ; en second 
lieu, l'addition a une eau de-viede bisulfile de rosaniline dissous 
dans l'alcool à 50° ne détermine pas de trouble quand on l'ajoute 
à une eau-de-vie cliarg6e en éthers gras o u à  unesolution aleooli- 
que renfermant des essences. Ce dernier inconvénient se présente 
quelquefois quand on emploie le bisulfite de rosaniline aqueux; 
l'addition des 4 cc. de  ce réactif aux 10 cc. de  liqueur alcoolique 
a 50° abaisse à 35" environ le titre de  cette liqueur, e t ,  s'il 5 a une 
forte proporlion d'éthers gras ou d'essences, ceux-ci se prkcipi- 
tent partiellement,et il est impossible,avec cette liqueurtrouble, 
(le faire une  Bvaliiation colorinlétrique exacte. 

Voici comment  nous préparons ce réactif : 
Mettre successivement dans u n  ballon jaugé d e  %JO cc. : 
30 cc. d e  solution de fuchsine au  114000 dans l'alcool a 96' ; 
13 cc. de  solution de  hisulfite de  soude à 36O Baumé ; 
30 cc. d'eau ; 
Laisser en contact pendant i a 2 heures ; 
Ajouter ensuite : 
15 cc. d'acide sulfurique dilué a u  113 ; 
Puis compléter 250 cc. avec de  l'alcool pur  a 51)'. 

.Q propu* d'une note nur l a  cl8teriiiiiirition du mouil- 
lage dcs vius.  

Par hl. L. ~ G X I E R  DE LA SOITHCE. 

Je trouve, dans le numéro d u  i 5  février 1901 des Annales rie 
chirnieannl!ltique, une note intitulée : 1)c~tarrnination du mouillagedes 
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oins, par  hlM. A .  Gautier,  A .  Chassevant e t  Magnier de  la 
Source. 

Cette note est la reproduction in extenso d'un article paru le 
ierjanvier 1901 dans le Jazwnal de pharmacie et chimie, article 
dont je n'ai eu connaissance que le 1" 'février. 

Chose bizarre ! la r6daction d u  Journal de pha~rnacte et chimie 
prétend (page 14)  que l'article en question lui  a été remis le  1 2  
décembre 190U. Or, cet article n'est point un travail original, 
dans la véritable acception du m o t ;  c'est un simple extrait d'un 
rapport rédigé et signé, le 14. décembre 1900, par  les trois experts 
nommés. Comment le Jozu-na1 de pharmacie et chimie a-t-il p u  
recevoir communication, le  12 ddcernbre, d'un rapport  qui ,  ii 
cette date, n'était pas encore rédigé ? (1) 

!dais il y a plus. 
La personnc qui m'a remis, le i e r  février, le  numérodu  i e r  jari- 

vier 4 901 du Journal de pharmacie et chimie m'a fait part de  la 
surprise exprimée par  plusieurs experts  du  Tribunal d e  la Seine, 
au sujet de la prétention singulikre, pour  ne pas dire  déplacée, 
qu'auraient deux de  leurs collbgues, de  vouloir leur tracer une 
ligne de  conduite, leur imposer une niarclie a suivre dans leurs 
expertises, tout comme pourrait  le faire un  tribunal de  superar- 
bitrcs. 

Les lbgitimes susceptibilités d e  nos coll&gues ont  été 6veillées 
par un malentendu qu'il  iniporte de  ne pas laisser subsister. 

La note en question, extrai te ,  comme je viens d e  le  dire, d'un 
rapport fait, à la derriaride d u  Parquel (le la Seine, par MM. Ar- 
mand Gautier, Allyrc Cliasscvant ct Magnier dc la Source, est 
la reproduction, à peu près  textuelle (Z) ,  d u  memoire que nous 
a reniis, le 14 décembre, notre  savant collaborateur, hl Armand 

( l )  Pour niiciix prbciser, jr: devrais dire : Comment notre collègue, 
A I .  Chassevant, aiiquel nous avons donne l'autorisation, l e  14 dhceriibre, 
31. A. Gauticr e t  moi, de faire uii extrait de notre coniiuun rapport e t  d u  le 
publier en leinps opportuii, c'est-a-dire apres I'aiidicnce publiqiie où le 
rapport spruit exaiiiine par le 'I'ribiin;il, coriiiiient 51. Chassevant, rlis-je, 
aurait-il pu rcrncttre sa  note a la  ri'daction le 12 decrrnhrc, c'est-à-dire 
quarante-huit iieiires avant d'avoir connaissance des ternies definitifs du 
rapporl ? 

II y a ccrtainernerit la une erreur de date, dont le Journul de pharnzacic 
e l  ch imie  aurait riiauvaise grdce a décliner la rcsponsabilité. 

Tout Ic molide coniprendra, d'ailleurs, I'intilrèt de cette rectification. 
Heinettre à la rbdaction d'unjourrial tout ou partie d'un rapport trois jours 
avant de le dbposer entre les iiiains du magistrat instructeur, serait une 
grave incorrection, dont  aucun de nous n'cst capable, 

(2) Abstraction faite, bien entendu, des grossiéres erreurs d e  copie que 
chacun a pu relever e l  corriger & la  simple lecture. 
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Gautier. Ce mhmoire, inséré sans aucune retouche dans le rap- 
port,  avait é té  rédigS par M .  Gautier, conformément au désir 
exprimé par  RI. le Procureur d e  la République, dans le but de 
déterminer, avec plus d e  prCcision qu'on rie I'avail fait jusqu'ici, 
ies conditions dans lesquelles la rlsgle alcool-acide doit être appli- 
quée. 

Il était permis, en effet. à RI. Armand Gautier, mais à 
M. Armand Gautier seul, non sculenicnt en raison del'autorité que 
donrie a sa parole la haute situation scientifique qu'il  occupe, 
mais surtout parce que la découverte de  la rbgle alcool acide lui 
est due, de  tracer aux experts la ligne de conduile qu'ils doivent 
suivre dans l'application de cette rilgle 

J'ajouterai que h l .  Gautier. dont  le nom ne  figure pas sur la 
liste des experts du  tribunal de la Seine, était  aijtorisé, par cette 
situation mèine, A remplir,  en Iâ circonstance, le rôle J e  super- 
arbi t re ,  rôle qui ne pouvait, évidemment, convenir a une modeste 
personnalité cornnie la mienne. 

Après cette r~ctificalion de pure forme,  et  pour bien indiquer 
qu'en ce qui irie concerne, j'eritends partager sans aucune réserve 
la manière de  voir de mon savant maître au point de  vue de la 
nkcessil6 de  soustraire de  la soinine alcool-acide brute  la propor- 
tion exag6rée d'acides volatils renfermke dans les vins piqués, 
il me suffira de rappeler ici ce que je disais le 3 aoiit 1897 au 
Congrés international d e  chimie. 

(1 La règle alcool-acide a 6th formulSe par  mon maître et ami 
u $1. Armand Gautier. Lorsqu'il a fait son travail, M .  Gautier 
a m'a pri6 d e  bien vouloir lui coininuniquer toutes les observa- 
u tions que  je pourrais recueillir C'est en partie de ces données 
« qu'il a tiré les masinia et les minima qui  ont servi à l'établisse- 
a ment de  la règle alcool-acide. Quand j'ai donné à hl. Gautier 
« les rliiffres qii'il rr;e tlemaridait, je n'ai produit aucune analyse 
w d e  v i ~ i  piqué. I l  est donc bien enteniJu que,tlans la somme 12.5,  
(( il n'iwtre pas d'acide acbtique en deliors d e  la petite quaritith 

d'acides volatils qui e x i ~ t e  dans tous les vins. Par  suite, il me 
,, scniblc juste de rctranclier de  la somme alcool-acide brute la 
(( totalitk des acides volalils en abaissant la limite d e  tolérance 
e et  en adoptarit le cliifïre 12 comme iniriimurn B .  

Or1 voit que  je m e  montrais alors moins tolérant que  ne le sont 
aujoiird'liui A I M .  Gautier, Cliasscvant et moi-même dans les 
conclusions du  rappo1.t adressé à JI. le Procureur de  la Républi- 
que ,  puisque je n'admettais qu 'une valeur d e  O gr. 50 pour les 
acides volatils normaux. tandis qu'à l'heure actuelle, nous sorri- 
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mes d'accord pour considérer comme normale une acidité vola- 
tile correspondant a i gr. d'acide sulfurique monoliydrat6 par 
litre de vin. 

Un mot encore, et j'ai fini : 
Pourquoi, dira-t-on peut-ktre, M. Magnier d e  la Source s'est-il 

attaché, plutbt que l'un ou  l 'autre de ses collègues, 3 mettre en 
relief les inexactitudss ou les malentendus de  la note publiée par  
le .Tourna1 de pharmacie el chinlie ? Les trois signataires de  cette 
nole ne sont-ils pas également atteints ? 

A cela je répondrai que,  dans les critiques qui  ont Sté formu- 
lées, j'ai été seul visé ; et  la chose est facile à comprendre:  

La note est signée : A m a n d  Cnutiev, Al lyre  Chassevant ct 
Jfaynier da ln Source. Beaucoup [le personnes pensent qu'il  n'en 
faut pas davantage pour  savoir qui  a rédigé le travail, qui l'a 
donné à imprimer,  qui  en a corrigé les Eprcuves. On s'est donc 
dit : K Magnier [le !a Source, ayant signt:, a p r k  ses deux collA- 
a gues, a d û  remplir  les fonctions de secrétaire ; c'est lui  qui a 
CI arrêté les termes définitifs de  la note u. 

En cela, on s'est trompé. Mon nom n'a été  inscrit le dernier au  
Journal de pharmacie et chimie que parce qu'il figurait le dcrnier 
sur l'ordonnance de M .  le Procureur d e  la République. Mon 
collègue, M .  Çliassevant, a respecté l'ordre établi par  le Parquet,  
et  il a bien l'ait. Mais on comprendra que,  dans ces conditions, 
j'attaclie plus d'importance que  nies collègues a relever les 
inexactitudes et à expliquer les malentendus de  I'arlicle du  
Journal de pharmacie et chimie, article dont  j'ignorais l'existence 
au moment où  chacun le coinnientait déjà. - Szium Cuique.  

REVUE DES PUBLIGATIORS FRANGAISES r 

Qiielqiier~ propriétés du p e r o w y d e  de sadiuni. - 
31 JAUBERT (Comptes re~diis  de l'dorrde'mle d ~ s  sczences du  7 janvier 
1901). - Certains auteurs  ont écrit que le peroxyde de sodiüm est 
blanc; c'est inexact ; il est franchement jaune clair; telle est la cou- 
leur des écliantilloris que M .  Jaubert a trouvés dans le cornnierce 
et de ceux qu'il a prépdrCs lui-même. Lorsque le  peroxyde de 
sodium est blanc, c'est qu'il contient d e  l'hydrate ou  d u  carbo- 
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nate, e t  alors, sa teneur  e n  oxygène ne répond plus à la formule 
Na20e. 

Chauffé sur  une lame d'argent, le peroxyde de  sodium devient 
jaune foncé, puis jaune brun,  pour  redevenir jaune clair par 
refroidissement. 

On peut le fondre dans un  creuset d'argent ; on obtient alors 
un liquide d e  couleur b run  foncé, et le creuset est fortement 
oxydé. 

On dit encore, à tort.  dans certains ouvrages, q u e  le  peroxyde 
de  sodium tombe en déliquescence b I 'air;  JI. Jaubert  poséde,  
dans son laboratoire, du peroxyde d e  sodium qui  est expos6 à 
I'air depuis plusieurs années et qui n'est pas tombé en dkliques- 
cence. 

Exposé h I'air, le peroxyde de sodium devient blanc parce 
qu'il se transforme en carbonate. 

Pour  prkparer le peroxyde d e  sodium, M. Jaubert  a oxydé, 
dans un  courant d'oxygène p u r  el sec, d u  sodium métallique 
ref'ondu, contenu dans une nacelle d'argent. Le peroxyde de 
sodium qui reste dans la nacelle, après  l'oxydation, se  présente 
sous forme d 'une poudre jaune ;  il en est de même pour le 
peroxyde qu'on trouve dans les parties froides de  l'appareil. 

Préparation ù'uii hydrate de prrorycle de st~tliuni. 
- M .  JAUBERT (Comptes r e n d t ~ s  de 1'Acndimie des sciences du 14 
janvier 1901). -- On sait q u e  le peroxyde de  sodium anhydre, au 
contact de l'eau, donne, à froid, un dkgagement abondant d'oxy- 
gène; on peut obtenir des hydrates de peroxyde de  sodium plus 
stables et se  décomposant plus difficilement. 

RI. Jaubert a préparé ces hydrates en mettant l e  peroxyde de 
sodium en contact, non avec I'eau, mais avec la vapeur d'eau ; il 
a rkalisé ce contact en prenant une cloche rlaris laquelle il a ren- 
fermé deux capsules,dont l'une contenait du  peroxyde de  sodium, 
tandis que l 'autre renfprinait de I'eau ; un dispositif spécial per- 
mettait de vérifier s'il se  produisait un  dhgagement d 'oxgghe.  
Au bout de cent heures, i l  ne s'était pas degagé d ' o x y g h e  et le 
poids du peroxyde de sodium avait augrrieritb, d 'un  tiers ; celui-ci, 
qui était jaune, s'était transformé en une masse blanche neigeuse. 
Si l'expérience était poussée t rop loin, le produit obtenu était 
pâteux ; quand il se trouvait dans cet état,  le peroxydede sodium 
avait absorbé plus de  deux fois son poids d'eau ; l 'hydrate Na202 
10 1120 semble occuper la limite au delà t k  laquelle le  produit 
cesse d'8tre solide et maniable. 

De tous les I i y d r a t ~ s  interrnédi;iires qu'on peut obtenir, 
RI. Jaubert s'est arrêté plus spicialernent à celui qui a pour for- 
mu!e NaeOP, 8 Il%, qui est soluble dans I'eau à la température 
ordinaire, sans donner lieu à un dbgagernent d'osygkne; cet 
hydrate est moins soluble dans I'eau glacée, et on peut utiliser 
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celte propriété pour  le faire cristalliser ; on l'obtient alors e n  
paillettes nacrées, semblables à celles de  l'acide borique. 

L'hydrate de  peroxyde de  sodium se dissout dans l'eau avec: un  
grand abaissement de  température,  grâce à la chaleur de fusion 
de ses 8 rnol6cnles d'eau de cristallisation ; ménie dans les aci- 
des assez concentrds, il se  dissout sans notable élévation de teiii- 
pérature, en donriant des solutioris d'eau oxygénée d 'une  stiibi- 
lit6 remarquable. 

L'hydrate de  peroxyde de  sodium peut ê tre  conservé pentlarit 
plusieurs mois sans aulre  altération qu 'une  lég8re perte d'oxj,- 
géne ; mais, dos que  la t e m p h a t u r e  s 'dhve,  déjà entre 30 et  40 
degris, il se décornposa parliclleinent, et i l  se  dégage de l'oxy- 
gène. La dSconiposition est complète vers  80-100 degrés. 

L'hydrate d e  peroxyde de  sodium permet de  préparer instanta- 
nément des solutioris d'eau oxygénée chimiquement pure et  d e  
toutes concentrations (jusqu'a 30 et  35 volunies). 

O~ynulfacnrbonnte de  fer dnns l'eau du Rlrâne. - 
M .  C A U S E  (Comptes vendus de l 'Académie des sciences du  3 déciem- 
bre 1900). - M. Causse a montré ( i )  que l'eau di1 KIiÔne, priiici- 
palement pendant les crues, contient de  la cystine. II a obsei8v6, 
dès 1897, que cette eau possède la singuliére propriétb, de rt!co- 
loreiZ le réactif de  Scliiff (ùisulfite de rosaniline) ; cette eau 
préserite aussi d'autres réaclions des adliéliydes (coloration jaune 
suivie de p r k i p i t é  ocreux, avec le réactif de Nessler ; coloraliori 
verte avec le réactif de Lebbin ; coloration rouge groseille avec 
la pyrocat6chine sulfurique). Toutefois, ces ïéactions n'ont pas 
lieu avec le produit de la distillation de  l'eau ; les rkactions 
de Biclirnond et Boseley e t  celle de Trillat sont également 
négatives. 

L'eaü laisse d6poser, en vase ouvert a u  conlact de l'air, uri 
18ger précipité ocreux et perd alors les propriités ci-dessus 
signalées. Portée à la température d e  80 degrés, elle donne, 
avec le rkactif de  Millon neutralisé, un précipité fornié dc ci'is- 
taux. 

Le corps qui donne ces diverses réactions est I'oxysulfocarbo- 
nate de fer ; M. Causse a p u  s'en assurer en préparant synthhti- 
quement de  l'oxysulfocarbonate de fer par  divers procédés, con- 
sistant A faire ré,agir soit le  sulfure de fer sur  l'acide carboniilue 
en présence tln rarhonnte de  cliaux, soit l 'oxysulfure de  carbime 
sur  le carbonate de cliaux et  le sulfate d e  fer. 

l n  1897, en 1898 et  en 1899, c'est dans les mois de juin à octo- 
b re  que l'eau du RIiOne contenait de I'oxysulfocarbonatc de  fer ; 
er. 1900, il n'a fait sou apparition qu'au mois d'août ; M .  Causse 

( I )  Voir llnnales de chimie unulyliyue,  1900 ,  page 450. 
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a constaté qu'il existe une relation manifeste, bien qzr'indirec2e, 
entre le degré de toxicité de I'eau e t  la proportion d'oxysulfocar- 
bonate de fer qu'elle contient. 

Quant A l 'origine de  cet oxysulhcarbonate de fer, M.  Causse 
l'attribue la coiiibiriaison de l'acide carbonique avec le siilfiire 
de fer dù  à la réduction des sulfates par certaines matières orga- 
niques de I'eau. 

Cnraetérismtioii d e s  alenloïrles de l'opiuni par les 
mlrléhyden éthylique e t  oiétliylique. - hl. DENIGÈS, 
(Bulletin de lu Société de pharmacie de Rordenux de décembre 1900). 
- Si, dans un  mklnnge de 2 à 3 cc. de  SO'+ii2 avec 2 ou 3 gouttes 
d 'une solution alcoolique d'aldéhyde éthylique ail cinquikme en 
volume, on  ajoute 5 à !O milligr. d'un des alcaloïdes de l'opium 
(ou de leurs sels), on oblient les réactions suivantes : 

Morphine et codi ine. .  .. Coloration jaune serin, passant au jauge orangé. 
Apornorptline.. . . . . . . . . .  Coloration jaune franc, passant au rouge orange. 
Oxydirriurpliine.. . . . . . . .  Coloration jaune, passant a u  vert, puis n la 

teinte feuille morte .  
Narcotine.. . . . . . . . . . . . . .  Coloration violet-rouge, puis carrnin,puisrouge- 

saris veincua. 
NarcEine.. . . . . . . . . . . . . .  Teinte jsunc, passant a u  rouge-brun, puis a 

l 'orange. 
Papavérine..  . . . . . . . . . . .  Coloration violette, passant a u  carmin, puis au 

rouxe bordeaux. 
Thkbaïne . . . . . . . . . . . . . .  Coloration orangé foned. 

Ces rkactions sont intéressantes, mais elles n'offrent pas la 
variSté ni la spécificité de celles qu'on ohtient avec l'acide sull'u- 
r ique additionné de formol (aldtliyde incitliylique, aldéhyde for- 
mique). Ce réactif, est préparé de la rnanikre suivante : on prend 
100 cc. d e  SObH2 pur ,  exempt de  substances oxydantes (produits 
nitrés, chlorés, etc.), auquel on ajoute goutte a goutte 2 cc. de  
formol commercial a 40 pour i 0 0 .  

On prend dans un tube â essai 2 a 3 cc. de  ce réactif ; on 
projette dans un tube quelques parcelles d'un des alcaloïdes ci- 
dessus spécifiés ou de  leurs sels ; on observe alors des colorations 
qui  varient suivant qu'on opére a froid ou que  le réactif a Sté 
porté à 100 degrQs avant l'addition d e  l'alcaloïde. 

Morpliine à f ro id . .  . . . . .  Co1or;ilion orangé, puis rouge-carmin, passant 
a u  violet, puis au brun. 

- à 100 degrés. Coloration bleue, passant  a u  brun faiblement 
verdhtre. 

Codeïne a froid.. . . . . . . . .  Coloration rouge-carmin, puis violet-bleu, pas- 
sant a u  brun-jauniitre. 

- a 100 degris . .  . .  1.a teinte bleue est a pnine perceplible. 
Apninoiphine a froid..  . .  Coloralion rouge-sang, puis rouge-violacé, puis 

sbpia, passant ensuite au bleutc, e t  tcndant 
lcnternent vers le vert.  

- ii 100 dcgrbs. Les colorations ci-ilessus indiqukes se succédent 
trks rapidement; l a  teinte verte passe au jaune- 
brun. 
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Oxydimorpliine à froid.. 

- à 100 degrés. 

...... Narcotine à froid..  

. . . . . . . .  Narci:ine à froid 
. - à 100 degrik.. 

. . . . . . .  Thbbaïne à froid. 
- 2 100 degrés..  . 

. . . .  Papavérine a froid..  

- a 100 degiés. 

Coloration jaune-rougrAtrr, tirant su r  le  rouge- 
hrunhtre, et passant a u  rouge-sang eri moins 
d'une derni-heure. 

Coloration rouge-sang iriiriikdiate, tirarit sur le 
çariiiin. 

Coloration bleu-violet, puis violet, passant suc- 
çcssivcrnent aux teintes sbpia (ou lie dc  vin), 
jaune-rougeitre, jaune fonce, jaune clair e t  
rouge-sang. 

Coloration lie de viii irrirnbdiale, puis jsune, 
puis rouge-sang. (La co\oi,atiori passe a u  car- 
riiin si le iiiClarige est rcplacE dans l'eau bouil- 
lante) .  

Colr>ra(ion jaune, puis rouge-brun. 
Coloret.ion roiign Conci, passant. ail sipia si le 

rnklangc est niainteiiu dans l'eau bouillarite. 
Coloration rouge-orangé. 
hléiiie coluiatiori, lcriilarit au rougc-bruri. 
Coloration violcttc, passant a u  rougeviolet,  

puis a u  carmin. 
Coloration carmin imrnédiate. 

Si l'on compare ces résultat; avec ceux obtenus avec l'aldéhyde 
éthylique, on constate qu'ils sont très différents pour la morphine, 
la codéine. I'apomorpliine et l'oxyrlimorphine, e t  trés analogues 
pour la narcotine, la narcéine, la thébaine et la papavérine. C'est 
qu'en effet, avec les quatre  premiers  alcaloïdes, la substance 
aldéhydique est l'agent essentiel de  la coloration, tandis que, 
pour les quatre autres, SO'+HZ pur ,  seul, suffit a donner des réac- 
tions colorées. 

I I  y a donc lieu de  classer les alcaloïdes en deux groupes, dont 
le premier comprend ceux qui ne donnent aucune coloration avec 
l'acide sulfurique, tandis que le second comprendceux qui donnent 
une coloration nette avec cet acide 

Pour caractériser ces divers alcaloïdes, on procèdera donc de la 
mariiére suivante : 

Ori prend dans un tube 2 i 3 cc. de  SO'H" et on y pro- 
jette i centigr. environ d'alcaloïde ; on agite et on oh<erve l'as- 
pect du mélange : 

1. Le nielaye p l w u i  une co/o i~n l ion  11% nrtlc . 

A .  Jaune çeriri, passant au violet, aprbs addition d'une 
goutte rle formol ; le nii~larigo, port;? au hain d'eau 

. . . . . . . . . . . . .  honillaiite, devient rouge-carinin A'arcobine. 
B. Jaiiiie d'or, puis oraiigb, passant au rouge-brun 

après additiori de foriiiol.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N u r c i i n z .  
C .  Kuiige-orange, ne changeant pas serisibleirierit 

avec le foriiiol.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Thlbuine. 
D. Violette, puis violet-rouge, passant au rouge, puis 

au violct avec le formol. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Papauérinc. 

% O  Le rnélnnye reste ariçolore ou p l - e d  urie teinte jaicne-Oruutilre, 
très faible : 

On l'abandonne à lui-même pendant quatre à cinq minutes, 
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puis  on ajoute une goutte de  formol, et on agite ; on observe une 
coloration : 

A .  Jaune faible, se fonçant lentement ; on  ajoute quol- 
ques parcelles d'alcaloïde ; on agite et  on 
observe une teinte carmin. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ilforphine. 

B .  Jaiine se f o n ~ a n t .  rapiderrient ; l'addition di! par- 
celles d'alcaloide determine une coloration vio- 
lette, puis violet-bleu.. ........................ Codéine. 

C. Rouge, puis rouge-violacé, blcui t re  e t  sépia ; le 
tube étarit porlk dans l'eau bouillarite, la teinte 
devient verte ................................. Apuinurphine.  

B. Rouge, passant au rouge-sang et au carmin ; le 
tube Ctant porté dans l'eau bouillante, la  teiritc 

. . . . . . . . . . . . . .  carniin est rapidement obtenue.. Oxydimorphine. 

Ces diverses réactions sorit tr6s serisihles ; ainsi,  une goutte de 
lauilanum donne une coloration trPs nette a u  bout de  peu de 
temps. 

Beelierche de In 8ucraiiiirie dans le@ boisnaiin et 
rliiiis Ira suhcteiices ali~iieiitaires. - R I M .  GI.APiI<Z et 
TiIIiKKOU (Bulletin de Itz Societi de phnrmrtcie de Hordenl~z de dbcern- 
bre 1900).  - La sucramirie, qui est très soluble daris l'eau, 
p:ir:iit Etre un dérivé ammoriiacal de  la saccliarine ; elle possède 
uiie saveur plus sucrée que cette dernière. mais elle s'eri distin- 
gue en ce quelle est insolulilc dans 1'1:tlier ou dans un  mélange 
d'éther et d'essence de pétrole. 

Pour  la reciierclier dans les boissoris et dans les substancesali- 
meidaires, il est nécessaire de  procéder autrement  que pour la 
reclierclie de la saccharine. 

Cette sucraniine, lorsqu'ori la chauîïe avec un alcali caiistiqiie 
( j~olasse ou soude), perd de l 'ammoniaque, et il se forme alors 
une  combinaison qui présente les propriétés d e  la saccliarine. On 
utilise donc cette rtiaction pour  la reclierclier. S'il s'agit d'une 
boisson additionnée de sucramine, on concentre le liquide, et, 
lorsque l'alcool est éliminé, on fait bouillir le liquide, pendant 
un  quart  d'heure environ, avec un petit excès de lessive de 
soude ; on laisse refroidir; on rend le  milieu légèrement acide 
avec l'acide clilorliytlrique et on épuise par I'étlier; l 'éther, &a- 
poré, donric alors uri rksidu trbs sucré,  qui .  chautE avec la 
p o t m e  en fusion, fournit de l'acide ortlio-salicylique, qu'on 
peut extraire et caractériser au moyen du  perchlorure de fer. 

Pour la reclierclie de la sucrainirie dans les substances solides. 
on fait macérer celles-ci dans l'eau ; on filtre, et on Lraite le f i l -  
t ralum par la lessive de soutie comme il vient d'être dit. 

IBosng-e pondéral dii  beurre tlii i io le lait nu nioyeii 
d u  milfate d e  sniitle auhydre. - M. LI-, C O M T E  ( J o i l i d  

de p h a ~ m a c i e  et  de chimie du !5 janvier i901).-  Pour faire le dosage 
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pondéral du  beurre  dans un lait, on épuise ordinairement, par  
l'éther ou tout autre véhicule appropri;, l 'extrait mélangé à une 
matière inerte, telle que le sable ; cette méthode a l'inconvénient 
d'Stre longue, et, de plus, l 'intervention de  la clialeur, pour  l a  
préparation de  l'extrait, a pour  e f k t  d'oxyder une portion de  la 
matière grasse. 

Ces inconvénients sont évités par  le prockdé proposé par  
RI. Le Comte, lequel consiste à prcnrlre 20 gr.  de  sulfate d e  soude 
anliydre, qu'on t r i ture  aussi tineinent que p o ~ s i b l c  dans u n  
mortier et auquel on ajoute 10 cc. de  lait; or1 triture, de niariikre 
à obtenir une masse liomogène! qu'on place pendant une heure  
sous une cloche e n  verre ; le  sulfate d e  soude s 'empare de l'eau 
du lait, et il se forme du suifate de  soude hydraté ( S W  Nay, 
10 H 2 0 j ;  mais la quantité d'eau a absorber estirisuffisantc pour  que 
tout le sulfate de soude ariliydre soit transformé en sulfate hydraté, 
de sorte que la masse est un mélangede sulfate de soude anliydre, 
de sulfate de soude hydraté, de  caséine, de sucre de  lait et d e  
benrre, rnPlange dans lequel le sulfate de soude joue le  rble d e  
substance inerte,; on prend alors un tube d e  vcrrc effilé, long d e  
10 ceritimblres, large de 3 centirriktres, et muni ,  vers sa pointe, 
d'un tanipon de  coton hydrophile recouv,ert de  2 i~ 3 gr. de  sul- 
fate de soude anhydre, le tout lavé à l 'étlier; on introduit dans l e  
tube la masse ci-dessus obtenue en la tassant higèrement, e t  on  
l'épuise par  l'éther anhydre, jusqu'à ce qu 'une goutte de  ce 
liquide ne taclie plus le papier ;  on reçoit la liqueur éthérée dans 
une capsule tarée ; on laisse, d ' a b ~ r d ~ s ' é v a p o r e r  à la temperature 
du laboratoire; puis  on  achève l'évaporation au  bain-marie ; 
I'ciugmentation de poids d e  la capsule donne le poids du  beurre  
contenu dans 10 cc. d e  l a i t .  

Cette méthode de dosage s'applique à toute espèce de lait (lait 
frais, lait ancien, lait bouilli, lait stérilisé). Si le lait est coagulé 
par la fermentation, il contient de l'acide lactiqueque l 'éther dis- 
soudrait ; dans ce cas, il faut prendre la prkcaution d'ajouter a u  
sulfate de soude anhydre 1 gr.  environ de  carbonate de  chaux, 
destiné a neutraliser l'acide lactique. 

Nouveau procédé de recherche de l'huile de 
sésame, daiis les autres huiles. - M. TAAIBON ( J o u ~ n t c l  
depha~.rnrcc~e e t  de chmw d u  L i 3  janvier 1901). - On a observé 
depuis longtemps que certaines huiles d'olives p z c m ,  traitées par  
le réactif Camoin (acide clilorliydrique additionne de sucre d e  
canne), donnent la coloration rose propre à I'liuile de sésame. 
Cette particularitk a été signalce pour  les huiles d'ltalie, d'Algé- 
rie et de Tunisie. M .  MiIliau a proposé d'éviter cet inconvénient 
en opérant s u r  les acides gras de l'huile à Pssayer, et non sur  
l'huile elle-même; ce procédé est long, e t ,  d'autre part ,  les aci- 
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(les gras de  certaines huiles d'arachides donnent une coloration 
rosée avec le réactif Camoin. 

JI. Tarnbon propose de remplacer ce réactif par un autre ,  q u i  
n'en diffbre qu'en ce que le gldcose p u r  et  cristallisé remplace 
le  sucre de canne ; ce réactif se compose de  i 0 0  cc .  d'IlCI et de 
3 à 4 gr. de  glucose; il se conserve trbs longtemps sans altéra- 
tion. 

Pour s'en servir,  on  mSle, dans un tube à essai bouché B 
l 'émeri,  7 à 8 cc. de  rkactif e t  15 cc. d'huile ; on agite et on 
chauffe jusqu'à commencenient d'ébullition ; si I'liiiile essayée 
contient de  l'huile de sésame, i l  se produit une coloration rose 
avec reflet violet, passant rapidement au  rouge-cerise. 

On n'observe aucune coloration avec les huiles pures  de Pro- 
vence, de Tunisie, d'Algérie. d'Espagne, etc. 

On peut, avec ce réactif, d6celer la présence de  I 5 p. !@O 
d'huile de  séç:irne dans une huile ; la coloration rose apparait 
alors au  bout de  quelques minutes. La coloration est immédiate. 
si  l 'huile de  sésanie se trouve tlaris l'huile dans la proportion de 
10 p.  100. 

1.a coloration produite par  HCI glucos6 présente encore 
l'avantage de  persister assez longtemps, ce qui n'a pas lieu avec 
le  réactif Cnmoin, la coloration produite par  ce réactif passant 
rapidement au noir. 

Cale de lai Grniirle-Coiiinre alkpniirvu de cnfk i i i e ,  
- M. Gabriel UEKTK A N I )  (Complss reudus de I'Acadimie tlcs s c i ~ i i -  
ces du  21 janvier 1901) .  - Le café qu'on trouve dans l'île de 1s 
Grande-Comore y croit spontanément, e t  il a é té  trouvé par 
Humblot.  

Bailion, se b a ~ a n t  sur  des différences d e  caractkres existant 
entre les grniries de ce caféier et les graines de Cofen arnbirn, eri 
a fait une espi:ce nouvelle, a laquelle il a donni: le  nom de 
Cofféa l l~cnrhlot i~ir ia  ; Froeliner en fait une  simple variSté d u  Cojre~i 
arabica. 

Lorsqu'on épiiisc par l'éther des graines de café ordinaire pro- 
venant, soit du  &/Pa nrnhica, soit du Co ffea L i b e r z ~ ,  on obtient! 
après kvriporatiori d u  dissolvant, un extrait  formé de  matikres 
grasses, au milieu desquelles nagent de  petiles aiguilles de caféine, 
insolubles dans le sulfure de carbone ; avec le café de la Grande- 
Comore, l 'extrait Ctliéré est l impide et formé exclusivement par 
de I'liuile ; l'extraction par  la benzine ou le cliloroforme ne four- 
nit aucune trace de caféine. 

Les résultats donri6s par  c e  mode d'essai ont été confirinés par 
une  reclierclie faite s u r  i kilo de  grains, qui ont été inoulus et 
épuisés par l'eau tikde ; or1 a obtenu ainsi 20 litres environ de 
liquide, qu i  a été traité par  le sous-acétate de  plomb e t  l'acide 
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sulfurique, pois ramen6, par distillation dans le  vide, au  volume 
de 200 cc.;  cettn solution, rendueacide par I'acide acétique, a 6té 
additionnée de cliloroforme; aprbs agitation, on a dxcanté, e t  la 
liqueuf cliloroformiqiie, kvaporée: n'a laissé qu'une petite quan- 
tité dc matihres résinoïtles; de  nouveaux épuisements, après 
saturation de l'acide par I'arrirrioniaque, orit égaleirierit doriné des 
rPsultats nbgatifs, en ce qui concerne la présence de  la caféine. 

Etant doriné que le Coffen a ~ d i c a  cultivé s u r  les différents 
poinls du globe, e l  meme dans l'île de la Grande-Comore, con- 
tient toujours de la cüf'eine, on ne peut s'emp0clier d'attribuer à 
la conipo~ition chimique esceptionnelle d u  café de la Grando- 
Comorre la valeur d'un vkritable caractère spécifique, cequicon-  
firme l'opinion de Baillon. 

Carnrti?re periiiettniit de distiiigiier les s6riiies, 
l'uvalbuiaaiiie e t  les ski-iiiii-glohuliiiew. - 11. G.  GUE- 
RiY ( . lou~nnl  de p h m v - m i e  et  de chimie ,du 15 novembre 1900). - 
Lorsqu'on ajoute du  formol à une solution de sérine,'dans lapro-  
portion de 15 à %O p. 100, il  ne se  forme pas de prEcipit6, et la 
sérine perd, au  bout d'un certain tenips, la propriété de se  coa- 
guler par  la chaleur et par l'acide nitrique. 

Comme la sérine, l'ovaibumine ne  précipite pas au contact du  
formol, niais elle conserve la propriété de  se coaguler par la 
chaleur et par l'acide azotique. 

Quant aux séruin-globulines, le  formol les insolubilise peu à 
peu ; les solutions concentrées donnent. au contact du  rbactif, u n  
coaguluni nelatineux ; les solutions étendues donnent un  coagu- 
Iiirn floconneux ou  pulvérulent.  

iùo*figo des eytinurcs eir présence des eyanates. - 
111. J.  W. i\IEI,I,OR ( Z e i l s .  f .  analyt. Cl~errate. i901, p. 17). - Le 
cyanure (le potassium commercial, employé en grande quantite 
pour l'extraction de  l 'or,  contient plus ou  moiris d e  cyanates 
S ~ I I S  valeur pour la rrktalliirgie. II est donc intkressant (le pouvoir 
les doser sbpar+nieiit. L'auteur propose IL procbd0 suivant, basé 
su r  les observdtions de  Allen et Denigés. 
in On dissout 2 0  gr .  du cyanure a analyser dans environ 

100 cc. d'eau distillée. 011 y ajoute une solution de  nitrate d c  
chaux exempte de  chlore, afin de  précipiter lescsrbonstes. II ne 
faut pas eniployer le nitrate de baryte,à cause de l'insolubilité du  
cyanate de baryte. Or1 filtre et on  complète 200  cc. avec l'eau 
de lavage. 1 cc. contient O gr. 1 d e  cyanure. 
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Le précipitb, coiiticnt les impuretés insolubles : charbon, car- 
bonate et  sulfate de  chaux, etc. On les dose d e  la manière liabi- 
tuelle. 

2!O On mélange 40 cc. dc la solution de  cyanure avec uri exce3 
d'ammoniaque aqueuse, quelqucs gouttes d'une solution a 20 p. 
100 d'iodure de potassiuni et l'on titre avec une solution t lki-  
normale d'azotate d'argent ; soit m le nombre d e  cc. de solution 
argentique employée. 

3 0  On ajoute une solution concentrée d e  nitrate d'argent 
40 cc. de  In solution de cyariure,jusqu'à ce qu'il ne se forme plus 
d e  prkcipité. On filtre et on lave à l'eau glacAe le rnc!larige de  cya- 
nure  et de  cy anate d'argent. 

On traite ce précilrit6 par  5 cc. d'AzO"1 normalet  on chauffe à 
50 degrés. Le cyanate d'argent est détruit d'après l'equation : 

AgOCAz + 2AzO"lI + H 2 0  = Aghz03 + BzHLAzO3 + CO2 

On filtre et on lave. On ddtermine la quantité d'AzO"1 restant 
à l'aide d'une solution d e  soude normale. Soit n le nombre de 
cc. de cette solution qu'il a fallu employer. 

La quantité d e  cyanate de  potassium p. i00  contenue dans 
I'écliantillon est égale a 4 . 0 5  (6-n). 

La quantité de cyanure est égale à 1.3  m. 
Voici l'analyse d'un échantillon de cyanure : 

charbon.  Partie insoluble 
cendres . 

Acide carbonique en CO= . 
c sulfurique e n  SOtH* 

Clilore . . . . . . .  
Acide cyariique en C JIzO . 
Cyanogène . . , . . 

. . . . .  Potassium. 
Sotl1um. . . . . . .  
Perte et humidité . . .  

. . .  4 . 3 5  
, . .  1 . 0 7  

L.69 . . .  
. , .  traces. 

traces. . . .  
. . .  4 . 0 6  
. . .  3 2 . 5 1  
. . .  4 9 . 0 0  
. . -  1 . 5 9  

4 . 8 5  . . .  

Uii nouveau  mirierai tle aérium, l i t  floreiicite. - 
NM HUSSAK et  PRIOK ( E n g i ~ i e e ~ .  cind mim'ng J o z ~ . ,  1900) .  - Ce 
niinrrai,  cunstitué par un phosphate hydraté  d'alumine et des 
terres du groupe d u  c6riuin, a kt6 trouvk, en prtite quar.tité, 
dans les sables contenant d u  cinabre de Tripuliy, près d'Ouro- 
Preto, province cle Minas-Geraes (Brisil),  où il est associé avec la 
monazite, la xénolime, les titano-antirnoniates, tels que  Ialkwisite 
et la derbylite. II a été trouv6 aussi plus ahondamment dans les 
sables diamantifères de  Matta dos Creoulos, p r i s  d e  Dianiantina, 
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et aussi avec les topaze jauneà Moero de ~ a i x a i n b u .  I I  seprésente 
en cristaux rliomboédriques ; clivage parfait ; cassure Bcailleuse à 
conchoïdale. Dureté - environ 5 ; densité = 3,68. Eclat graisseux 
à résineux, couleur claire, jaune pale. 

Les analyses de Prior ont donné : 

Anhydride phospliorique . , . 26.61 
Alumine. . . . . . . . .  32.88 
Oxydes du groupe cérium . 28.00 

. . . . . . .  Oxyde d e  fer 0.76 
Chaux . . . . . . . . .  1 .31  
Eau . . .  10.87 

. . . . . . . . .  Si1 ice. 0.48 
1'. 1 

Esstii colut.iiiit!triqiie du cuivre. - M .  J .  D. :\NDLEY- 
ShIlTIl (Eu!giiieer. ( i d  miri .  .Tour.n., 1900, p,  307). - La méthode 
suivante, légère modification d e  celle de  Heine, a pour but de  
coritrbler la série des flacons colorés, par  un  flacon type, préparé 
spkialernent pour chaque série d'essais. 

Les solutions sont préparées coiniiie d'ordinaire. Un flacon 
type contenant 150 cc. d'eau est addition& de la quantité de 
SOiHS ou  AzOqII eniployée pour  cliaqu& déterminalion, et d'en- 
viron 30 cc. d'ammoniaque, de façon à rendre le melafige forte- 
ment ammoniacal. On complète ensuite presque jiisqu'à la mar- 
que (200 cc.), puis l'essai le plus faible est choisi d'abord et placé 
le long de la gamme, laquelle au commencement ne contient 
pas de cuivre. Une solution de cuivre titrée est alors ajoutée 
goutte à goutte, dans  le flacon type, a l'aitle rl'iine liiirette, et, a p r k  
chaque addition, comparee avec l'échantillon à essayer. Or1 r6pète 
cette opération jusqu'à obtention de  2 teintes parfaitement sem- 
blables. On lit alors s u r  la burette, et on calcule pour I'écliantillon, 
connaissant la teneur en cuivre de  la solution de la burette. 

L'essai suivant est alors trait6 de la niSrne maniére, et ainsi de  
suite, jusqu'i l a  fin de la série d'essais. On trouvera alors que 
le volume du flacon plus coloré de la gamme est de  1 à 2 cc. plus 
petit que celui du  type, lequel a augment6 par  les additions suc- 
cessives de solution de  cuivre. 

On corrigera cela en ajoutant la quantité d'eau nkcessaire à 
l'essai juste avant que  la dernibre ou 11:s 2 derniares gouttes de  
la solution de cuivre aient été ajoutées au type.  

La solution titrée contient 5 gr. d e  cuivre chimiquement pur  
pour 2.000 cc. de solution nitrique : i cc. = i) gr .  0023: Cu. 

E s m  ilps ~ . e s i d ~ ( s . -  On fait digérer à chaud I gr.  dematière  avec 
3 à 5 cc. d'Az03H, 3 cc. tlJIICI et 5 cc. de  SOLI12. En chauffant 
rapidement, on décompose le mirierai, et on continue le traitement 
juçqu'à obtention tleçlobulesdesoufre bien jaunes. On ajouteenvi- 
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ron 30 cc. d'eau, puis un excès d'ammoniaque; on mblange 
soigneusement et on filtre. On lave deux fois le prhcipité de  fer 
avec de  l'eau anirnoniacale au  1/10. On redissout à chaud dans 
5 cc. de  S04112 dilué de son volunie d'eau. Gn reprécipite et on 
filtre, en r6unissant les 2 filtrats. 

Essai des smi.ies. - On fait bouillir dans une capsule i g r .  avec 
15 cc. d'eau, 5 cc. d'P.zO"I et 5 cc. dr, SO(Ila dilué de son volume 
d'eau. On cliauffe jusqu'à décomposition. I I  n'est pas nkcessliire 
de désliydrater la silice. Ori continue comrne ci-dessus. Pour les 
scories riches en cuivre, il est bon depréci:)iler par I'animoniaque 
une troisiiime fois. 

Quant1 la teneur en cuivre est tr8s faible, il se pradui t  parfois 
une teinte verte résultant de  la présence de  matiéres organiques. 

I)nsagevoliiiiiétrique du cuivre .  - M .  Ch. A.  PETERS 
(Engiiver und rriining Jour., 19U0, p. 666j .  - L'auteur ktudie la 
méthode de Bournemann pour la séparation du  cuivre d'avec le 
cadmium, par précipitation d u  cuivre sous fornie d'oxalate, en 
liqueur nitrique, filtration A chaud,  lavage et  dosage d u  cuivre 
après calcination, par les méthodes pondéralrs.  

L'auleur corir:lut, après avoir essayu ces niétliodes, qu'une quan- 
tité supérieure à U gr. OlZ8 d'oxyde de cuivre, sous l'orme de 
sulfate, dans un volume d'environ 50 cc., peulStre séparée coin- 
plhtemerit, m ê m e  en présence d'une quantité modérée d'Az03H, 
par  l'addition d'un excès suffisant d'acide oxalique. 

Le cuivre du  precipité est erisuitc dosé par  redissolutiori, et le 
dosage de  l'acide oxalique est fait par  le permanganate d e  potas- 
sium. 

La mtrthode a fité appliquée h la sciparation et au  dosage du cui- 
vre  d'avec le cadmium, l'arsenic, le fer ou dc petites quantités 
dlP,tain. 

En prdscnce d'AzO91, il faut, après l'addition d'acide oxalique, 
laisser reposer pendant plusieurs heures  ou une  nuit avant de  
filtrer; dans les autres cas, il suffit (le laisser refroidir.  

La séparation d u  cuivre, du zinc, du  bismuth et de  I'antinioirie, 
dans les coriditions [irPcédrntes, n'est [las recoiiiriianrlalile. 

P. T. 

A r i a l y s e  des uiiiiertiis d'uriiriiuni e t  de vnm- 
cliuni. - M .  O L I W R  P. Fl:lTClIl,E, (h '?tgiw~v-.  and min inyJo~m. ,  
1900, p. 688) .  - Le principe do cette niétliode, qui a éIé particu- 
lièrement appliquée à la cul-notile, consiste à r idu i re  les deux  
éléments en question avec de  l'aluminium en solution sulfuri- 
que,  puis a les peroxyder a l 'aide d'une solution d e  permanga- 
nate de potassium. 

Dosage de I 'u~anium.  - On pèse O gr. 5 d u  minerai finement p d -  
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v6ris6; on l'humecte avec quelques gouttes d'eau ; on ajoute 10 cc. 
AzOaH,  et or1 fait bouillir pendant une heure environ. On enlève 
du feu;  on dilue avec 40 cc. d'eau, puis on neutralise avec une 
solution saturée de carhonate de souile, dont on ajoute un  excès 
de 5 cc.: enfin on additionne de 2 0  cc, d'une soliilion do soude 
caustique a 20  p .  I O 0  ; on fait bouillir lentement pendant une 
demi-lieure, puis on laisse reposer. 

L'uranium, le vanadium ct le fer sont p rk ip i t8s  par le carbo- 
nate de soude, mais, par l'addition d'un excès modéré de carbo- 
nate de soude et d'un grand exces de  soude caustique, le vana- 
dium se dissout, tandis que l 'uranium et  le fer restent insolubles. 
L'uranium est facilement précipité par  le carhonate et  l 'hydrate 
de sodium, en prksence d'un sel (le fer. On filtre et on lave le pré- 
cipité plusieurs fois avec une solution de soude caustique. 11 ne 
faut pas laver avec de I'eau, car le précipité d 'uranium passerait 
à travers le filtre. 

Le filtratum, essayé par le ferrocyamure de  potassium, ne doit 
pas contenir d'uranium. 

Le vanadium pourrait  Etre dosé dans la solution, mais l'éva- 
poration d'une semblable solution, saturée de  sels de soude, serait 
très ennuyeuse, e t  les pertes par  projections seraient inévitables ; 
il est préférable de  doser le vanadium sur  unü prise d'essai spé- 
ciale ; on dissoui ensuite le précipite s u r  le filtre,au moyen de  2 0  cc. 
d'ilzO'lIl dilu6 de son volume et d'eau et chaud, en laissant la so- 
lution s'8couler dans le vase primitif. 

On dilue avec 40 cc. d'eau ; on ajoute de  l'ammoniaque jus- 
qu'a formation d 'un  léger prkcipité permanent, puis 4 0  cc. d'une 
solutiori soturke de carbonate d'ammoniaque fraicherrierit prkpa- 
r6e et  cliauffëe 14gi:remerit pour  chasser I'excés d e  COa. Cette 
solution dissout facilenient l 'uranium et laisse le  fer insoluble. On 
chauffe pendant quelque teriips,mais sans faire bouillir,ear I'ura- 
riium se reprbcipiterait. On filtre et on lave avec une solution h 
2 p. 100 de carbonate d'ammoniaque. Le filtratuin contient tout 
l'uranium. 

Essayé par I'eau oxygénée, en solution nitrique, il ne  doit pas 
donner la coloration rouge du  vanadium. 

On ajoute lenteiiicrit 20cü. d c  S P H Z  dilui': de  son volume d'eau, 
et on fait bouillir jusqu'à production de fumées blanches d'acide 
sulfurique. Un refroidit;  on dilue à ,100 cc., puis on  ajoute une  
demi-douzaine d e  rognures'd'aluminium, et on fait bouillir pen- 
dant une derrii-lieiire, jiisqu'à ce que  la solution jaune devienne 
verte. On remplit avec de I'éau et on décante tlansun autre  vase ; 
on lave par décantation, et la solution uraneuse chaude est titrée 
avec une. solution de  perrriaganante de potassium. 

Le fer est titri: s u r  le  prkcipité obtenu précédemment, redis- 
sous dans SWH2 et dosé a u  permanganate. 

U o s a ~ e  dzi vntzudir~m. - On phse O gr .  5 de minerai ; o n  ajoute 
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quelques gouttes d'eau, 10 cc. Az0311 et 10 cc. SO'H? On fait bouil- 
l i r  jusqu'à production des fumées blanches ; on refroidit et on dilue ; 
on ajoute des fragments d'aluminium et on  fait bouillir pendant 
une demi-heure ; on  réduit ainsi l 'uranium, le vanadium et le 
fer ; on remplit  le flacon avec d e  l 'eau ; on lave ; on chauffe et  on 
titre avec le permanganate de  potassium. Le chiffre obtenu en 
retranchant du  chiffre de réduction totale les nombres obtenus 
précédeinmeiit pour l'uranium e t  le fer, donne la quantité de per- 
manganate e x i g k  pour l'oxyclalion d u  vanadium. 

La fin d e  la réaction,dans c e  dernier dosage,est lente, et le per- 
manganate doit ê t re  :ijouté peu à peu ,  jusqu'à coloration rose 
permanente. 

Les charigeirierits de  teinte,dans ce dernier  cas,sont les suivants : 
pourpre, bleu, vert,  jaune e t  enfin rose.L'auteur préfère I'alumi- 
niuin a u  z inc  ou  à l'acide sulfureux, comme réducteur .  

connaissant le tiire en fer de  la solution d e  permanganate de 
potassium, les facteurs de  conversion sont respectivement, pour 

120 5 i i  
l 'uraniuin et le vanadium : - et  2. 

56 i i 2  

Aiialyue rapide des iiiiiieriiis de tuiigntiiue. - &I. II.  
BORNTRfEGEIL (Lezls. f .  analyt.  C h n i e ,  1900. p .  361). - Les 
minerais les plus répandus sont les tungstates de fer et de  manga- 
riésa, mélangés avec de ~inirilireiix mtitanx étrangers, tels que ; 
Sb, As, Sn, Ph, Co, Ni, C u ,  traces. d'or, Mo. 

L'auteur recommande de fondre 1 gr. du  minerai finement 
pulvérisé avec 10 gr .  de  carbonate d e  soude. On reprend par 
l'eau ; on filtre et on calcine le r6sidu. 

En ret~ancl iant  ce résidu de 100, on obtient l'acide turigstiqiie 
à 5 p.  100 près, aiiisi que d e  nonihrtluses analyses l'ont démontré. 

Voici la composition moyenne de  ce résidu insoluble. 

Silice et  gangue. 
Alumine et fer . 
Acide tuiigstique 

Sb20" . . 
Sn02 . . .  
C u 0  a . .  

Ki0 + Co0 . 
Cd0 + RIgO. 

. 38 p . 1 0 0  

. . .  48,6 - 

. 4,7 - 

. . .  4 , s  - 

. 0,s - 

. . .  4,3 - 

. . .  i - 

. . .  traces 

Pour doser exactenient I'acitle turigsiique, on opére de la 
façon suivante : 

Ori fond I gr.  de  minerai,  finenient pulvéris6, avec 10 gr. de 
carbonate de soude, pendant 1 lieure. On épuise par  de l'eau 
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bouillante, de manière a faire 400 cc.; on  filtre e t  on  prend 100 cc. 
[soit O gr. 5 de substance). qu'on verse dans un mélange d e  i5: cc. 
de AzOqI  et de45  cc. dJIICI concentrés ; on évapore à siccité dans 
une large capsule de  porcelaine ; on  reprend par un mélange d e  
400 gr. desel ammoniac, 100 gr. d'[ICI concentré et 1 litre d'eau. Un 
filtre; on dissout le résidu (qui ,  à part l 'acide tungstique, contient 
encore de la silice e t  d e  l'oxyde d'étain) dans l 'ammoniaque 
a chaud. Après avoir lavé ce résidu avec l'ammoniaque, on  verse 
de nouveau la solution dans un  mélange de 15 cc.  d' A z O W  e t  
45 cc. d'HL1 ; puis on évapore à siccith. 

L'acide tungstique ainsi obtenu est pesé aprks calcination. 
On procède de mêrnp pour les analyses de  tungstène métal- 

lique, mais on effectue la fusion avec un  n16lange de  carbonate d e  
soude et de salpétre. On opére de la même façon pour les allia- 
ges de tungstène avec le fer,  le cuivre ou le  nickel. 

La précipitation par le  nitrate mercuriqiie ne donne pas de  
bons résultats, parce que  la liqueur passe facilement trouble. 

J .  W.  

Les s~ilfocyannren de  cuivre et d'argent en analyse  
pn~~dérale. - R I .  R .  G. VAN NABIE (Engineer-and nzinan.9 Jour- 
nal, 1900, p. 738). - L'auteur rappelle l'attention sur  les anciens 
travaux de Rivot el de  Frésénius ayant trait  au dosage du  cuivre 
sous forme de sulfocyanure. L'écueil, dans cette méthode. 6tait la 
pesée sur filtre taré. L'auteur tourne la dificulté e n  faisant la fil- 
tration et la pesée sur  de l'amiante contenue dans un creuset en 
platine perforé, et ilvArifie la méthode de la façon suivante : une 
quantité convenable d'une solution titrke (par éIcc:lrolyse) de  sul- 
fate de cuivre est mesurée, puis diluée. On ajoute quelques cc. 
d'une solution saturée d e  bisulfite d'ammonium, puis le cuivre 
est précipité par un  ences d e  sulfocyanure d'ammonium. Le pré- 
cipité, aprés d é p i t  complet, est recueilli sur  l'amiante, dans u n  
creuse1 taré lavé a l'eau froide e t  séché à 110 degr&, jusqu'à 
poids constant. Le temps requis pour la dessiccation est générale- 
ment J e  2 h 3 heures. 

SO+H2 libre en encbs augmente le  temps de dhpôt, niais n'ap- 
porte aucune inexactitude. I l  en est d e  même pour HCI. Cette 
méthode est bien moins influencke par la présence des autres 
métaux que les autres procédés pondéraux et peut ê t re  appliquée 
directement avec d e  bons résultats dans certains cas où  la 
mb,thotle électrolytique et celle à l 'oxyde nkcessiteraient des s6pa- 
rations préalables. Le sulfocyanure d'argent, contrairement à c e  
qui a lieu pour le  sulfocyanure d e  cuivre, est soluble dans un 
excès de  sulfocyanure alcalin. L'auteur propose le dosage d e  
l'acide sulfocyanique par  u n  excès de  nitrate d'argent. 

P. T. 
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Esgai do 17iodiire do pntnroium. - M .  T. S .  BARRIE 
(Pharmaceuticnl Jorcrnal, ,1900, t .  11, p. 58).- Cet essai est basésur 
l e  principesuivant : si, dans une solution renfermant des iodure, 
chlorure et bromure d e  potassium, on ajoute une  solution à 
5 p. 100 de bichromate de  potasse e t  une solutlon a 10 p. 100 
d e  SObHZ, l'iode seul est mis en liberte ; on l'extrait par un dissol- 
vant quelcorique (sulfure de  carbone, toluol ou  tout autre), et 
on le  dose avec l'hyposulfite de  soude décinormal. 

On prend 5 décigr. de  l'iodure a essayer, qu'on dissout dans 
20  cc. d'eau dans un entonnoir a séparation ; on ajoute 10 cc.  
dehichromatedepotasseà5p. 100 et 10cc.  de S O b  Il2 a 1 0 p .  100 ; 
après  trois ou quatre minutes, on ajoute 60 cc. de  toluol, e t  l'on 
agite vigoureusement ; on sépare le toluol ; on le lave h l'eau ; on 
épuise les eaux mères et l e  liquide primitif avec une nouvelle 
quantite de toluol, qu'on ajoute au précédent, s'il est encore colore 
en violet ; on  titre la solution a l'hyposulfite. A.  D. 

Caractériuation d e  la  mounzite. - M. O . - A .  DERBY 
(American Jowrn. o f  Science). - Un simpIe granule de  monazite 
peut ê tre  rapidement et  sûrement identifié en l'humectant avec 
SO1 H2 sur  un morceau de  verre et chassant ensuite l'acide par 
chauffage sur  une lampe à alcool. 

La cristallisation caractAristiqiie du  cbriurn e n  groupes sph6ri- 
ques d'aiguilles rayonnées ou en cristaux isolés ayant la forme 
degraines d e  concombre, peut étreordinairemerit observée a p r h  
cette opération dans l'anneau d e  substance évaporée entourant 
le  grain, e t  mieux encore en ajoutant une goutte d'eau et évapo- 
rant  dans un exsiccateur. 

Une autre  goutte d'eau, ajoutée à la même préparation avec un 
peu d e  molybdate d'ammoniaque, donne nettement la réaction 
de  l'acide phosphorique. 

Les réactifs sont introduits s u r  la boucle d 'un fil de platine. On 
Bvite u n  excks. 

Les mêmes opérations sont observées avec le phosphatedoubl~ 
d'alumine et  de  cér ium, récemment découvert, la florenclte de 
Hussak et Pr io r .  On le distingue p a r  sa forme cristalline et son 
clivage. 

La forme micro.cristalline bien connue des sulfates de  cérium 
et d'yttrium permet d'oviter toute confusion avec l'enotime. 

Les silicates solubles contenant du  zirconium peiivtmt aussi 
donner des formes très semblables par  S04 Hz,  mais on les dis- 
tingue par  l'absence d'acide phosphorique. 

L'essai d e  Florence. par  cristallisation, dans une perle au clla- 
lumrau ,  exige d 'une demi-douzaine a une douzaine de  cristaux 
d e  taille ordinaire et donne de  meilleurs résultats avec le sel de 
phosphore qu'avec le  borax, ou l'acide phosphorique exerce une 
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même influence, quoiqu'on puisse obtenir,  avec d e  la  patience, 
les cristaux caractéristiques du cériurri. 

Lorsque les crist,aux sont transparents, 10 micro-spectroscope 
donne de bons résultats en constatant les l ~ a n d e s  d'absorption 
du didyme, soit pa r  lumière rAflécliie, soit par  lumiche trans- 
mise. P. T. 

Aualyss chimique des  terres. - M .  G. BERJU (Die l a d  
azrts. 17erstlchs-Stntiotirn, 1901. f. 1-11, p.  19). -L'auteur s'est pro-  
posé de rechercher les conditions d'assai des terres  par  la solu- 
tion d'acide cilrique a i p. i00. Les résultats varient selon que  
le contact est prolonge plus ou moins longtemps et que l'agitation 
est plus ou moins vigoureuse Pour obtenir des r6suitats compa- 
rables, il convient de prendre,  pour les essais, des quantités pro- 
portionnelles h 100 gr. de terre et  i l i tre d e  solution ci t r ique,  
Après la mise en contact, on agite pendant 6 heures au moyen de  
l'appareil de Wagner ; or1 laisse reposer jusqu'au lendemain et  on  
recommence à agiter pendant Y heures ; après  ce temps, on peut 
filtrer la solution et procéder au dosage de  l'acide phospliori- 
que, da la potasse et do la chaux solubilisés. 

On n'obtiendrait pas les mêmes résultats en agitant pendant 8 
lieures consécutives. 

Certains sols cédent plus difficilement leur acide phosphorique; 
la potasse des terres argileuses ou drgilo-siliceuses ne  se dissout 
pas facilement dans l'ariile citrique à i p. 100 ; dans c e  cas c'est 
la torce d'absorption du sol qui  retient une partie de  la potasse 
assimilable. S. E. 

Pr6parnliun et eainpociiitia~ri tlu v in  de Mariualn. - 
G. MORPUHGO (Giornnl~ d i  farmncia d i  Trieste, 1900, p. 69). - 
Le vin de Marsala est u n  vin de  Sicile mélangé a du moût cuit e t  
alcoolis(~. L'auteur indique le  mode opératoire employé pour 
fabriquer ce vin e t  donne les analyses de quelques échantillons 
types. 

DensitBa 15 degr6s. . . . . . . de 0.9955 à i .O19 
Polarisation en degrés Wild . . - 1020 à - 6 0 5 5  
Alcool pour 100 en volume . . 16.46 CI 24.22 
Extrait total sur  !00 cc. . . . . 5.17 à 40.66 
- pur  - . . 2 . 8 7  à 3 . 4 1  

Sucre réducteur - . . 8.25 à 7.50 
Rlatikres niinérales - . . 0.265 à 0.397 
Acidité totale - . . 0.582 à 0.721 
Acidité volatile - . . 0.l4b a 0.172 
Plâtrage . - 2 gr.  environ. 

A .  D. 
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Recherche do petites quantités de sucre daus 
l'urine.-RI F. ESCHRhC.\I(PharmnceutischeZeit., 1900, p 288.) 
- L'auteur r ecommande ,  p o u r  r eche rche r  d e  peti tes quanti tésde 
suc re  dans  l 'u r ine ,  l a  format ion d e  I'osazone déc r i t e  pa r  Émile 
Fischer  .Le m o d e  opé ra to i r e  est le su ivant  : 

On place  d a n s  u n e  ép rouve t t e  vo lume  kgal d e  c l i lorhydra te  de  
phfhyl l iydrazine  e t  d 'acktate d e  soutlecristall is6 ; o n  rcnipli tavec 
de l 'ur ine  e t  or1 agite jusqu'à c e  q u e  les subs tances  soient dissou- 
tes ; o n  place aloi's l ' éprouvet te  d a n s  u n  ba in -mar i e  renfermant 
d e  l 'eau chaude,  et o n  laisse l e  tout  e n  r epos  jusqu'8 complet  
refroidissement d e  l'eau d u  ba in -mar i e  ; la présence  d u  sucre 
tiorint! l ieu  à l a  product ion  d e  peti ts  c,ristaiix t i 'osazone,r~u'on peut 
déceler  a u  microscope.  

Si l 'u r ine  s u r  laquel le  s'effectue c e t  essai  es t  alcaline,  il est 
nécessaire d e  dk t ru i r e  cette alcalinité par que lquesgou t t e s  d'acide 
acét ique .  

La présence d e  I'alhurnina n 'exerce  a u c u n e  influence s u r  la 
réaction.  C. F. 

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

L'aleool et I'alcc~oli~nme, par JIM. les Dr3 TRIBO[:LET et ' ~ ~ . ~ T I I T I . c .  

1 vol. de 2 3  pages de la bibliothèque de la Hevue générale des sciences. 
Prix du vol. cartonné h l'anglaise : 6fr.  - Ce livre est fort intéressant, non 
seulernent parce que le:sujet qui y est traiteest deceux qui ne peuvenllaisser 
indifTérent, niais aussi parce que les aiiteurs l'ont traite d'une manière 
scientifique, évitant les raisons de sentiment, les opinions tendancieuses, 
appuyées sur des çtathstiques doiiteiiîes, ne s'appuyant, en u n  rnot, que 
sur les h i t s  connus. 11s n'orit pas traité tout ce qui concerne les rapports 
de l'alcoolisme avec la pathologie mentale, sujet qui fera l'objet d'un tra- 
vail spécial. 

Ide chapitre preniier donncdes notions généralessur l'histoire de l'alcool 
et des boissons alcooliqiies, et des liqiieiirs. 

Le second chapitre est relatif i la toxicologie des alcools et des diverses 
boissons alcooliques. 

Le troisième chapitre traite de la partie physiologique et le quatrième 
de la partie pathologique. 

Etifin, dans le dernier chapitre, les auteurs Etudient la législation et 
les riiesures qui pourraient etre prises pour erirtiycr les progrès de 
l'alcncilisme. 

Tulilea.iix tl'iiiinlyse de 17r?au, d i a  v in ,  du Itiit et d e  
l'urine, par hl.  F. I ~ C C H E R  (Pelliot el Hofman, 26, rue du Roi de 
Sicile. Paris). - JI. Bauctier a résumé, dans ces tablraux, les opérations 
analytiques qu'on doit elYectuer. 

Le tahleau I (chimie de l'eau) donne les méthodes h employer pour les 
divers dosages, ainsi que les limites entre lesqiielles doivent. se trnurer 
les divers c'léments dosés pour que l'eau puisse être déclarée potable. 
L'examen haetériojogiclue est traitéd'unemnnière aussi complhte que l'ex+ 
men cliimiquc. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le tableau II  (cliimie du vin) indique et résunie leu principales reclier- 
elles chimiques e t  micrographiques qu'on doit effectuer dans une analyse 
de vin. 

Le tableau III (chimie d u  lait) fourriit les mCrnes renseignements pour 
le lait. L'auteur indique la manière de tirer des conclusions de l'arialyse. 

Enfin, le  tableau IV est relatif'h la cliiniie de l'urine. 
Nous sommes convaincu que ces tableaux, dress6s avec soin et compk- 

tence, rendront des services aux pei,sonnes désireuses de se familiariser 
avec les analyses des diverses suhstarices qui y sont traitées. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
Arrêt6 firaut la nirirclie ii suivre pour rectiereliar 

In densité origiiielle des bières. - Kous croyons devoir 
publier I'arrété suivant, paru dails le  J o u ~ n a l  officiel du 29 janvier : 

Le ministre des finances. 
Vu l'article 12 de la loi du 30 mai 1899; 
Vu le paragraphe 4 d e  l'article 26 du décret di130 niai 18'39 ainsi conçu : 
(( Cu arrélé ministériel, rendu apres avis du Comitt: consultatif des a r t s  

e t  manufactures, déterminera 1i1 marche ,2 suivre pour reconstituer la  
densité originelle, ,2 I'ktatde moûts, des bières présentées à l'exportation »; 

Vu l'avis du Cornite consultatif des arts  et manufactures en dale du 
12 décembre 1900 ; 

Sur le rapport du directeur général des coritrihulions indirectes. 
~ r r i t e  : 

Art. 10r. - Pour rcctierchei. la densiti: originelle des hiéres à l'état de 
riioiits, le mode opératoire indiqué ci-apiés doit être suivi : 

8.  - Mesurer cxactement,h la température d e  15 degrés, daris une fiole 
jaugée, 2.50 centiniètres cubes de bière ; 

Transvaser ces 450 ceritimètres cubes de bière dans un hallon en verre 
de 500 centiniètres cubes, laver deux reprises la fiole avec 10 centiniètres 
çuhes d'eau distillée et joindre ces eaux de lavage a la biére ; 

Relier le  ballon à un serpentin niairitenu dans l'eau f'roiilc 1 chaiilkr 
avec lenteur, surtout a u  déhut, pour empécher la mousse de déborder ; 

Kecueillir le liquide qui distille dans la fiole jaugke, arrPter la distilla- 
tion lorsque le volume atteint 170 & 475: centimètres cubes ; compléler 
le volume de 2J0 centimètres cul~es,  à la  temperature d e  15 degrés, avec 
de l'eau distillée ; 

Agiter, verser le liquide dans une éprouvette en verre de 30 centirribtres 
de hauteur et d e  36 millimètres de diamètre, prendre le titre à ,lS degrés 
au moyen de I'alcoomètrc divise en I /J de degré ; 

Noter le degré 5 cette température et le rapproclier de la table C annexée 
au présent arrEté ; le chifire correspondant reprkçente la dcnsité ou poids 
spécifique du moQt transforme en alcool ; 

B. - Verser dans la fiole d e  250 centimktrcs cubes le résidu de la dis- 
tillation qui se tronve daris le ballon ; laver Ic ballon deux ou trois b i s  
avec .10 ou 13 centimètres cubes d'eau distillke et compléter de volume de 
250 centimètres cubes i 15 degrés ; 

Agitcr, verser le liquide dans l'éprouvette ; 
I'loriger dans ce liquide a I I> degrks le densimètre et noter le d c g é  ,2 

cette température. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. - Ajouter & l a  densité trouvke, d'aprés la  tablc C pour Ic produit 
rie la distillation, le d e y 6  qu'accuse au dcrisiiiiètre le résidu de la disli]- 
lation ; la somme d e  ces deux eliiflres représente la densité originelle ou 
le poids spkcifique originel d e  la hière essayée. 

Ar t .  2 .  - ~e présent tirretk sera ir1sP.i-é au .loumal o f f i c i e l  et notifié a 
hi. le directciir i$nbral des contributions indirectes qui est cliar;.é 
assurer l'exécution. 

Fai t  k Paris, le 24 janvier 1902. J .  C A I I . L A ~ .  

~)I?(;RI?s 
ail-dcs,iis 

<Ir: 100" du p o i d s  
specifir[iie 

primitif 
du 

~110lÎt 

~1~1iJor1rlé. 
- 

0.05 
0 .  09 
0:lk 
0 .  19 
0 . 2 i  
0.08 
O. 33 
0 .  39 
0.44 
O .  50 
0.35 
0.61 
0.66 
0.72 
0 .  78 
0.84 
0.90 
0 .96  
1.02 
1 .09  
1.15 
1 .22  
1.28 
1 .Xi  
1.41 
1.48 
1.33 
4 .60  
1.66 
1.72 
1.78 
1.84 
1.91 

u s m i s  
ail-ilessus 

d c  100' di] poids 
sp8~ifiqiie 
i"'1""t:i 

<Ill 
m o i t  

ti:irisiurmé. 
-. 

1.97 
2.03 
2.10 
2.16 
2.22 
2 29 
2.34 
2.41 
Y .48 
2 .  $4 
2.64 
2.67 
2.74 
2 79 
2.86 
2.92 
2.98 
3.05 
3.22 
3.18 
3.25 
3.32 
3.39 
3.46 
3.53 
3.60 
3.67 
3.74 
3.81 
3.88 
3.99 
4.02 
4.08 
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n ~ c n k s  rnxnEs 
D E G I L ~ S  i i ~ i - d ~ s ~ ~ s  ~ E G I ~ ~ S  nii-drssus 

dc 10W ilil poiilç {le 1000 (111 poids 
alcoaliques spécifiqiie iilcur~liqueu b l x ~ i f i q i ~ c  

primitif prirriitif 
des d u  d e s  du 

muiil moiit 
hiéres tr~insfoirrié 1 1 i i . r ~ ~  tiarisfornib 
- - - - 

6 . 7  4 .15  9 . 4  5.83 
6 .8  4 . 8 1  9 . 5  5.88 
6 . 9  4.27 9 . 6  5 .94  
7. 0 4.34 9 . 7  6 .00  
7 .1  4 .40  9 . 8  6.07 
7 .2  4.47 9 . 9  6.13 
7 . 3  4.59 1 0 . 0  6 .19  
7 .4  4 . 5 8  10 .1  6.26 
7 . 5  4 .61  10 .3  6.33 
7 . 6  4.70 1 0 . 3  6.38 
7.7 4 .76  10 .4  6.44 
7.8 4.82 10 .5  6 . N  
7.9 4.88 1 0 . 6  6.57 
8 . 0  4.95 10.7 6.63 
8 .1  5.01 20.8 6 .70  
8 . 2  5.08 10.9 6.76 
8. 3 5 .45  11 .0  6.83 
8 .4  3.2i 21.1 6.89 
8 . 5  5.47 11.2 6.96 
8 . 6  5.3b 11 .3  7 .08  
8.7 5.40 11 .4  7.09 
8 . 8  5.47 11 .5  7 .16  
8 . 9  5.53 i i . 6  7 .23  
9 . 0  5.59 21.7 7 .29  
9 . 2  5.64 11.8 7.36 
9 .2  5.74 14.9 7 .43  
9 .3  5.77 12 .0  7.  $0 

Arrêté fixant la  marche à suivre pour déterminer 
le reuclement eu  degrés-hectolitres den maltose, 
inaltiiie, etc., introdiiits en brasserie. L 1 a r r & t i :  qui 
précède est suivi, dans le r n h e  numéro du Journal ofhciel, de l'ar- 
rète, ci-dessous. 
Le ministre de finances, 
Vu les articles 6 à 17 de la loi de finances du  30 mai 1899 ; 
Vu les paragraphes 7 et 8 de l'article 20 du décret du 30 mai 1899, les- 

quels sont ainsi conçus : 
(1 Le service déterminera l a  valeur en degrés-hectolitres des autres 

rriatiéres (des succédanés du malt autres que les glucoses el les rriétasses) 
lors de leur introduction en brasserie ; le brasseur sera tenu de fournir 
la balance et l'éprouvette jaugée nécessaires. 

(( Gn arri:té ministériel, rendu aprks avis du Comité consultatif de 
arts et manufactures, fixera la marche à suivre pour cette déterrnina- 
tiori ii ; 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures, en date du 
12 décembre 1900 ; 
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S u r  le rapport d u  directeur général des  contributions indirectes, 
Brrête : 

Art .  1'1. - P o u r  déterminer le rendement en degrés-hectolitkes des 
rniiltose, malline, sucs végétaux et  autres substances sucrées analogues, 
introduites en brasserie, le service des contributions indirectes doit suivre 
l a  méthode indiquée ci-aprks ; 

Paire  dissoudre 100  grammes du produit  dans 75 à 80 centilitres d'eau 
distillée. La dissolution opérée, compléter le volume à u n  litre, rnesuré A 
la  temptrature de ,lS degrés, e t  évaluer 2 cetle merne ternpkrature l'indi- 
cation donnée par le densimetre. 

Cette indication fournit,  en degrés-liectolitres et en dixibmes de degré, 
le rendement afférent 10 ~ i logra rnrnes  du produit essayé. 

Art. 2. - Le présent arreté sera  publie au Journal off ic ie l  et nolifié a 
31. le directciir gknéral des contributions indirecles, qui  est chargé tl'cn 
assurer  I'exécution . 

Fait S. Paris, le 2'L janvier 1901. J .  CAILIACX.  

Liste  de^ hi~cvcts  d7inveiitioai reliitifs ir 1st cliiiiiie 
rleinaiidt56 c r i  France du 8 octobre au 29 octobre 
ieoo (1). 

304.481. - 13 octobre 1900. - Ztihl et Walter.  - Procédi: pour la 
fabrication d e  produits d e  condensation des aldéligdes 
aromatiques avec les anilines. 

304.695. - 29 octohre 1900. - Walter .  - Procédé pour préparer aes 
aldéhydes arorriatiques . 

304 .7 l l .  - 20 octohre i 900. - Peniakoff. - Procédé d e  séparation 
d u  fer des bauxites ou autres  composés ferro-alumineux. 

304.720. - 20 octobre 1900. - L i m b .  - Nouveiiu procédé de riidiic- 
tion des mançanites d e  b a y t e ,  en vue de i'obteniion d u  
carbure de baryum et du niangankse inélallique. 

304.929. - 29 oclobre ,1900. - De Vulitch. - Procédé d e  fabrication 
du carhure d e  calcium. 

(1) Coinrriunication r ie NM. Xarillier e t  Hohelet, Office international pour 
I'obtcntiori des brevets d'invention en France et a I'etianger, 42 ,  boulrvard 
Bonne-Nouvelle, Paris. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Xous informons rios lecteurs qu 'en qualité d e  secrétaire gbnéral di1 S'n- 

dicat des chiniistes, nous nous cliargcons, lorsque les deniandes et les 
offres l e  permettent, de procurer des chimistes aux intiustriels qui en ont 
besoin et des places aux cliimistes qui  sont  B la recherclie d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons daris les Annules sont  absolument gra- 
tuites. S'adresser à JI. Crinori, 45, rue Turenne,  Paris  30. 
CHIMISTE . trks  sericux. ayant  fait ses etudcj  dans laboratoire de 

recherches d e  l'Universit8, sortant de sucrerie, cherche 
cniploi dans indwtrie  ou laboratoire agricole. - S'adresser a u  bureau des 
Annales a u x  initiales E .  D .  

Le Gérant : C. CRINOK. 

LAVAL.  - Imprimerie parisienne L. B A R N ~ O U D  & Ci0 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Sur iiue imprtni i te  enuse d'c?rrciir daiis I'eiiiploi d u  
procédé Kulml-Tieiiiariui nppliqiii: aui dr~snge der, 
matières orgriuiques dnii* les cuuix I~ot;iblca. 

chi r~ i i s te  dii ~riiiiistére d e s  firiarices e t  des t ravaux-publ ics  d e  Helgique. 

La méthode au permanganate de potasse est celle qu'on adopte 
de préférence dans les laboratoires, pour déterminer, avec une 
approximation suffisante aux besoins ordinairm,  la ricliessc d'une 
eau en matières organiques oxydables Elle est basée, comme 
on sait, sur  la propriété q u e  possèdent ces dernières de  réduire 
le cami&;on mineral, qui l eur  fournit, en retour ,  la quarititéd'oxy- 
gbne nécessaire pour leur  comtiustion complète. 

Le mode opkratoire indiqué dans le  principe par Kubel- 
1 ienlann, auteur de la méthode, a peu changé; tout au plus a- t - i l  
été modifié daris ses détails, seloii que les opkrateurs désirent 
atteindre plus ou moins fortement la molécule organique. Pour la 
clarté de cet exposé, je  décrirai sommairement la niarche 
analytique que j'ai adoptée dans la pratique courante et à l'aide 
de laquelle j'ai effectué les différentes expkriences qui sont indi- 
quées plus loin : 

On introduit, dans un matras parfaitement propre, 2 0 0  CC. de 
l'eau à essayer, et, dans un  autre ,  u n m ê m e  volumed'eau distill6e 
exempte de rriatiére organique, laquelle servira de témoin. Or1 
ajoute, dans chacun des deux flacons, 10 cc. d'acide sulfurique p u r  
dilué au quar t  et 2 ce. 5 de  solution décinormale de perman- 
ganate potassique, dorit le ti tre aura étb, préalablement vkrifié. 
On fait bouillir les liquides pendant dix minutes exactement ; 
on refroidit a 30 degrés dans un courant d'eau froide ; o n  ajoute 
de part et d'autre 20 cc.  d'une solution étendue de sulfate fer- 
reux (sulfate ferreux, 5 gr., acide sulfurique concentré 30 cc., 
eau distillée i000 cc.; cette solution se conserve fort bien) ; les 
liquides, primitivement troubles et colorés, deviennent inco- 
lores ; on les additionne de permanganate décime coulant 
goutre a goutte d'une tiurelte graduée, jusqii'h obtention d'uiie 
tcinte légèrement rosée, persistante. 

Du nombre de  cc. de  permanganate exigé par l'eau examinee, 
on déduit celui correspondant au liquide témoin, et l 'on obtient 

AVHIL 1901. 
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ainsi le  volume d e  liqueur décinormale corresponflant ?i 1 0 0  cc. 
d e  la prise d'essai et  partant (en multipliant par  O gr .  00082) la 
quantitb d'oxygène correspondant a la matibre oxydable. 

Si I'on veut t raduire  ces cliitfres en rnatihre organique, corriiiie 
on le fait d'habitude empiriquement. i l  suffit d e  multiplier le 
nombre  de cc. de  permanganate par  O gr. 00318, e t  le produit 
obtenu par 5. 

S o u s  rappellerons ici que Scliulze, Pouchet et d'autres 
chimistes préfbrent faire agir d'abord le permanganate en niilieu 
alcalin ; I'opéralion se  termine riéarimoins de la méme façon que 
dans la métliode de Kubel, c'est-à-dire qu'on acidifie les liqueurs 
au  moyen de l'acide sulfurique, avant d'y verser la liqueur dé- 
cime d e  permanganate. 

A la vérité, le procédé Kubel, tout commode qu'il soit, ne sau- 
rait  fournir que  de sirriples indications relativement à l'btat plus 
ou moins grand de pollution des eaux. La présence d e  certaines 
substances avides d'oxygène, telles que  les nitrites, les sulfures, 
les sels ferreux. peuvent constituer auiant de causes d'erreur, au 
reste bien connues, r t  dont il y a lieu de tenir compte lors de 
l'interprétation des résultats de  l'analyse. 

hlais il est une autre source d e  méprise, qui ,  à ma connais- 
sance, n'a pas été signalée jusqu'ici à l'attention des cliimistes et 
qui acquiert, à inon avis, une trbs grande importance dans les 
cas où il s'agit d'eaux provenant du voisinage d e  la mer ; je veux 
parler d e  l'influence ficheuse exercée sur  le permanganate par le 
chlorure de  sodiiim dont ces eaux sont ordinairement chargées. 

J'ai été amené à faire cette constatation au  cours d'expertises 
répétées que j'ai eu l'occasion d'entreprendre sur  les eaux desti- 
nées à l 'alimentation de  la ville d30steride et  qu i ,  avant d'être 
livrées à la ccrisomination, sont actuellement filtrhes et stérilishes 
par  le systbme Ilowatson-Bergé. Toujours les écliantillons soumis 
à nion examen accusaient d e  fortes teneurs en matières organi- 
ques, q u i  ne paraissaient guère étre erl conformité avec d'autres 
éléments d'appréciation ; a u  surplus,  l 'analyse bactériologique 
avait montré  la pauvrcté relative des tnémes écliantillons enespè- 
ces microbiennes (de 6 0 0  à 1000 par  cc.). 

11 ne  fallait pas réfléchir bien lorigueniect pour  étre amen6 a 
a t t r ibuer  a p r i o r i  la cause d e  ces iriéconiptes a l'action de  l'acide 
clilorhydrique (provenant du  chlorure de sodium de  l'eau) sur le 
permanganate de potasse, ou  plus exactement surl'acideperman- 
ganique. 

Lorsque, e n  effet, I'on met  ces deux composés en présence, le 
permanganate est  détruit,  et il se forme,  aux dépens de  l'acide 
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chlorhydrique, du  chlore ou  de l'acide hypochloreux et de I'eau, 
et du chlorure n-iangancux incolore reste en solution Ce phéno- 
mène, bien connu des cliimistes, se  manifestait-il avec autant d e  
facilité dans les milieux aussi diluks 7 L'expérience m'a permis 
de vérifier le bien fondé de cette hypotliiise ; elle m'a montré, en 
effet, que de  I'eau distillée renfermant moins de un milliéme de  
chlori i r~ sodique, absorbe, aprks acidification préalable au  
nioyeri del 'acide sulfurique, des quaritités notables de  permanga- 
nate, qui se décolore tarit qu'il reste au  sein de  la liqueur, une 
trace d'acide clilorhydrique libre ; la chaleur favorise la réac- 
tion 

En soumettant cette eau sal le  a la méthode de  Kubel, telle 
qu'elle a été décrite précédemment, on obtient les résultats sui- 
vants : 

Quantité de  peruionganate 
absorhe par 1 litre d'eau 

- 

Eau distillée . . . . . . . . . . . . . Occ. 10  
Eau distillée addiliorinke de  i p .  1.000 

de  chlorure sodique fondu. . . . k cc. 50 
Eau distillée additiorinée de  0,40 

p. i O00 de  chlorure sodique fondu. O cc. 75 

L'action perlurbatrice du  clilorure de sodium était d6montrée 
par ce seul essai ; j'ai voulu m'assurer qu'elle persistait dans des 
eaux alimentaires, non salées naturellerrient, mais auxquelles 
avaient été ajoutées préalablement des pi,oportions variables de 
clilorure sodique. 

Quautiti: de perruünganale 
absorbé par  1 litre d'eau - 

1. Eau prélevée a Bruxelles. . . . . i cc. 
Il. La même,  additionnée de O g r .  50 

p. 1 .000 d e  chlorure de sodiuni. 3 cc. 
111. Eau prélevée à Bruxelles. . . . . O cc. 50 
1V.La mi.me,additionnéede i p. 1.000 

de  ch lorurede  sodiuni. . . . . 7 cc. 75 

Ces expériences sont concluantes ; elles démontrent que, pour  
les  eaux tant soit peu clilorurées (eaux d u  littoral maritime, eaux 
d'égouts et de  servage), devant.&tre examinées au point de  vue des 
matiércs organiques, il faut,  pr4alablcnient aux opérations de  la 
methode a u  permanganate, éliminer le  chlorure d e  sodium 
qu'elles renferment. 

Le procbdé suivant m'a donné les résultats les plus  satisfai- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sants ; il est hast! sur  la propriklé que  possétle l'oxgtle d'u~yani  de  
précipiter à l'état de  chlorure argentique tout le chlore contenu 
dans une eau.  

On additionne l'eau a examiner d 'un excès d'oxyde d'argent 
humide ;  on  laisse en coiitact pendant une heure  ou  deux, en 
ayant soin d'agiter d e  temps à autre ; on laisse reposer le mé- 
lange ; on décante un volunie convenable du  liquide liiiipide sur- 
nageant le précipité; par  précauiion, on peut reclierclier, dans 
une prise d'essai, la présence de  quclqiie trace de clilore ayant 
échappé à l'action de  l'oxyde d'argenl, auquel cas on  verserait 
le  liquide s u r  une nouvelle quantité du  réactif. 

L'eau ainsi privée de clilorures se  préte trés bien à l'emploi 
de la ni6tliode Kubel-Tiernann ou de Scliulze-Troiiiinsdorff. 

Voici quelques dosages de la inatikre organique de  l'eau d'O>- 
tende avant, puis après  éliiriiriatiori des clilorures : 

I'ernia~icanata 
absorbe 

par 1 .iti.u d'eau 

Matière 
orgariiqiie 

""'; 
litre d rau 

9 cc 

3 cc.  50 

7 cc. 1 5  

3 CC. ao 

P 

O gr. 113 

O g r .  05 

O gr. 103 

O gr. 05 

Teueiir 
d e  

l'kchantillor 
!n chlore i(: 

I ~ C H A A T I I . I , O N S  (FI) 

avari t 
Kai i  p-ixlerPe avant  son 

a r r ivée  dans les appa- 
rciis ri'i!puralion .... . .. 

ayant 
Eau prélerPe apr(:e son 

passasa dans les appa- 
re l i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

apres 

O gr. 2i8 

. 

- - 

I 
1; 

O pr. 018 

- 

( a )  Pre l evev  le 21 m a r s  lW1.  l - 

La présence du  chlore dans l'eau alimentaire de  la ville d'Os- 
tende,  tend ainsi à augmenter fictivement et dans des propor- 
tions considérables sa ricliesse en matières organiques ; cette er- 
reur ,  dont les conséquences n't;icliapperorit pas aux chimistes et 
aux Iiygithistes, e t  qui pourrait  se représenter dans bien des 
cas, n'avait pas été relevée jusqu'a ce jour  (1). 

(Lnbortrtoire de chinlie de l'administrution des doica~~es et accises. 
il.la~s 1901).  

(1)  Je n'ai pu rien trou1 er d cet cgaril dans 1;i liltbrature, si fournie dCja, 
dr I'dnalyse drs eaux potables. 
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Par JI. H.  QUASTIS, 

Directeur d u  laboratoire d e  chinlie annlythque du Havre.  

La méthode imaginée par SI. tlresler ( 1 )  pour le  dosage et  la 
séparation de l 'ammoniaque et des mktliylarriiries est d'iirie mise 
en œuvre délicate et n'exige pa.; moins de  neuf opérations dis- 
tinctes. Aussi, crcbyons-nous intéressant d'indiquer un a u t r e  
procidé, qui conduit plus rapitlerrierit au  niéme résultat par  
une série d'opérations moins nombreuses et plus simples : nous 
en avons indiqué soinrnairement le principe il y a quelques 
années (Pi). 

Principe. - Si, dans une solrition renfermant à la fois de  l ' a n -  
moniaque et des métliylamines libres ou combinées, on  ajoute 
une proportion convenable de pliospliate de soude, puis de sul- 
fate de  magnésie, l 'ammoniaque se sépare en tofaPitc'à l'état d e  
phosphate ammoniaco-magntsien, pourvu que  le liquide soit 
maintenu alcalin, grace à la présence ou  a l'addition de m4tliyla- 
mines libres. 

Dans le cas où cette addition serait nécessaire, on ne  Aoit, bien 
entendu, employer que  des m~tl iylani ines absoiunient exemptes 
d'ammoniaque, qu'il est facile de  préparer comme il suit : on 
t ~ a i t e  pa r  ilri lait de  cliaiix les sels hriits de niétliylarriiries d u  
commerce, et l 'on recueille les bases volatiles dans de l'eau 
teriant en suspension un  excès de  phosphate de  inagnesie; on 
agite de  temps e n  temps le mclange et or1 laisse reposer pendant 
douze heures ; Ic liquide filtré est propre à l 'usage lorsque, dans 
un mélange de phosphate de  soude e t  de  suifate rie magnésie, il 
donrie un précipité totalement exempt d'ammoniaque. après  la- 
vages a l'eau distillée. 

.Ilarche de l ' a r i n l ! p .  - On prend 5 gr. de  matihre ou une par -  
tie aliquote de solution, qu'on dissout dans l'eau distillée, e t  
on amène finalement le volume a un litre. 

o j  Sur 100 cc. de la solution, on dose l'ammoniaque par  l a  
mCtliode ordinaire; on obtient ainsi, c.alculée en ariimoniaque, la 
totalité des bases volatiles, que nous désignerons par A .  

b) 100 cc. de solution sont additionnés de phosphate de soude 
et de sulfate de iriagnésie, en quantiti: suffisante pour précipiter 
urie quantité d'amrnoriiaque égale à A ; la précipitation totale est 

( 1 )  Annales de chimie aiialylique, 1 9 0 1 ,  page 28. 
(3 )  Compleî 7,endus  d e  l 'Acad&rnie des  scicnces d u  l i  octobre 1892. 
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assurée par  ilne addition d e  m6thylamines p u r i f i h  comme il est 
dit plus liaut; on  laisse déposer pendant 6 heures  et l'on filtre; 
le précipité es: lavé à l'eau distil l ie jusqu'à neulraiité : la pré- 
sence d'un excès de  phosphate de magnésie ernpéclie toute disso- 
lution da  phosphate ammoniaco-magnésien. 

c) Le précipité avec son filtre est introduit dans l'appareil a 
doser l'ammoniaque ; on dissout dans HCI dilué les particules 
restées adhérentes aux parois du  vase o u  s'est effectuée la préci- 
pitation, e t  les eaux de  lavages sont introduites dans l'appareil où 
se  trouve déjà le p r k i p i t é ,  qui se redissout dans l'acide; on 
ajoute un  excils de  lessive de soude (1) et  l'on dose l'ammoniaque. 

d) Pendant que s'efïectue la shparation de l'ammoniaque a 
I'htat de phosphate ammoniaco-rnagri6sien, on  évapore a un  très 
petit volume 100 cc. de  solution, qu'on traite par  le chlorure 
d e  platine, avec les précautions usitées pour  le dosage de la 
potasse ; les cliloroplatines insolubles d e  mono et de  dimétliyla- 
mine, ainsi que  le cliloroplatinate d'ammoriiaqne, sont recueillis, 
séchés e t  pesés ; nous désignerons p a r  p leur poids. 

La pesPe efkcluée, on les calcine e t  l 'on obtient un poids p, de 
pla~irie. 

On possède alors  toutes les données nécessaires pour  résoudre 
le problème. 

17  d'ammoniaque, 31 de  nionométliylainine, 4 5  de dimétliyla- 
mine fournissent respcctivcment 223, 237 et 2 5 l  d e  cliloropla- 
tinates, renfermant 9 8 , s  de  platine ; en désignant par  x, y et 2: les 
quantitks respectives des trois bases, l 'opération d fournit les 
éléments des deux équations : 

En substituant i n: sa valeur t i rée d e  l'op&ratiori c, on a u n  
système de  deux équations qui fournissent les valeurs d'y et de z. 

Enfin, la diffërence 
A - ( x + y + z ) = P  

exprimera en ammoniaque la proportion de  triméthylaminc, 
dont la quantité réelle sera 

(1)  Le traitement du  phosptinte arilmoniaco-niagnéjien, saris redissolulion 
préalable n'est pas a rcçorririiarirler ; on n p  saurait riori plus rocomrriar1di:r 
dc reruplacer la soude par la nriagu6sie pour düplacer l'amriio~iiaque, 
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Reclierche de I'alconl iii6thyliqiie daun les 
viutiigres 

Par 31. R. ROUINE. 

L'emploi de  I'alcool dénaturé pour la fabrication du  vinaigre 
constitue ilne double fraude, piisqiie, d'une part,le fisc SA trouve 
lésé dans ses intérkts. et que. d'autre part,  i l  y a tromperie s u r  
la qualité de la marchandise lorsque u n  tel produit est vendu 
sous le nom de  vinai,yrx de  vin ou de  vinai!lre d'nlcool pur. L'intro- 
duction de l'alcool d6naturé dans la fabrication du  vinaigre peut 
facile lient s'effectuer par l'addition d'un semblable alcool à u n  
moût de vin ou  d'alcool éthylique pur  en aci:tification et donner 
ainsi des produits de composition anormale. On peut nibme, ainsi 
qnenous  le mentiori~ions plus loin, produire  directement u n  
vinaigre par I'acétification d'un moût d'alcool dénaturé ; cette 
observation priiserite quelque intérét, ca r  il est généralement 
admis que le m!lçoderrnn uceti ne peut se développer daris l'alcool 
méthylique. I I  est,  en cffet, trbs probable que  l'alcool métliylique, 
qui constitue la base du dénaturant de l'alcool, n'est pas transformé 
et qu'il existe a cet état dans le prnduit final. De plus, il est pro- 
bable que c'est en raison de  la faible quantite d'alcool méthy- 
lique renferrrib dans  uri moût coristituA par de  l'alcool déna- 
turé que l'acétification peut avoir lieu et donner un vinaigre 
dont le  goût et l 'arôme n'ont rien qui permette de  dScéler la 
fraude. 

I,a reclierclie de  cette falsification pr6scnte donc un réel intérêt : 
elle peut s1eRectuer assez facilement en raractérisant, par le  pro- 
c6dé dû  a 31. Trillat, l'alcool méthylique renfermé dans un  sem- 
blable vinaigre. Les rkactinns sur  lesquelles cette méthode de  
reclierclie a &té établie ont été longnement expliqukes dans ce 
Recueil par l'auteur ( l i  ; nous n'y reviendrons pas. Nous indique- 
rons simplement le niode opératoire spécial qui nous a paru le 
plus convenable pour  les vinaigres et qui résulte d'un grand 
nombre d'essais entrepris a ce sujet.  

Voici comment il convient d'oporer : 1 litre d u  vinaigre à exa- 
miner est placé dans un  ballon surmonté d'un tube Lebel à trois 
boules, relit! lui-mérne à un rhfrigérant descendant ; on soumet 
le liquide à la distiliatiori e t  on arrete l'opkration lorsque 600 cc. 
de liquide ont été recueillis. Le liquide ainsi obtenu est addi- 
tionné de quelques gouttes de pliFnolphtaléine, puis rendu légè- 
rement alcalin par  la soude ou la polasse en plaques. On rerlis- 

(i) Voir A~lnales de chimie analytique, 1898, p .  294, et 1899,  p .  42. 
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tille de nouveau dans un appareil semblable au  prkcédent et on 
recueille 100 cc. de  liquide. Ces opérations ont pour but d'ame- 
ner la totalité de  l'alcool m6tliylique sous un faible volume. 

Les 100 cc. ainsi obtenus sont placés dans un  ballon de 300 cc. 
environ ; on ajoute 5 gr. de bichromate d e  potasse pulvérisé e t  
20 cc. d'acide sulfurique au 115 ; on agite et  on laisse en contact 
pendant 1 heure environ. L'oxydation se inanifeste peu k peu, et 
on constate que la couleur du  liquide tend à virer a u  vert ; on 
soumet alors le  contenu du  ballon à la distillation ; on rejette les 
premiers centimhtres cubes distillés (2  à 3 cc. environ), qui con- 
tiennent la majeure partie de  I'aidéliyde acktique et on r.et:ueille 
les 50 cc. de liquide qui passent 'ensuite. Le résidu de la distil- 
lation peut être également conservé pour  le contrhle des opé- 
rations. 

On prosèdc alors à la condensation ; les 50 cc. du  disiillatum 
obtenu précédemment sont placés dans un petit flacon de 60 cc. 
environ; on ajoute i cc. de dimétliyaniline bien puw, et  on bou- 
che la flacon avec un bouclion neuf, qu'il est bon de ficeler; on 
place alors le flacon sur  le  couvercle d'un bain-marie bouillant, 
et on laisse la condensation s'effectuer peridarit 2 heures à 2 l i . l l 2 ,  
en ayant soin d'agiter trois ou quatre fois. La condensation étant 
effectuée, l'aspect du flacon est souvent assez variable ; tantôt il 
es1 incolore, tantôt il présente une teinte IégErement rosée;  dans 
certains cas, il nous est arrivé d'avoir des  flacons de coloration 
rouge assez foncé. 

. On chasse alors  llexc&s d e  diinéthylariiline; à cet effet, on 
rend le  contenu du  flacon francliemerit alcalin par  addition de 
2 cc. d e  solution de  soude a 200 gr. par  l i t re ;  le liquide laiteux 
ainsi obtenu est placé dans un ballori de  200cc. acol  court (6 cen- 
t imètres) ;  on ajoute quelques grains de  pierre ponce et on 
soumet h la distillation, aprks avoir relié le ballon à un rkfri- 
gérant descendant. 

On recueille ainsi 23 cc. environ d e  liquide ; ce volume n'a ce- 
pendant rien d'absolu et la distillation doit être poussée jusqu'a 
disparition complète d'odeur de  diméthylaniline dans le ballon ; 
25; a 30 cc. sont généralement suffisants Le contenu du ballon 
est d'hahitude incolore ou trbs faiblement teinté en brun très 
clair ; il peut arr iver  cependant que  la coloration soit fran- 
chement jaune, et, parfois, on peut y remarquer  la présence d'un 
prhcipité; cette coloration et  ce précipité sont dus à la forma- 
tion de  la résine aldéhyde et  indiquent que,  lors d e  la première 
distillation (après l'oxydation), l'aldéhyde acétique n'a pas été 
suffisamment chassée. Dans ces conditions, il est préferable de 
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recommencer les opérations, car alors les résultats peuvent ê t re  
incertains e t  laisser des doutes dans l 'esprit  de l'expert, comme 
nous l'indiquerons plus loin. 

La rliméthylaniline étant complètement chassée, on acidifie le  
contenu du ballon par  2 cc. d'acide acktique cristallisable et  on  
améne le volume du  liquide à 50 cc. environ. 

C'est sur  ce liquide qu'on prat ique l'essai de coloration : 
10 cc. d e  la solution acétique sont placks dans un tube à essai ; 
on ajoute 4 a 5 gouttes d'eau contenant en suspension d u  bioxyde 
de plo~rib (2 gr.  d e  bioxyde d e  plorrib pour  100 cc. d'eau envi- 
ron) ; puis on porte a I'ébullition. La prhserice (le l'alcool méthy- 
lique se manifeste par  une magnifique coloration bleue, analo- 
gue a la couleur d e  la liqueur de Fehling, plus ou moins Btendue 
d'eau ; cette coloration disparaît par  refroidissement, mais elle 
reprend son intensité première si le liquide est de nouveau sou. 
mis a 1'6bullition. 

Seule, cette coloration bl~ue doit permettre de co~aclzcre <ll j i~vinl iue-  
1:aent. Une coloration verte ou jaune-verditre ou mEme bleu-ver- 
dâtre n'est pas un  indice absolu de  la présence d e  l'alcool 
métliyliqiie, et c'est précisément ce qu'on observe lorsqu'il y a 
eu formation d e  la coloration jaune due  à la r k i n e  altl&yde ; 
on obtient, dans ces conditions (même en cas d e  présence (le 
l'alcool méthylique), une coloration bleu-verdâtre douteuse, e t  il 
est prkfërable de recommencer les opérations. 

En procéc!nnt ainsi, les résultats obtenus sont absolument cer-  
tains. 

I l  est cependant nécessaire de  prendre un  certain nombre de 
précautions, desquelles dépend le  succbs et que nous indique- 
rons dans la deuxi&me partie de  cet article. 

L'eau oxygénée cornine eonservateiir dei  aliments 
et  eii particulier du lait, 

Depuis quelques années, le lait consommé à Paris augmente 
dans des proportions formidables, e t  les laitiers e n  gros le font 
venir de plus d e  250 kiloin. d e  Paris, grâce aux appareils a pas- 
teuriser qui peuvent le conserver pendant quelqucs couples 
d'heures, lui permettant d'arriver intact jusqu'à la capitale où  il 
doit être distribué. 

Malgré l es  perfectionnements apportks aux appareils a pas- 
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teuriser,  le lait, sous l'influence des variations atinosphériqueo, 
supporte difficilement, surtout en été, un  voyage aussi long;  de 
là des  pertes considérables pour  les éleveurs; de  là aussi la 
reclierche de  conservateurs (lu lait, destinés A compenser cette 
perte préjudiciable aux intérêts généraux. 

J'ai l 'honneur de  proposer I'eau oxygénée médicinale à 12 vo- 
lunies, dont l'excés d'acidité n kt6 en partie neutralisé au rrioyeu 
du carbonate d e  chaux p u r .  Cette eau, ainsi neutralisée, ne 
donne qu'une faible coloration rouge au  tournesol e t  l'acidité 
restante est suffisante pour  utiliser le  produit dans u n  laps de 
temps de hui t  jours. 

Ce produit a les avantages suivants : 
i0 II est inoffensif; 
2 0  11 est antiseptique au plus haut  degré ; 
3O 11 ne possède aucune odeur ;  
4' A faible dose, il n'a aucune saveur ;  
5 0  D'après mes expériences, u n  litre de  lait, addition& de 

2 cc. d'eau oxygénée, se conserve pendant 4 jours, ce  qui permet 
de  faire venir d'une distance de plus de S00 kilomètres le lait 
nécessaire a la consoinmation journalikre d e  Paris et de rendre 
un  immense service B l 'agricullure dans les provinces que 
l'éloignement d e  la capitale avait jusque là empêcliées d'envoyer 
leurs  produits si  utiles eux nialades et aux nourrissons parisiens. 

Propriétés chimiques de l'eau oxygénée. 

L'eau oxygénée pure est u n  liquide incolore ; sa  densité est à 
i 2  volunies de  1.452 ; elle r e n f e ~ m e  475 vol. d'oxygène. 

C'est un corps instable, qui perd son oxygène très facilement; 
elle se décompose a . 2 0  degres partiellement et totalement à 
100 degrés. 

La caséine, l'albumine du sang sont sans action sur  l'eau oxy- 
génée. 

Réactions pour retrouver I'eau oxygénée. 

Elles sont : 1 0  la coloration Houe que donne une solution 
&tendue d'acide chromique a i p. 190 avec l'acide sulfurique et 
l'éther ; 2O la coloration bleue que  donne la teinture de gaiac, 
mélangée (le globules sanguins e t  d'une trace de  sulfate ferreux; 
3"a décoloration du  permanganate de  potasse; k0 la coloration 
violette que donne un mélange d e  bichromate d e  potasse, d'arii- 
line et  d'acide oxalique. 
' 

Pour retrouver des traces d'eau oxygénée dans le  lait, j'em- 
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ploie la premiére méthode ; au prhalable, je  coagule le lait e t  
je filtre ; dans la liqueur filtrée se trouve l'eau oxygénée. 

A ce propos, si l 'on opkre la recherche du formol dans u n  
laitcontenant de I'eau oxygénée, comme celle-ci passe à la distil- 
lation, il peut y avoir e r reur ,  car l'eau oxygériée donne la réac- 
tion des aldéhydes ; on pourrai t  donc conclure à la présence d u  
formol, mais, dans ce cas, il suffit d'un contrôle. 

Action physiologique de l'eau oxggknke et ses applications. 

C'est un antiseptique des plus énergiques et  non toxique. Cette 
eau agit par I'oxygkne qu'elle dégage, e t  c'est cet oxygbne qu i  
tue les microbes et les bactéries avec la plus grande rapidité. 
Adrian, dans son firmuktire d e s  antiseptiques, la place avant le 
sublimé. Le Dr hliquel, i la suite d'expériences s u r  les doses 
minima des antiseptiques capables de  s'opposer à la putréfaction 
d'un litre de bouillon d e  bœuf neutralisé, indique I'eau oxygénée 
comme éniinemment antiseptique à la dose de  O gr.  JO, avant le 
sublimé. 

Le Dr Larrivé emploie I'eau oxygknée pour laver les plaies. 
Elle a été employée dans le  rhumatisme clironique, dans cer- 
taines maladies du m u r ,  dans le traitement du  muguet (Dama- 
scliino), coutre la diplitérie (Baldy). On s'en sert pour assainir les 
chambres des malades (Ricliardson). Moi-mème je mesuis  guéri 
d'une grippe violente en trois jours en avalant et en m e  garga- 
risant avec un mélange d'eau oxygénée e t  d e  sirop de  baume de 
tolu à parties égales. 

L'eliu o x y g h é e  est le seul antiseptique qui arréte  les phéno- 
mènes de la putréfaction et de la suppuration septique (Ville- 
dieu). Dansl'hystérectomie, le lavage du vagin avecl'eau oxygénée 
a donné des résultats parfaits ( D r  Péan). Les docteurs Paul Bert et 
Hegnaud ont démontr8 que I'eau oxygénée arrbte  la fermentation 
de la levure de  bière et ont prouvé qu'elle est susceptible d'em- 
pêcher le développement des ferments figurés des bactdries pu- 
trides, in f~c t ieux  o u  non. 

L'eau oxygénée a été appliquée dans la fièvre aphteuse, la 
purification des eaux potables, le traitement de  l'épistaxis, la 
coqueluclie (Dr Baroux) ; pour le traitement du  diabhte, le 
ilr Baldy ajoute a 2 litres d'eau 100 grammes d'eau oxygénire 
médicinale et i l  fait boire, en dehors des repas, un demi-litre 
du ~riélange par  2 6  heiires L'eau oxygériée a 6th encore prtkoriisée 
dans l'ophtalniie et la vaginite, par  le  Dr Péan; dans Ia blen- 
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norhagie, par le Dl' Lambert ; dans 1'lierpé.s circink, le pityriasis 
e t  la t e i p e ,  par  le Dr Vidal. 

Enfin, les docteurs Lahorde et Quiiiquaud. daris leur rapport à 
1'Acadthiie de médecine du 18 septeiribre 1885, coricluent qu'on 
peut introduire dans le système circu1atoii.e une quantité d a -  
tivement considérable d'eaii oxygénée pure, sans produire d'ac- 
cidents. 

On voit donc, d'après l'avis des m6decins, dont la compétence 
est indiscutable, que l'eau oxygénée n'est pas toxique. DP la 
l'id& que j'aie eue de l'appliquer A la conservation des substances 
alimentaires, et en particulier au lait, t rop  lieureux si cela pou- 
vait donner la prospérité à des provinces tres éloignées (le Paris 
qui  ne peuvent profiter des avantages de son insatiable clientèle. 

Voici les expériences sur  lesquelles j e  m'appuie pour mon- 
t rer  l'innocuité du lait oxyg6né introduit dans l'organisnie. J'ai 
fait l'expérience s u r  quatre  jeunes chats e t  quatre  jeunes 
chiens : un chien et un  chat témoins furent nourr is  esclusive- 
ment  de lait ne contenant aucun conservateur. 

Voici un tableau du rksumé des expériences faites pendant 
trois mois : 

- 
DUREI: 
A 

4 jours 8 jciiirs 2 sem;iirics 
- - - 

Série i0  c!iat 1 cc. 11W2 2 cc.  3 cc .  
» Z" chien 2 1) 3 )) 5 :I 

a i O c h a t  1 1) 2 ) )  3 a  

Les séries no  i donnent toutes une température normale ; les 
rriatihres fëcales sont inodures ; l'autopsie ne révèle aucune lésion. 
Les aniiiiaiix sorit plus vifs e t  plus heaux que les animaux t6- 
irioins; ils ont augmenté de poids de quelques grammes de plus 
que  la moyenne. 

Lesséries nu 2, vers la 3e semairie, sont d'une vivacité extrhrie, 
les matières fécales sont inodores et incolores ; la température a 
légèrement augment;. L'autopsie révèle une légère infiamma- 
tion du pylore, de I ' e s t o ~ ~ a c  et  de  l'œsophage ; les intestins sont 
très blancs et le microscope ne  décèlc aucun parasite. Vu la très 
grande quantité d'eau oxygénée ingérée, cela n'a rien d'étonnant. 
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Pour faire absorber I'eau oxygénke aux animaux de la 2 8  série, 
vers la 3 e  semaine, j'ai été obligé de  sucrer fortement le lait, ce 
qui est absolument inutile  pou^ une quantité d'eau oxygbnée ne  
dépassant pas 8 cc. 

Elant donnés ces résultats, j'ai moi-même absorbé pendant 
deux mois, tous les matins, un  denii-litre de lait renfermant 
8 p. 200 d'eau o x y g h c e ;  je n'ai nullement été iricomiriodé; rria 
tempkralure' a été constante et mon appétit n'a en rien diminué. 

L'eau oxygénée employée 8tait I'eau médicinale 12 voliimes, 
neutralisée, jusqu'a faible réaction acide, par  du carbonate d e  
chaux pur. 

Vingt expériences consécutives, faites à la teinpkrature de  
20 degrés ont donné les résultats suivants : 

1 cc. d'eau oxygénée conserve 1 l i tre de  lait pendant 2 jours .  
4 cc. - - 4! - 
3 cc. - - 6 - 
A la temperature de  30 degrés. il est absolumenl inutile de 

dépasser cette dose, mais a la condition que les vases qui ren- 
ferment le lait soient d'une extreme propreté. 

A ce propos, j'ai remarqur: que les vases en usage, dits pots is 
lait,  en tôle étamée, ont donné de moins bons résultats que 
les pots à lait en tOle argentée, qui conservent le lait pendant un 
temps presque double, c e  qu'on doit attribuer à leur construc- 
tion, a la facilité de leur nettoyage par  le jet de  vopeur et le rin- 
çage. Les pots en tOle étamée offrent de  nornùreuses cavités, 
surtout dans les joints, et  i l  est trés difficile d'enlever coinpli:te- 
ment les matières e n  décomposition qu i  s 'y logent. 

Je pense q u e  ce travail intéressera l'industrie laitière, qui e n  
tirera un immense protit, e t  qu ' i l  pour ra  rendre service ceux 
qui ne peuvent pas acheter les appareils trbs coûteux employés 
pour la pasteurisation. 

Eiiiploi d e  I'nlaaol amylique dans l'analyse d e n  
iiintières grasses, 

Par M.  G .  HAI.PHI:N, 

Les A males de c h m i e  analytique ont  donn6, dans le numéro  d u  
15 février 1901, une niétliotle d'analyse des cires due  a M .  O .  
Eichhorn, dans laquelle l 'auteur  préconise l'emploi d e  l'alcool 
amylique p o u r  la détermination de l'acidité e t  d e  l'indice de  
saponification (les cires. 

J'ai déjà préconisé l 'emploi d e  c e  corps dans le  m e m e  but  en 
1899, e t  j'ai montre  les avantagesque présentait sa mise en œuvre .  
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Voici, d'ailleurs, la note que  i'ai publiée dans la Revue de $~y- 
sique et de chimie d u  i T  juillet 1899, p. 295, sous le titre : Contri- 
bution i I'anulyse indust~.ielle des r~z t i è re s  jr(lsses, et qui pourra 
intéresser les lecteurs des dnnrtles. 

Les rnbthodes usitdes dans l'analyse des matières grasses sont 
peu nombreuses ; quelques-unes d'entre elles, d'une application 
journalière, sont des o p k i t i o n s  o u  longues ou  pénibles, qui ne 
permettent pas d e  donner avec suffisamment d e  rapiditéles rensei- 
gnements désirés. Or, on sait qu'en matiere industrielle, il faut 
aller vite, e t  au besoin sacrifier un peu de  l'exactitude absolue a 
la facilité d e  la manipulation et surtout à sa rapidité. 

Les deux procédés suivants m e  paraissent, à ce titre, pûuvoir 
ê tre  utilisés avec avantage dans les laboratoires industriels. 

i0 Dosage de I'insaponifiable. - On prend d e  5 à 10 grammes de 
matière, qu'on dissout dans environ 10 fois son volume de sul- 
fure  de carbone, puis on ajoute goutte a goutte, en agitant après 
chaque addition, deux fois autant d'acide sulfurique a 66 degr6s 
d u  commerce qu'on a pris d e  corps gras, e t  I'on refroidit au 
besoin, par immersion dans l'eau froide, afin d'6viter:que la tem- 
pérature s'élbve au-dessus de  2 0  à 2 3  degrés. 

L'opération terminée, on verse le tout dans u n  entonnoir a 
décantation, en rinçant le vase avec un peu d e  sulfure d e  carbone, 
e t  on abandonne au repos. 11 ne tarde pas à se former deux cou- 
ches : on élirriine la plus lourde, qui  est une solution de siilfcia- 
cides gras dans l'acide sulfurique, e t  I'on agite la solution sulfo- 
carbonique restante avec une bonne pincée d e  noir  animal. qui 
fixe les goudrons et a u  besoin le peu d'acide qu i  peut rester eri 
suspension. 

On filtre maintenant cette solution sulfocarhonique; on  en éli- 
niiriele solvant, d'abord par  distillation, puis par  un courantd'air, 
et l'on pèsc enfin le résidu fixe, qui représente I'insoluble. 

11 convient d e  remarquer  que le nombre obtenu est souvent un 
peu faible, parce que les huiles minérales lourdes, par exemple, 
se carbonisent plus ou moins par l'action de l'acide sulfurique et 
fournissent des  goudrons qui  passent en partie dans la couclie 
acide, ce qui peut produire desécartsreprésentant de 2 à 5 p. i 0 0  
du poids d e  I'insaponifiable. 

%@Dosage de l'acidité libre. - La difficulté q u e  présente ce do- 
sage résulte de  la solubilité des acides gras dans les matikres 
grassas neutres, e t  d e  l'insolubilité d e  celles-ci dans l'alcool 
ittiylique ; c e  n'est que par une sér ie  d'épuisements successifs 
qu'on parvient à faire passer en solution alcoolique les acides 
gras, qu'on dose ensuite au moyen d'une l iqueur  alcoolique 
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de soude ou  de potasse. J'ai reconnu qu'on parvient à t i trer d e  
suite la totalité des acides gras  libres, en dissolvant la matière à 
analyser dans 4 à 5 fois son voluine d'alcool nmylique, ajoutant 
quelques gouttes de phtaléine du phénol et versant directement, 
dans cette solution, la solution titr8e de  soude dans l'alcool A 
95-900. 

L'alcool amylique jouit, en effet, de  la propriété de dissoudre 
a i s h e n t  et les matières grasses neutres (huile de  bois exceptée) 
et la solution d e  soude daris l'alcool étliylique, de  sorte que  
l'opération revient S un dosage alcalimétrique ordinaire. 

Remnrque. - 11 taut s 'arrêter au  moment où,  par  agitation, 
toute la masse devient rouge, niais il ne  faul pas rechercher la 
persistance de la coloration, car  cerlairies matières grasses se 
saponifient à froid avec rapidité, et l'on risquerait de considérer 
comme alcali d e  saturation celui qui serait employé à produire 
la saponification. 

Recherche dan hi-carbonates dans les eaux, 

Par hl. hi.-E. Pozzi-Esco~. 

RI. le professeur E. Jacquemin m'ayant communiqué un travail 
fait par lui en 1888 et présenté à l'Académie des sciences sous le  
titre : De la recherche des bical-bonates dans les e a u x  : a~ipl icut ions LEU 
rinctif ferroso-pgrognlliqi~e, travail dans lequel il indiquait une 
nouvelle réaction pour  la recherzlie e t  le  dosage des bi-carbonates 
dans les eaux, j'ai consulté les ouvrages les plus connus, et n'ai 
trouvé nulle part la réaction signalée par  M. Jacquemin ; je  lui 
ai donc deinand8 l'autorisation de la publier de nouveau, e n  
insistant sur  son caractère pratique. 

L'avantage d u  procédé de M. Jacquemin, outre  sa grande sensi- 
bilité, consiste en ce qu'il peut étr-e appliqu6 hors du labora- 
toire. C'est la bgalement l'avantage du  procédé de Dupasquier, 
fond6 sur  la coloration communiquée a une eau carbonatée par 
la teinture de bois de  campéclle. La teinture alcoolique de bois 
de campèclie est u n  bon réactif, niais sa sensibilité laisse à dési- 
rer, et il fournit soiiverit des iridic:aLioris peu précises. 

La réaction de RI. Jacquemin demande la préparation préala- 
ble d'un réactif qu'il  a appelé nkxtif ferroso-pyvo@lip .  

La préparation de  ce réactif est la conséquence d'une étude 
faite par  hl .  Jacquemin sur  la conduite du  pyrogallol en préscnce 
des sels de fer (1). Le perclilorure de  fer, agissant sur  une solu- 

(i) JACQUEMIN. Le pyrogallol en yrdscnce der seb de fer. (Compter rendu 
du 8 sept. 1873). 
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tion de  pyrogallol, donne u n  liquide brun  foncé o u  jaune ambré 
lorsqu'on l'étend d'eau distillée. Si l'on fait agir s u r  cette solution 
soi tun alcali, soit un  carbonate alcalin ou un bicarbonate alcalin 
ou alcalino-terreux, la solution primitivement jaune se  colore 
e n  rouge pourpre, e n  violet ou eri bleu violet. 

La sensibilité de  cette réaction est très grande et  dépasse de 
beaucoup celle d u  réactif d e  Dupasquier. 

Quant à la préparation du  réactif, voici la mPtliade à suivre, 
d'après M. Jacquemin : t il suffit de  faire dissoudre environ 
(( 0 gr. 50 de pyrogallol (ou un volume d e  ce phénol gros comme 
c une noisette) dans 5 ou 6 cc. d 'eau distillée, e t  d'y ajouter 
CI 2 gouttes de  solution officinale de  perchlorure d e  fer, pour 
r obtenir le  liquide brun  qui servira d e  réactif u. 

Pour la recherche des carbonates et bicarbonates dans une 
eau potable, voici le mode opératoire également indiqué par 
M.  Jacquemin : (1 On opère sur  200 ou  250 cc. ,  e t  l'on ajoute 
r quelques gouttes de réactif ferroso-pgrogallique, qui produit 
a une coloration de  nuance à peu près violette o u  même d'un 
c beau violet améthyste,pour peu que l'eau renferme desbi-car- 
c bonates B. . . . Par une addition d e  réactif et avec une eau 
moyennement bi-carbonatée, la teinte va en s'accentuant et passe 
finalement au violet-noir. 

On doit, au  préalable, s'assurer que  le liquide ne renferme pas 
d'arnrnoniaque. 

Nous avons répété les expériences prbcédentes et nous sommes 
fermement convaincu que le réactif d e  M.  Jacquemin rendra des 
services dans la recherche des bi-carbonates et devrait trouver 
sa place à côté d u  réactif d e  Dupasquier, sinon le  remplacer, 
dans les ouvrages d e  chimie analytique. 

M. Jacquemin a &endu sa méthode de façon (i en faire un pro- 
cédé de  dosage volumétrique. 

blalzéville (Meurthe-et-Moselle). 
45 fhvrier 1901. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANÇAISES 

Action du charbon do bois sur les matières or- 
ganiqiien d e n  eaux. - M. MALJIÉJAC (Jozrrnal de pl~ar-  
rnacie et de chimie d u  l e '  juillet 1900). - M. Malméjac a étudié 
l'action d u  charbon de bois sur  les matières organiques que con- 
tiennent les eaux ; à cet etïel, i l  a pr is  une eau dont la teneur en 
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matiéres organiques était connue ; i l  a mis dans cette eau un  
morceau de charbon d e  bois non lavé, dont le  poids était dans 
la proportion de 20 gr. par  lilre d'eau ; il a mis, tlaris le niêrrie 
volume de la même eaü,  un  morceau d u  m ê m e  cliarbon, de méine 
poids, mais lavé a l'eau distillée bouillante. Dans u n  troisième 
vase, contenant encore la rnéme eau, i l  a mis la mEme proportion 
du f iéme cliarbon, préalablement portoe au  rouge vif. Le contact 
du charbon et d e  I'eau a duré  quatre  heures  ; au bout de r e  
temps, AI. Malméjac a filtré et dosé, par  le  procédé Lévy, Laina- 
niBre organique, dans chacune des trois eaux ; il a constaté que  
le cliarbori non lavE n'avait pas  fait dirriiriuer la quariLilé (le nia- 
tiéres organi ipes contenues dans l'eau ; cette quantitA avait 
plutôt légèrement augmenté ; les  matikres organiques avaient 
diminué de plus d'un tiers dans I'eau mise en contact avec le  
cliarbon lavé ; le  cliarbon porté au  rouge avait contribué a faire 
baisser encore davantage le  taux des matières organiques ; cel- 
les-ci avaient diminué d'environ moitié. 

L'action d u  charbon n'est pas épuisbe a u  bout d e  quatre  heures; 
elle se continue progresaivement, mais, au bout de cinq jours, le 
taux des rnatibreç organiques cesse d e  diminuer. 

M .  Malinéjac s'est encore demandé si les matières organiques 
contenues dans l'eau sont coniplétenient absorbables par  le cliar- 
bon de bois ; il a remplacé le charbon qui avait été e n  cuntact 
avec l'eau par  un rriénie poids d e  charlion neuf ; une certaine 
quantité de matièrds organiques restant dans l 'eau a été absorbée, 
mais l'absorption s'est produite dans une proportion moindre 
que dans la première expérience ; un  troisième traitement n'a 
pas réussi davantage a enlever la totalité des matibres organi- 
ques; on peut donc supposer qu'il e x i ~ t e  dans I'eau des matikres 
organiques non absorbables par  l e  charbon. 

IBosage du plionpliore dans les couiposih orga- 
niques. - JI. CH. hIAI1LE: (Comptes ~ ~ i z i l u , ~  de l'Académie des 
sciences du  13 novembre 1899). - M .  Marie a clierchéun procédh 
de dosage d u  pliospliore dans les compos6s organiques permet- 
tant d'éviter l'emploi d u  tube scellé ; il se sert d u  permanganate 
de potasse en solution nitrique p o u r  détruire la matière organi- 
que. Voici, d'ailleurs, le mode opératoire indiqué par M .  Marie, 

On commence par  dissoudrela iriatière organique dansun excès 
d'acidenitrique concentré (15: a 2 0  cc .  pour  1 gr. de  matière) ; on 
chauffe au bain-marie, et on projette une petite quantité de 
permanganate de potasse finement pulvérisé, qui se dissout ; la 
solution se clécolore progressivement; on  ajoute de nouveau du  
permanganate, jusqu'à c e  que  la solution reste rouge pendant 
quelquesminutes ; après refroidissement, on verse goutte a goutte 
une solution de nitrite de soude ou  d e  potasse a u  dixibme; 
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l'oxyde de manganbse p r h k i e m r n e n t  formé se dissout, puis 
brusquement la liqueur redevient l impide ;  on fait bouillir 
pour  chasser les vapeurs nitreuses et I'excks d'acide nitrique, 
puis on ajoute de la solution molybdique en quantité calculCe 
pour la quantité de  pliospliore supposrie présente, soit environ 
4 cc. par  milligr. de pliospliore; a par t i r  de  c e  moment, le dosagr 
rentre  dans la métliotle ordinaire ; il y a lieu seulement de pren- 
d r e  les précautions suivantes : i0 laver le  pliospliomolybdate 
p r k i p i t é  jusqii'U disparition d u  m a n g a n h e  ; si cette élimination 
ri'élait pas corriplète, or1 s'exposerait i ce que  le pliospliate arrirno- 
riiaco-magnasien obteriu par la suite I'entraine avec lui,  surtout 
si. la so lu~ion  ammoniacale restait longtemps a l ' a i r ;  3" le préci- 
pith ammoniaco-rnagn6sien doit é t re  aussi lave avec soin, 
afin d'enlever tout le molybdène;  on  reclierciie ce métal en ajou- 
tant au liquide ammoniacal qui passe un excès d'acide clilorlig- 
drique, quelques goultesd'une solution de  sulfocyanure d'amino- 
nium el une grenaille de  zinc ; dans ces conditions, le rnolybt1i:ne 
donne une coloration rose. 

Ce procédé donne des résultats exacts, m ê m e  dans le cas où i l  
s'agit de doser le  phospliore dans des composés difficilemerit oxg- 
dables ; M. Marie a constaté qu'il &tait applicable aux glycéro- 
phosphates. 

Aetioii de l'iodure d e  potassiii i i i  t l issous sur l'io- 
dure mrre i i reux .  - M .  BI. IiRANGOIS ( J o u m r l  de p h . -  
macie et de chimie (lu ier juillct i b 9 9 ) .  - On sait que I'iodure 
de  potassium décompose l i o d u r e  mercureux en mercure qui se 
dépose et  en iodure niercurique qui entre en solution. $1. Fran- 
çois a observé Ics faits suivants en opérant a 20 degrés, et en em- 
ployanl une solution normale d'iodure de  potassium (166 gr. 
par  litre). 

Lorsqu'on agite 2 g r .  d'iodure inercureux avec 20  cc. de  solu- 
tion rioririale d'iodure de potassium, la décomposilion de  l'iodure 
mercureus est complète, et la partie insoluble est formée exclusi- 
vement de mercure en menus globules. 

Si la quantitk rl'ioclure mercureus  est plus considérable, i l  
n'est que  partiellement décornpos8; la partie insoluble est un 
mklange jaune vcrdatre tl'iorliire merciireiix non dkc»rnposti et 
d e  niercure divisé ; c'est ce qui a lieu lorsqu'on mêle, par esem- 
ple, G gr .  5 4  d'iodure mercureux avec 20 cc. de solution normale 
d'iodure de potassium. 

Ces espériences prouvent que l'action dtkomposante de l'iodure 
(le potassiiim est liniilée ; quelles que soient les proportions eni- 
ployées, la décomposition s'arrète lorsque le  liquide surnageant 
contient, ?L la température de PO degrés, une  quantité d'iodure 
mercurique en solution égale à i l  gr .  90  p.  100. 

Action inverse. - Si l'on prend une solution normale d'ioduro 
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de potassium saturée (à la température d e  20 degr6s) d'iodure 
mercurique, et si l'on met cette solution en contact avec du  iner- 
cure métallique, il se  forme al~oridarriment (le l'iodure iriercu- 
reux. Cette formation s 'arrate  lorsqu'il existe encore une forte 
proportion d'iodure mercurique e n  solution ; AI. Fracçois a cons- 
tatéque cet arrét  se produit (à la température de 2 0  degrés) lors- 
que le liquide renferine 1 1  gr .  90 p. 100 d'iodure mercurique, 
chiffre qui est Ie méine qne  tlnris I 'cxphicncc t l c  tlécornposition 
ci-dessus relatée. 

L'eau oxygi:riéc pour rliûéreiicier Io sniig de 
1:honiiiie do eeliii des riiiiniaux. - M. COTTOB ( f i î d c t i n  
dephwmacie de Lyon de janvier i901).- Leirecherches qu'afaites 
M. Cotton lui oril permis de  constaler q u e  le sarig de  l'liornrne 
exerce, sur  l'eau oxygénke, une action décomposante plus Ener- 
gique que le sang des aniniaux. Voici comment il opére : le sang 
caillé et non battu est exprimé fortement dans un linge, jusqu'a 
ce qu'il ne  reste que la fibrine ; après avoir rendu le liquide 
Iiorriogkne par agitatiori, on eri mesure 1 cc. dans un  petit flacon. 

D'autre part, on met, dans un flacon d 'un  litre, 230 cc. d'eau 
oxygéribe à i 2  volumes ; lorsque cette eau ne  laisse plus dégager 
de  bulles, on verse dans le flacon le sang précédemment mesuri:; 
il se dcgage de l'oxygène, qu'on recueille sous la cuve a eau et 
qu'on mesure ; I'opbration dure moinsd'uke Iieure. 

Icc. de  sang dSgage : 

Sang de l'homme . . .  de 580 à 610 cc. 
. . . . .  - d u  cheval. - 320 à 350 - 

- du  porc . . . . .  - 320 a 350 - 
- du bœuf . . . . . .  - 165 à 170 - 
- d u c o b a y e  . . . . .  - I i 5 a  425 - 
- du  mouton . . . . .  - 60 a 65 - 

Il est probable que  les chiffres ci-dessus i n d i q u k  seraient 
modifiés par les  nialadies graves, surtout celles où u n  miero- 
organisme s'attaque aux globules (malaria, charbon, leucocythé- 
mie, etc). I I  y aurait ,  à ce point de  vue, d'intéressantes recher- 
ches a faire. 

Les substances coagulantes stérilisent les globules et les 
empêchent d'agir sur  l'eau oxygénée. 

I,e chloral cependant, mérite une illention spk ia le ,  car il 
n'éteint jamais compl8tement l'action d6composante du glotiuie ; 
du sarig dcsséclih en présence du  cliloral et conservé pendant 
plusieurs années donne encore de la matiére colorante el dégage 
de  I'oxygbne. 

L'eau fait décroitre rapidement le pouvoir décomposant des 
globules ; 7 volumes d'eau, ajoutés à I volume d e  sang, rarribnerit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



le dégagement, pour l'homme, d e  600 a 65 cc.; pour  le bœuf, 
de  165 à 17  cc. 

Le chlorure de sodium agit de  la mémo façon. 
Le borate de  soude, I ' a r sh ia te  de  soude, le cncodylate de 

soude, et, e n  général, les alcalis et les sels a réaction alcaline 
accélèrent l'action d6composante des globules, et ccla, parce 
qu'ils donnent de  I'inslabilité à l'eau oxygénée. L'addition de 
i gr. de ces sels a i cc. de sang permet le  degagement de la 
totalité de I 'oxyghe contenu dans 250 cc. d'eau oxygénée, mais 
avec le sang de l 'homme seulement. Les autres sangs agissent en 
raison de  leur force initialo. 

L'alcalinité provenant d e  l'altération d u  sang ne produit pas le 
même effet. 

La propriété que possède le  sang de l'homme de  dégager, au 
contact de l'eau oxygénée, une quantito d'oxygène de beaucoup 
supérieure à celle q u e  dégage le sang des animaux, peut étre uti- 
liske en toxicologie. 

Cette propriété explique, dans une certaine mesure, le m h -  
nisrrio d s  l'atténuation des sérums et des virus ; les microlies 
pathogènes pour l'homme, lorsqu'ils sont transportés dans le 
sang des animaux, rencontrent alors des conditions de vitalité 
moins favorables ; ils deviennent malades par asphyxie parLielle 
et perdent une partie d e  leur activité, c'est-à-dire de leur viru- 
lence. 

Essai des glycérineo brutes. - M. C.  FERRIEH ( A \ h i -  
tezir scientifique de décenilire 1900). - L'essai des  glycérines bru- 
tes se  fait e n  preiiant la densité, qui doit é t re  de 1 . 2 4 0 ,  et en cal- 
cinant ; elles ne  doivent pas donner plus d e 5  millièmes de  cendres 
ou  d e  matikre incombustiliie e t  déshydratée. 

Pour faire les cendres, 03 procède ordinairement de  lamanière 
suivante : o n  évapore 10 gr .  de glyckrine dans une  capsule de 
platine, en évitant les projections ; o n  enflaniine le  rEsidu gou- 
dronneux ob tenu;  o n  a i iri  résidu composé d e  cliarbori el de 
divers sels; le cliarbon est brulé  a une température élevée ; alors 
certains sels se  volati1i:ent partiellement (sulfates, chlorures et 
carbonates alcalins) ; ces pertes for,t que  les analyses des divers 
chimistes so t raremerit conccrdarites 

31. Ferrici,  propose d'opiIirer d e  la façon suivante : on évapore 
la glychrinc cornnie il est dit préc&iemment ; on fait flamber le 
résidu goudronneux; on brise la massespongieuse qui se fornie ; 
on ajoute 5 à 6 cc. d'eau ; après quelques instants de corilact, on 
enlève la solution limpide avec une pipette a bec capillaire ; on 
prockde a u n  deurihme lavage analogue et on conserve les liqui- 
des r4unis; on sèche le contenu de  la capsule et  on  calcine a une 
tempkrature nécessaire ponr  brûler  tout le cliarbon ; dans le 
résidu, dépouillé des sels solubles, la calcination du  cliarbon est 
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M. Bouveault a songé à employer les dérivés diacides de la 
t6traclilorhydroquinone, non seulement pour caractériser les 
acides, niais encore pour efyectuer la séparation de  leurs mklari- 
ges ; le mhlange acide est transformé en éthers n~étliyliques ou 
éthyliques qui sont rectifiés ; chaque portion est ensuite trans- 
formée e n  chlorure diacide, puis en dérivé diacide de la létra- 
elilorydroquinone, qui est alors soumis à la cristallisation frac- 
t io~inée.  Les essais fails par 31. Bouveault dans cetle vuie sorit 
assez encourageants pour qu'il ait  l'intention de continuer ses 
recherches sur c e  point. 

Quant aux dérivés monoacides, ils se séparent aisément des 
éthers diacides, gràce à leur solubililP dans les alcalis étendus ; ils 
sont également cris!allisés et  sont très utiles pour le contrôle dans 
le cas de points de  fusion identiques ou peu difrérents ; ils sont 
plus  solubles dans les alcools que les dérivés diacides, mais peu 
solubles dans le pétrole. 

La tétrachlorliydroquinone se  prépare en réduisant par l'acide 
sulfureux le  chloriinile, qu'or. trouve pur  dans le commerce et 
qu'on peut préparer en oxydant la pli6nylbne~diamine par 
l'acide clilorliytlrique et  le chlorate d e  potasse. 1.e cliloranile est 
mis en suspcnsior, dans l'eau, qu'on salure d'acide sulfureus ; il 
faut avoir soin d'éviter l'échauffement du niélange. Les cristaux 
forniés sont essorés, lavés, épuisés à I'eau bouillante, qui enlève 
les hydroquinorics moins ctilor8es; pois on lave au benzkne 
bouillant, qui dissout le cliloranile non altéré. On fait cristalliser 
dans l'acide acétique. 

I I  est important,  dit W. Bouveault, d'employer de la tétraclilor- 
liydroqiiinone très piire, rie coritariaril pas tie trichlorhydroqui- 
none. 

Le dirina dirrcitique, qui était déjà connu, fond à 215 degrés ; 
l e  d i r i v i  d i / i vop ion ipe ,  à 160 degrés ; le dirive dibutyrique,  à 
1 3 7  degrés ; le lliriui diucitle de l'clcide a-dimélhylisocrotoniyue à 
130-134 degrés ; le i1érlr:i monoocide du mênre tond à 132 degrés. 

Sur In tarinnse. - hl. A. FIIRPU'RXCII. (Comptes rendus di] 
24 déceiribre 1900, p. 1914). - On sait aujourd'hui que la fer- 
mentation gallique est une simple hydrolyse de l'acide digallique, 
et il est naturel de  penser que les rnoi~issures  qui  int~rviennent 
dans cette transformation opèrent l'hydrolyse du  tannin a l'aide 
d 'une diastas!: particiilikre, la tnnnase I.'aiiteiir a pu l'isoler par 
la métliorle suivante : 

Comme prodrictcur de tannase, JI. Fernbacli a choisi I'asper- 
q i l l u s  niger, cette nioisissure se rencontrsrit fréquemment dans les 
ferinentalionsgallir~ues industrielles et sa présence étant eon- 
stante dans la noix de  galle de  Chirie. En cultivant l'ilsperjlll~ls 
u@r, ayant cette dernikre origine, sur  du liquide Radin ,  dans 
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lequel le sucre est remplacé par du  tannin, on ohtient toujours 
une récolte plus maigre que  sur  le liquide I l a ~ ~ l i n  normal. Cette 
r8coite peut être iriise en rriacératiori daris l 'mu p i r e ,  aprbs 
lavage sous pression noriiiale ou  dans le vide ; mais cette macé- 
ration n'agit sur  le tannin qu'assez lentement. On concentre cett,e 
macération à basse température dans le vide ; on précipite le 
liquide restant par  l'alcool et on traite coriîine on le  fait dans la 
préparation de l'amylase par le prockdé de Lintner. On obtient 
ainsi une poudre grise, facilement soluble dans l'eau et  plus 
active que le liquide dilué que  l'on avait primitivement. Avec 
une solution ainsi prilparhe, on arr ive à transformer intrigrale- 
ment 25 gr. environ de  tannin dissous dans 250 cc. d'eau à une 
température d'environ 50 degrés. II suffit de refroidir ensuite le 
vase d'expérience pour  voir l'acide gallique se précipiter en une 
niasse d'aiguilles cristalliiies. 

Cette transforriiatiori a pu klre faile en hisarit agir une solution 
de tannase! liltrée a la bougie Cliainberland, sur  une solution de  
tannin stérilisée. , 

L'étude approfondie d e  la tannase pourrai1 donner des re11sei- 
gncments intbrcssants sur  la constitution cliimique dcs tanriins 
de diverses origines et perrneltrait d'expliquer comment 11. Van 
Tiegliem, à une kpoque où l'on considérait le tannin comme u n  
glucoside, a pu observer la formation (lu glucose dans la fermen- 
tation gallique. Au point d e  vue industriel,cette étude montrerait  
qiicllcs sont les substances tannantes capables de  servir de niatibre 
premikre il la fabrication de  l'acide gallique. 

G. S.  

3Ioiliflrntinu au procédé da BI. 0eiiigi.s pour le 
dosiige d o  l'aride iii-iiliie. - $1. NOh FKS (Bulletin du 
S p l z c o t  gknérrrl des p h a m a c z e n s  de fiance de décembre 1900). - 
Le procédé indiqué par  M. Denigès consiste a prendre 100 cc. 
d'urine, à laquelle on ajoute 10 cc. d'une solution de carbonate 
(le soude anhydre à 160 gr. par  litre, dans le  but de précipiter 
les pliospliat,es ; on agite et on filtre ; (i 100 gr .  du  filtraturn, on 
ajoute un mélange fait à part de  40  cc. d'urie solution A (compo- 
sée de 100 gr.  d'liyposulfite de  soude et de 10C gr .  de  sel de 
Seignctte pour 1 litre d'eau distillée) et 10 cc. d'une solution B 
(composée d e  4.0 gr.  de sulfate de cuivre et de 10  gouttes de SWIP 
pour 1 litre d'eau distillée) ; il se forme un précipité d'urate cui- 
vreux, qu'on jette s u r  un petit filtre plat, dispos6 sur  un  bon 
entonnoir à succion; on lave le  précipité ; on étale le filtre sur  
le bord d'une capsule, et,  avec ilne pissette d'eau l)ouillante, on  
fait tomber l e  précipité dans la  capsule ; on  ajoute,suivant I'abon- 
dance du précipité, de 2/2 à 2 112 cc. d'IIC1, et, goutte à goutte, 
(le l 'hypobromite d e  soude et de l'eau bromée, jusqu'a ùissolu- 
tion de I'urate cuivreux et coloration jaune verdâtre persistante 
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d u  liquide. Le volume total d e  la solution n e  doit pas dépasser 
40 cc.;  on fait bouillir ; on ajoute 1 0  cc. d 'ammoniaque;  onréta- 
blit l'ébullition vive et continue ; on ajoute goutte a goutte une 
solution de cyanure de potassium équivalente a une solution déci- 
normale de nitrate d'argent, jusqu'h disparition complète de la 
coloration bleue. Clinque dixikrne de cc. d e  la solutiondecyanure 
de  potassium correspond à 1 milligr. d'acide urique. Le chiffre 
trouvé à la burette est diminué d e  la constante O cc. 1, et on a, 
eninilligr., la quantité d'acide urique contenu dans la prise d'es- 
sai. Comme cette prise d'essai représente les iO/il de jOOcc., on 
miiltipli~: le résultat par  11/10, e t  on a ,  en milligr., le poitlscuri- 
tenu dans 100 cc. d'urine (1). 

Cette inétliode exige l'emploi d'une pompe A vide ou d'une 
trompe à eau, attendu que le  précipité d'urate cuivreux est volu- 
mineux et gélatineux, ce qui  en rend le  lavage difficile. Poiir 
remédier à cet inconvénient, M. Nonfet porte  au  voisinage de 
l'ébullition le liquide au sein duquel le dit précipité a pris oais- 
sance, e t  i l  jette le  tout s u r  u n  filtre en papier-joseph ordinaire, 
plié en quat,re, et dont  il a plissé seulement la moitié ; dans ces 
conditions, la filtration se fait très rapidement ; on  lave à l'eau 
distillée chaude, jusqu'à ce que le liquide qui  s'écoulesorteexe~iipt 
d e  cuivre, ce  dont on s ' a s ~ u r e  au moyen d'une solution dernono- 
sulfure de sodium. 

D'autre part,  31. Monfet a constaté que,  dans le dosage cyani- 
metrique d u  cuivre, on  obtient des résultats discordants, suivant 
qu'on a employé plus ou nioins d'IIÇl,plus ou moins d'arnrnonia- 
que,  e t  aussi suivant le degré de coricentration des liqueurs. 
D'aprBs les essais qu'il a faits, les résultats devierinerit constants, 
si L'on substitue à l 'ammoniaque le carbonate d'ammoniaque déjà 
p ro~iosé  par  M. Fleck. En conséquence, M. RIonfet termine I'opé- 
ration de  la manière suivante : i l  traite le précipité d'urate cui- 
vreux,réuni dans la capsule, par  un mélange de 1 cc. d'HG1 de  den- 
s i téde 1 . i 7  (22O Baumé) avec 1 cc. d'eau distillée ; il ajoute 40 cc. 
d'eau, puis quelques gouttes d'eau bromée et d'liypobromite de 
soude, comme il est intliqué'ci-dessus ; enfin, il ajoute, par peti- 
tes fractions, 4 gr. de sesqui-carùonate d'ammoniaqueen poudre. 

Si le précipith d'urate cuivreux est abondant, on  augmente de 
moitié la quantith d'HC1 et d'eau distillée destinée a dissoudre 
le précipite d'urate cuivreux, e t  on emploie 6 grammes de car- 
bonale d'ammoniaque au lieu d e  4 .  

Préseiice do  In giiniiiiie dnns l'acide uriqiie du 
coiiiiiic.ree.- h l .  LI1UGOUSESQ ( J o u i , m l d e  phnrmrrcieet dechi -  
mie du  l a  février 1900). --. Lorsqu'on oxyde I'acideuriqueparun 
persulfate alcaliri en présence d'iiri escès d e  l ~ a s e ,  on obtient une 

(1) Voir Annales de Chimie av~alylique, 1896, p .  148. 
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liqueur colorée, qui,  par  refroidissement, laisse déposer  une 
matière jaune-soufre, qu'on pcut purifier par  redissolution dans 
I'ammoriiaque bouillante et qui  a tous les caractkres d e  la gua- 
nine (insolubilité dans l'eau'; solubilité daris l'eau bdditionnée 
d'ammoniaque ou d'acide clilorliydrique ; précipitation en jaune 
par i'acide picrique. en blaric par  l'acide niétapliospliorique, e n  
rouge-orangé par  le chromate jaune de  polassc, en brun p a r  le  
ferricyanure (le potassiiirn ; prkcipitb blanc produit par le  nitrate 
d'argent dans ses solutions ammoniacales ; coloration blanc- 
verdâtre nacrte  du rksidu qu'on obtierit en chauffant la matikre en 
question sur  une Iiiine de platine avec quelques gouttes d'acide 
nitrique fumant ; coloration en violet sale d e  ce résidu blanc- 
verdâtre au contact d'une goutte de  p o l x s e  caustique). 

100 gr. d'acide urique du commerce contiennent environ 3 gr. 
de guanine ; cette guanine préexiste dans I'acide ur ique et pro- 
vient de  ce que l'acide urique du commerce est vraisemhlable- 
ment extrait du  guano. 

Les expkriences de  M.  Hiigoiirieriq d h o n t r e n i .  qu'il est extrê- 
mement difficile d'enlever à l'acide urique la totalitédc laguanine 
qu'il reriferme. Si I'on épuise 200 gr. d'acide ur ique par  I'acide 
chlorhydrique dilué bouillant, on enléve la guanine ; mais s i  I'on 
détruit l'acide urique restant par  le  persulfate, onobtient encore 
une petite proportion d e  guanine. 

II est donc malaisé d'obtenir de l'acide urique chimiquement 
pur. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

nétermiiintioii de l'acide pliaspliorique p a r  ln pe- 
st5e directe dii ptirs~~liniiiolgbdntc d'nmnir~iiium. -- 
hl .  K .  V. LOREh'Z ( D i e l a n d i ~ ~ i i . t s ç l ~ r ~ f ~ I . i ~ : I ~ e ~ ~  Versuchs-Stc~tir1t1er~, 190 1, 
T. 111, p. 183).  - L'auteur critique d'abord les méthodes d e  pe- 
s6e du phospliomolybdate calcine, c'est-à-dire d e  I'acide phos- 
phon?olybdique. Le. poids du  précipité final est influencé par  la 
quantité de  réactif employi: pour  la précipitation et par la pré- 
sence des sulfates ou de  SO?I2. La riouvelle méthode utilise l a  
dessiccation étliérée et dans le ville du précipité de pliosplioino- 
lybdate d'ammonium. 

Héactifs. - I o  S U L ~ ~ ~ ~ ~ ~ L Y R D A ~ .  - On dissout, dans un vase 
de 2 litres, i00 gr de sulfate d'arnnionium p u r  et sec dans 
i litre d'AzO31I (D= 1.35  à 1 . 3 7 ) ;  d'autre part, on fait dissoudre, 
dans de l'eau chaude, 300 gr. de molyùdate d'ammonium pur  ; 
on laisse refroidir et on complète le voluiiie a 1 litre ; on verse 
cette solution, en un mince filet, daris la solution nitrique du  
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sulfate d'ammonium. On laisse reposer pendant a8 heures à la 
température ordinaire ; on filtre, et on conserve le  rkactif dans 
un flacon bien boiiclik, au  frais e t  à l'obscuritt':; dans ces corirli- 
tions, il est d'une conservatiori prcsquo illimitée. 

2 O  ACIDE NITRIQUE. - ( D  = 1 . 1 9  à 1 . 2  1 ) .  
3 O  . ~ X L ) E  S U L F O N I T R I Q U R .  - 30 CC. d e  SO'H' (D  = 1.85; dans 

u n  litre d'hz0311 (D = 1.19  a 1 . 8  1.) 
a0 SOLUTION AQUEUSE A 2 P. 100 D E  NITRATE D'AMMI)I \ ' IU~I .  - 

Si la solution est neutre ou  alcaline, on lui donne une très 
léghre réaction acide en ajoutant A z 0 3 H .  

s0 ALCOOL A 90-950, ne donnant pas de i-6sidu par  évaporation 
et n'ayant pas de  reaction alcaline. 

6O E T I I I ~ ,  remplissant les mêmes conditions que l'alcool, suffi- 
samment anhydre pour absorber encore 1 cc. d'eau par 150 cc. 

Pripclration d e s  s~~llitions à ~nmd!/ser. - L'auteur donne des in- 
dicaliorisd6taillC?es pour la préparation des solutionsd'engrais, (le 
cendres, de terres, etc. ; on peut les résumer e n  disant que la nié- 
tliode donnera toujours des resultats comparables quand la prise 
d'essai de la solution obtenue, diluée à 50 cc.,  ne contieridra 
pas plus de 5 0  milligr. d'acidc pliospliorique au  total et O cc. 015 
a O cc. 03 de SOiI12 par 100 cc. 

Mode opéruloire. - 1.a prise d'essai est placPe dans un vase co- 
nique ou cylindrique; on complète son volume h 50 cc. avec 
hz0311 ,  quand on a employé SObHVans  le liquide d'attaque, et 
avec de l'acide sulfonitrique dans le cas contraire ; on fait 
boui l l i r ;  on éloigne du feu et l'on agite le vase, alin de  refroidir 
les parois qui  aiiraient pu  ktre surcliaiitEcs; on ajoute aussitbt 
50 cc. de  réactif sulfomolybdique ; on laisse reposer et  on 
couvre : lorsque la plus grande partie d u  prtkipit.6 s'est diposte, 
c'est à-dire apres  5 minutes environ, on agite vigoureusement 
pendant une derni-miililte. Après 4 à 18 hcurcs (le temps mini- 
mum est de  i 2  heures pour les terres  ou  les solutions contenant 
moins de 3 milligr d'acidepliospliorique), on filtre s u r  un creuset 
d e  Goocli placl. sur  un aspirateur. 1.e creuset n'est pas garni 
d'asbeste, mais d'une rondcile de  papier filtre préalablemerit 
eécliée et  tarQe avec le creuset. On lave environ quatre fois 
avec la solution de  nitrate d'amiiioniaque, puis on remplit le 
creuset c'eux fois complkteinent et une fois a moitié avec l'alcool ; 
enfiri, on termine de la rrihrie façon avec l'éther. on  porte 
aussitôt sous un essiccateur relié a la t rompe et dans lequel la 
pression baromktriqiie rie doit pas Btre sup6rieui.e à 10 ou 20 
centimétres de mercure ; on l'y maintient pendant une demi- 
lieure à une lieure et on pèse. Le prccipité obtenu conlient 
3.295 p. 100 d'acide pliospliorique. L'exsiccateur ne devra con- 
tenir ni SO!H2 ni chlorure de  calcium, car il y aurait  alors perle 
d'eau de cristallisation, et le multiplicateur ne  serait  plus exact. 

s, s, 
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A a s i y ~ e  de I'oanlnte ale eériuin. - MM. B. POWER et  
F. SIIEDUEN (The Ar~ol!jst ,  janvier 1901, p .  16). - L'oxalate da 
cérium commercial employé pour les usages médicaux contient 
environ 40 p. 100 d'osalata de  c é r i u m ;  le rcstc, 60 p. 100,  con- 
siste en un milange d'oxalate de  lanthane et de  didyme. Les 
auteurs ont trouvé que  les o u l a t e s  d e  ces trois terres rares  on t  
tous la formule génkrale R"'2(C?01)3+ 101120. 

L'essai qualitatif de  Knorr,  pour  la recherche du  cérium, e s t  
extrèmemcnt sensible : 1 gr. de  la substance est chauffé avec 
O cc. 5 de SOqII" on ajoute ensuite 1 0  cc. d'eau et 2 gr. de  per-  
sulfate d'ammoniaque. On cliauffc le milange à l'ébullition ; u n e  
coloration jaune brunâtre se manifeste en présence du cérium. 

La méthode la plus esacte, pour  doser le cbrium en présence d u  
didyrric et du  lanthdne, est basEe sur  le m9mc principe; le cérium 
est oxydé par l'action d u  persulfate, et,  au moyen d'une solution 
réductrice employée pour reconvertir l'oxyde cérique en oxyde 
céreux, on détermine la proportion d e  ce dernier.  O gr. 5 d'oxa- 
late est chauffh avec mod6ration avec 1 cc. de  WH2 pur.  
Lorsque toute efTervcscence a cessé, on ajoute 100 cc. d'eau ; 
la solulion doit Btre parfaitement limpide ; s'il n'en était pas ainsi 
et qu'un prtkipitt': se soit formé, il suffirait d'ajouter un  peu 
d'acide. 

On prépare, d'autre part,  une solution de persulfate d'amrno- 
niaque corriposk d e  h gr. de sel pour $0 cc. d'eau froide. 

La solution contenant le cSrium est refroidie aux environs de 
50 degrés ; on y ajoute 1 0  cc. d e  la solution de persulfate préparée 
comme i l  a 6té dit plus Iiaut, puis on porte le liquide à I'b,bullition 
pendant une minute ou deux. Le reste de  la solution de persul- 
fate, c'est-à-dire 10 cc., est ajouté en deux fois de  la méme façon 
que précédemment, puis on prolonge l'ébullition pendant cin- 
quante-cinq minutes. I i O  cc. de SOiB%ont diluésavec 20 cc. d'eau 
et ajoutés au liquide chaud.  II  est nticessaire d'employer ainsi un 
trés grand excès d'acide; sans cette p r ~ k a u t i o n ,  le sel cérique 
pourrait é t re  réduit par  suite de la formation de  bioxyde d'liy- 
d r o g h e .  La solution est abandonnée à la température ordinaire 
et di1uC.e a 100 cc. On y ajoute une solution décinormale d e  sul- 
fate ferreux, jusqu'l ce que  la coloration jaunâtre ait entièrement 
disparu. L'excès de  sel ferreux est dkterrniné par une solution 
dkcinormale de permanganate et  le nombre de  cc. de  solution 
[le sel ferreux employés a la r&luction de  sel cérique, multiplié 
par 1 .4 ,  dorine la teneur en cérium pour 1 g r .  de substance. 

On peut aussi employer la méthode suivante pour déterminer 
le cérium : je rn6langc. des oxj-des olitenus par calcination de 
0 gr. 5 d'osalate est placé dans urie fiole Iiouchée de 100 cc., avec 
i gr. d'iodure d e  potassium et  5 cc. d 'HU.  L'air de la fiole est 
déplacé par un  courant d'acide carbonique èt cm place celle-ci 
sur un bain-marie, en l'agitant de temps en temps pendant une 
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demi-heure i une heure,  jusqu'a ce q u e  la solution soit corn- 
pléte. 011 refroidit la fiole ; on ajoute 50 cc. d'eau et  or! titre 13 

solutiori avecune  liqüeur décinoririale d'liyposulfite de soude. 
Pour l'examen complet d'un ox3late de  cér ium, on peut égale- 

nient doser I'acide oxaliquc au  moyen d'une soliition de per- 
manganate ; le mélange d'oxydes d e  lanthane et didyme est alors 
détcrmiiié p a r  ditfbrence H .  C .  

Dosage du tiiiigstèiie claus les minerais wenrer- 
iiiiirit des, cninlriniiisoiis d u  plicrspli ore et dû I'arse- 
~iic, des silicates, etc.  - 31 F .  BULLNHEIWX (C lw in .  Z d . ,  
2k, p .  870). - Lorsque les minerais ne contiennent que peu 
d'impuretés, le dosage d u  tungstène n'offre pas (le difficultés. II 
n'en est pas de nikine lorsqu'on se trouve en prhsence de combi- 
naisons du  pliospliore e t  de I'arseriic, d'étain, de moly bdbne et de  
silicates. 

Dans ce cas, l 'auteur propose la rn6tliode suivante : 
On place u n  morceau de soude caustique de  3 gr. environ dans 

le forid d'un creuset en nickel. On mélange de 1 a 4 gr. du mine- 
rai finement pulv6risé avec 4 gr .  de  peroxyde d e  sodium et  l'on 
introduit ce mélange dans le creuszt. 

On cliauffe d'abord avec une petite flamme jusqu'a consistance 
pâteuse, puis  on cliauffe plus fort, en agitant constamment, jus- 
qu'à liqiikfaction de la niasse. Jmsqiie  le fond du creuset com- 
mence à rougir ,  on arrhte le fcu. La wolframite se désagrkge 
ainsi avec facilit&, tandis que la cassitérite reste en partie iriatta- 
quée. Après la solidificatiori de  la  masse, on place le creuset encore 
cliaud dans un vase contenant de l'eau, r.1,  après dissolution corri- 
plète, on lransvase le luut daris iiric fiole jaugce d e  2 ? 0  cc. Si l a  
solulion est colorke eri vert par du nisnganate, on njoutede I'eau 
o s y g h é e  jusqu'a dt~colnration. Après refroidissement, on anièiie 
a 2 5 0  cc. et on filtre. Ori preléve la moitié du  voliinie total ei on 
y fait dissoudre 20 gr .  de  nitrate d'airimoriiuin. On al~andonric au 
repos, pour  perineltre à l'acide slannique et a la silice de se 
dbposer ; l)iiison ajoute du  nitrate de magnésie en quantité suffi- 
sante pour prïcipiter I'acide pliospliorique et  l 'acide arsknique. 
Dans ces op6r:itions, il ne faut employer ni clilorures, ni  sulfates, 
qui gêncraiont par la s i ~ i t e .  Après un  repos de 6 à 42 heures, on 
[ilire. On lave le prfcipité, tl'aliorti à I'airi~rioriiaque, puisà l'eau. 
II  est aùsc~lurrierit nécessaire de laisser (leposer I'acide silicique et 
l'acide stannique avant l'a(ldition d u  nitrate de  iiiagriksie ; sans 
w t t e  précaution, Ic précipit6 entraine du Lungsténe. 

La solution airiinooiacale est acidulbe faible:iient par .!zO"II, 
puis aclditioririée, après rel'roidissement, de 2 0  a 30 cc. d e  
nitrate rnercureux ( 200  gr.  de nitrate m.rcureus sont dissous 
dans 20 cc. d'AzO"1 concentré; on ajoute de l'eau pour faim 
1 l i tre; la solution est conservée sur du mercure). Après quelques 
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heures, on neutralise presque complkteinent par l'ammoriizqiie, 
puis on laisse déposer jusqu'à ce que  le liquide soit complètement 
limpide. On filtre e t  o n  lave le précipité avec de  l'eau conteriarit. 
du nitratemcrcureux. Aprils dessiccation, or1 brûle le  filtre e t  on 
calcine forterrieril a la soufllerie, en permettant l'acchs de l 'air,  
jusqu'h poids conslarit. On volatilise ainsi l 'acide molybdique. On 
arrive plus rapidement à c e  rksultat en mélangeant le préei;iité, 
aprks une première calcination, avcc du clilorliyilrate d 'ammo- 
niaque. On cliauffe de nouveau en fermant le creuset ; finalement, 
or1 enlève le coüvercle et on cliauffe à pleine flamme. ,J. W. 

: i p p n r e i l  pour  11r r c c l i e r c h o  de  I ' n r u c i i i c .  - 
M .  W. K I l l R B Y  (Phru  rnnceuttca/ .;ozcrnal, 190 1 ,  p .  80). - L'ein- 
ploi de la iiibtliode de Gutreit pour  la recherche de l'arsenic 
exijie beaucoup de  précaulions. L'appareil que propose l'auteur 
permet (le retenir tout i'liydroghne siilfiirk qui peut ee tlkgager 
dans la réaction et d e  vkritiei' en méme temps la pyretA du gaz. 

Une fiole de Iloliéine de 150 cc.,  dont l e  goulot est rodé a I'é- 
nieri, est boucliée au moyen d'un tube à cinq boules contourné 
ad hoc et terminé par  un entonnoir. Les trois boules inftirieurcs 
renferment une solution d'ac6tate de  plomb, et l'eritorinoir est 
couvert d'un papier préalablement impr8gné de clilorure mer-  
curique au vingtitiirie et séclik. 

Dans la fiole, on  introduit la mat i i re  avcc 40 cc. d'HG1 pur  et 
une lame de zinc de l 5  milliin. s u r  5 millim. 

Si le gaz d$gagé renferme de l'hydrogène sulfuré, la premibre 
boule. quelquefois meme la deuxième, le retiennent; la troi- 
siénie sert de tC:moiri indiquant que  la purification est complkte. 
I.'liydrogèrie arsenié, que  l'acdtate de  ploinl) ne retient pas, vient 
alors tacher le  papier au  sublini&. A .  D. 

. 4 u a l y s e  de la tourbe. -- M. BORKTHRGEK (Zeits .  f .  
anolyt. Chernie, 1900, p 695). - L'auteur établit urie distirietion 
entre la tourbe Idgère et claire e t  la tourbe lourde et  foncke. La 
première est de formation récente; la seconde date souvent de 
plusieurs siécles. Elles proviennent toutes deux de  la décompo- 
sition lente des plantes des marais et contiennent les substances 
suivantes : eau, acide humique,  ammoniaque, cellulose, pro- 
téine, cire minérale, gypse, oxyde de  fer e t  sable. 

La seconde espkce de. tourbe est de deux  A trois fois plus dense 
que la prernibre. 

Voici la composition centisimale moyenne de  ces 2 tourbes, 
séchées à 100 degrAs : 

Cellulose Ac. humique -4zo te 
- - - 

Tourbe claire. . . . 95 a 90 5 a 10 0,s à i 
Tourbe noire. . . . .$8 a 48 4.0 1 50 2 a 2,s 
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Pour les emplois agricoles de  la  tourbe, il est essentiel de doser 
séparément I'acide Iiumique et la cellulose, contrairement a la 
méthode usittre en France, où  l'on se  contente de  doser la cellulose 
et l'acide humique par  diffkrence. 

Pour doser l'eau, la tourbe est finement divisée et séchée à 100 
degrés jusqu'à poids constant. La teneur e n  eau varie entre 10 et 
40 p.  100. La cire  minérale est doGe par  épuisement de la 
substance sèche au moyen de l'éther anhydre. La teneur varie 
entre  0,s et 1 p. 100. 

Le dosage do l'azote se fait s u r  2 gr., par  la méthode de 
Kjeldalil. La teneur varie entre 0 , s  et 2,s. 

On dose l'ammoniaque en faisant bouillir 5 gr.  de  tourbe avec 
d e  l'eau et 2 cc. de SO+H2 au 113. On filtre et on lave. On dose 
l 'ammoniaque dans le liquide filtré en distillant avec la soude, 
par  le  prockié connu. 

En général, la tourbe contient la moitik d e  son azote a l'état 
d'ammoniaque et la moitié à l'état de protéine. 

Comme l'azote ammoriiacal a deux l'ois plus de  valeur au point 
d e  vue agricole que l'azote albu~ninoïde,  il est recominan lable 
d e  le  doser séparément. 

Pour doser l'acide liiimique et la cellulose, on fait bouillir, 
pendant i heure,  de i à 2 gr. de tourbe, suivant qu'elle est 
fonciie ou claire, avec environ 5 gr. de carbonate de  soude et 
$00 gr. d'eau. On repkte'cette opération 3 fois. On recueille 
la matière sur  un liltre tarr5. On lave et on skclie à iO5 d e g r k  
On obtient ainsi la cellulose brute. La liqueur b rune  qui contient 
l'acide liumique a 1'Ctat d'humate de soude est acidulée par HCI. 
On chasse I'acide carbonique par  une ébullition suffisante; on 
rassemble l'acide humique s u r  un filtreen amiante taré. On siielie 
à 105 degrés et on pèse. La cellulose varie entre  30 et 75 p.  100, 
et l'acide liuiriique entre 5 et 30 p. 1 0 0 .  

Pour doser les cendres, on carbonise 1 gr .  d e  tourbe dans 
une capsule de  platine, apr&s addition dc nitrate d'ammoniaque. 

La terre  de  Cassel contient (le 97 a 98 p. 100 d'acide humique. 
Si la tourbe doit servir au cliauff'age industriel, il faut déter- 

miner  son pouvoir calorifique. J .  W. 

Dosnge 6lcctrolytiqne du bismuth et  du eadniiiim. 
- M. DMITKY BALAC,HOWSKY (Comptes rendus du  L6 juillet 
1900, p .  i 7 9  et 6 août p .  384). - L'auteur a pu obtenir u n  
dépôt de  bismiitli métallique adhérent à la cathode et permet- 
tant  les lavages et  les déterminaiions quantitatives en électroly- 
sant une solution de sulfate ou de  nitrate, peu acide et exempte 
de chlore, de brome et d'iode, sous une faible intensité de cou- 
rant  e t  un faible voltage, en se  servant d 'dectrodes dépolies. 

On prend O gr.  5 h O gr.  8 de sel dissousdans 5 à 6 cc. d'.4z03H 
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et étendu dans i5O cc. d'eau ; on ajoute ensuite 3 à 4 gr .  dlurFe. 
w s avec ilri L'électrolyse est faite a la iempfrature de  60 de, :. , 

courant de 1 , 9  volt et 0,03 à 0,Oü ampère KD,,,. 11 est nkces- 
saire de ne pas dripasser 0,07 ampbre l lour  éviter la prtkipitation 
d'oxyde. On maintient le courant pendarit 6 A 8 lieures ; on lave 

l'eau et a l'alcool, sans cesser d e  faire passer le courant,  e t  
l'ou skclie à 100 degrés, puis I'on pèse. Uri peut remplacer l'urée 
pay l'aldéhyde formique ou  par  I'aldkhyde 6tliylique. 

On peut. 6galemerit olitpnir un dépôt de cadmium mt!tallique 
pur et trks adhérent en oprirarit de  la manière suivante : on se 
sert, pour o p é r ~ r  le dcpôt, de la capsule de  Classen, recouverte 
de cuivre par  dépôt électrolytique, et on effec,tue l'électrolyse 
sur le sulfate de cadniium dissous dans l'eau (1 a 2 gr .  dans 
150 cc. d'eau) et  additionné de 5 cc. dlAzO% par gr. de sel. La 
température doit ê t re  de  60 degrés, et le courant de 2,8 volts e t  
0 ,4  ampére ND,,, au début de I ' o p h t i o n ;  ori l'aiigniente, vers 
la fin a 3,5 volts et 0.6 ainpére KI),,,. On constate la fin de  l'opé- 
ration avec le sulfure d'aiiinionium ; on lave à l'eau, puis à. 
l'alcool, et I'on pkse a ~ ) r k s  dessiccation à 100 degrés. 

Pour le tlosage du  çadinium, on peut égalenient suivre la 
niéme mélliode que pour  le bismuth, en ajoutant a la solution 
soit de I'urde, soit de  I'aldéliyde formique (avec un  courant de  
2.5 volts, 0 ,3  ampères et  une température de 40 a GO degrhs). 
Comnie pour le dosage du liismutli, il faut éviter la présence do 
quantités notahles de clilore, de  brome et  d'iode ou d'un grand 
excès d!Az03H. G. S. 

- 
IBorarliaeoiiitrniiiliiie pour In reel ierche d e  In 

rarcliririiie et d e  l 'aride aalicyliq~ie.  - 31. Rlb!GLER 
(Phn~~m~icelrfiscliaesct C e n t d l ~ n l l e ,  2 0  septembre 1900).  - Sacc/~,n~ine. 
- Pour la caractériser, on en prend 1 a 91 ccntigr., qu'on dissout 
dans 10 cc. d'eau i l 'aide de 2 gouttes d 'une solution de soude a 
10 p. 100;  on ajoute P la solution, goutle a goutte, une solution 
de parailiazoriitraniline, en agitant après  chaque goutte, e t  cela 
jusqu'a disparition de  la couleur vert-jaunâtre du liquide; on  
ajoute !O cc. d'éther ; on agite ; on décante la partie aqueuse; on 
ajoute à la solution étliérCe 20 à 30 gouttes de solution de  soude 
a 10 p. 100 ; on agite, et on voit la couche infkrieure aqueuse se  
colorer en brun-jaunâtre, tandis que la couclie éthérée est colo- 
rée en ser t .  

Acde sul icy l ic /zre.  - Pour Io caracthrises, on en prend 4 à 
2 centigr., qu'on dissout daria 10 cc. d'eau alcalinis&e, en procé- 
dant comme ci-dessus ; on ajoute (le la paradiazoriitraniline 
comme précédemment, jusqu'ü disparition de la coloration rouge; 
on ajoute de l'&lier; on agite ; on d k a n t e  la couche aqueuse, e t  
on ajoute 20 a 25 gouttes de  solution de soude;  aprbs agitation, 
on voit la couclie aqueuse se colorer en rouge, tandis que  la 
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couclie éthérée reste incolore ; si l'on sépare la couclie aqueuse 
rouge, e t  qu'on ajoute 5 cc. d e  solution ammoniacale concentrie 
ii lasolution éthérée incolore,celle-:i reste incolore, mais la solu- 
tion ammoniacale s e  colore e n  rouge, 

Mil~crip de . s~~cchar i~ le  et d'czcitle sdicyl iqice.  - On prend 2 i 3 cen- 
tigr. du  mélange, qu'on dissout comme il est dit précédemment : 
on opkre ensuite dans les méines conditions que  ci-dessus; après 
addition de  20 L 30 gouttes d e  soude, on  remarque un anneau 
rouge-brun entre  la solution de  soude et  la solution étliérée. Si 
l 'on agite, la solulion du soude se colore en rouge, e t  la solutiori 
éthérée en vert ;  si l'on erili.ve la couclie inférieure rouge, etqu'on 
ajoute à la solution éthérée verte 3 cc. d'ammoniaque, celle-ci se 
colore en violet, et la solution titli6rée devient incolore. 

Pour  prkparer la solution de paradinzonitranilirie, on prend 
2 gr. 50 de paranitraniline, qu'on rnElange avec 25 cc. d'eau et 
5 cc.  d e  SOiI12 pur  et concentré ; on cliauff'e ; lorsque la solu- 
tion est limpide, on ajoute 2 5  cc. d'eau et  i gr.  50 d e  nitrite de 
soude dissous dans $0 cc. d'eau ; on agite ; on corriplète 250 cc. 
avec de  l'eau et on  filtre. 

l?ioteriiiiaatiun quantitative de% senienees étruu- 
gères dune les toiirteuiix. - M .  A .  Y .  GREVILLIEHS (U ip  
l a d w i 7 . t ~ .  Ve~.suçh.s-Stntio~ien. 1901, f. 1-11, 1 1 .  107).  - Le tourteau 
est réduit en poudre fine e t  on en fait des préparations en l'éten- 
dant en couches minces snr  des porte-objets ; ceux-ci son1 re- 
couverts d'un lamelle et or1 fait couler de  l'eau par I'inters- 
tice. On comprime avec précautions les lainelles e t  on les  porte 
sous un microscope A faible groesissement, rnunid'une cliarnbre 
claire ; l 'auteur s'est servi de l'oculaire O et d e  l'objectif 1 de 
Leitz. Au moyen de la chambre claire, on dessine alors sur du 
papier approprié  tous les contours des éléments qui se prtsen- 
tent dans le champ de  vision, en ayant soin de faire une remar- 
que  à cliaque dessin pour  indiquer a quelle semence il se rap- 
por te ;  on  ne dessine bien entendu que les éléments d'une même 
couclie,par exemple,pour le lin! l'assise des cellules rondes ; pour 
l e  chanvre, le  tissu palissadique. On fait la même opération pour 
différentes préparations et  champs d e  vision ; les particules de 
tourteau doivent être serrées sur  le verre, pour  qu'on ne puisse 
les distinguer les unes des autres à l'mil nu.  Il est nécessaire, 
d'après l 'auteur, de faire au moins 2 4  séries de  dessins. Le papier 
est ensuite d k o u p é  salon les contours des fignres et  on réunit les 
morceaux correspondants à une méme semence ; on  pèse &pari?- 
ment  cliaque collection et  on obtient ainsi un  rapport  entre les 
quantités-surfaces des différents éléments dont s e  compose le 
tourteau. Pour passer des  quantités-surfaces aux  quantités-poids, 
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an fait des duterminations s u r  les semences mêmes. L'auteur 
indique les quelques chiffres suivants : 

Carneline i cent imjtre  ca r rb=  Ogr. O19 
Lin d'Azof n = O - 023 
Chanvre )) = O-Ok3 
Moucarde des champs n = O - O28 

On établit facilement les coefficients qui permettent de fixer les 
rapports-poids qui existent entre les différentes semences. Pour  
les klém~nts  ktrangers qui n'existent qu'en petite quantité, on 
peut se contenter d'un rapport  établi approximativement. Cette 
m~!thotle est a peu prhs la seule qui permette de faire des déter- 
minations quarititativrs; elle donne, d'après les résultats présen- 
tés par l'auteur, des valeurs assez approch6es,qui peuvent suffire 
dans bien des cas ; elle n'est applicable qu'aux semences qui  se 
retrouvent entières dans le lourteau,c'est-a-dire qui ne subissent 
pas de dkort icage,comme,par  exemple, l 'arachide, le coton, etc. 

E .  S. 

Dosage du cuivre dans les pyrites, pair I n  précipi- 
tation avec  I'ciluruiriiuni et I'électrolyrie. - M .  O. N. 
HEIDEKREICH (Zeits. f .  nnahyt. Chemie, 1901, p. 15) .  - On sait 
qu'en électrolysant d u  cuivre cn présence d'une grande quantité 
de fer, les résultais rie sont pas exacts, parceque le sulfate ferri- 
que g h e  IF! dépiit du cuivre sur  l'électrode ; de  là la nécessité, e n  
prEsence d'une grande quantité de fer,  de pr6cipiter d'abord le 
cuivre par I ' h y d r o g h e  sulfure ou  l'hyposulfite de  soude. L'au- 
teur recommande I ' e m ~ l o i  d e  l'aluminium : on  réalise ainsi une 
&conornie de temps, et les résultats qu'on obtient sont très 
exacts. Le déplacement du  cuivre de sa solution se fait bien mieux 
à l'aide de  I'aluminium qu'avec le fer ou le zinc. Quand on 
emploie le  zinc pour  déplacer le  cuivre, il en reste toujours une 
petite proportion dans la solution, e t  l'on est expos6 à avoir, par  
l'électrolyse, une petite quantité de  zinc mêlke au  cuivre. L'au- 
teur opbre de la façon suivante : 

On traite par  le  réactif de Lunge d e  2 a 5 gr.  de pyrite cuprifère. 
L'attaque doit se faire dans une fiole conique. Aprhs dissoliition, 
on verse le liquide dans une capsule de porcelaine et on évapore 
a siccité ; on reprend par IiCI ktendu et  on évapore de  nouveau à 
siccité. On répète deux fois la même opération, afin de chasser 
la totalité de AzOqH. puis on ajoute 5 cc. d'HG1 étendu et t O  cc. 
d'eau. Quand la dissolution est coriiplète, on verse la liqueur 
dans une fiole conique d e  500 cc. ;  on (!tend à 1 0 0  cc., puis on  
ajoute de l'aluminium en lames (on en met un escès) et on a 
soin de couvrir la fiole d'un entonnoir. On chauffe l6gèrement 
au bain de sable ; le  cuivre se précipite rapidenient. Lorsque la  
solution est devenue incolore, on filtre. Le cuivre et l 'aluminium 
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en excks restent sur  l e  filtre. On lave à I'eau chaude, jusqu'à dis- 
parition compl&tc de  I'acidit6. On séclio et on  incinbre dans un 
creuset de porcelaine, puis on ajoute un petit excbs d'Az03H et  
l'on chauffe au  bain-marie. en recouvrant It? creuset d'un verre de 
montre, jusqu'à c e  que le cuivre soit redissous. On lave le verre 
de  montre et  on f i l t p  la solution dans une capsule de platine. 
A p r h  avoir ajout6 un pou d'acide nitrique et d'acide sulfurique, 
on soumet le liquide à I'Clectrolyse. Les résultats ne  sont pas 
faussés par la prPsenc0 de  petites qiian1it;s de cobalt,  de nickel: 
de  zinc e l  de plomb.  En effet, les sels des  trois premiers mCtaux 
Le sont pas dbcnmpos6s par le courant en solution acide. Quant 
au plomb, s'il y en a, il se dépose au pale positif à l'état d e  
peroxyde. L'auteur se propose d'appliquer la m é m e  méthode 
(prkipi tat ion par  I'aluminiuin) au dosage du nickel, d u  coball et 
du  plomb. 

Y a i i v r l l s  iui'thodc 11s dnsnge d e  l'nciile m a l i q i i e . -  
M .  A .  HlLGER ( 2 p i t . s .  f .  Uiztersilchi~rrq dcr !Vahr~cngs u. Genussnzilicl, 
1901, 1 ,  p. 49).  - C'est à la suite des observations d u  Dr II. Ley 
concernant le pouvoir réducteur exercé par  l'acide malique sur 
le cliloriire de palladium que I'aciteiir a bt6 amen6 à utiliser ces 
p r o p r i h k  réductrices pour  doser l'acide ind ique .  Les acides suc- 
ciniqiie, tartrique et achtique ne réduisent pas le  clilorurede pal- 
ladium. C'est h l'ébullition. en iiqiieur neutre ou IégPrernent 
alcaline, que s'effectue la réductionrlu chlorure de  palladium par 
l'acide malique. 1 gr. d'acide malique précipite O gr .  29b de  pal- 
ladium mdall ique d e  sa solution. 

C'est principalenierit pour le dosage (le l'acide malique dansles 
vins que l'auteur recommande cette mdthode. La glgckrine, l'acide 
glycolique, l e  tannin. la matirre  colorante et  le sucre exercent 
également ilne action réductrice s u r  le clilorure de  pallarlium. 

Voici le procédt: employé par  l'auteur pour  doser l'acide mali- 
q u e  dans le vin :on  h a p o r e  ail bain.marie 100 cc. de  vin,  jusqu'k 
c e  que  le volume soit réduit au tiers : puis on verse dans le liquide 
ainsi rCduit d u  sous-acétate de plomb, jusqu'a réaction faihleiiient 
alcaline. Le prkcipité, qui renferme l'acide rnaliqiie, est j ~ t '  ' k? sur 
un  filtre et lavé à h ou 5 reprises a l'eau froitle ; on le redissoiit 
dans l'acide acétique ou  nitrique étendu, On porte  a l'ébullitionet 
I'on ajoute du  carbonate d e  sodium jusqu'il réaction alcaline ; en 
n i h i e  temps, on fait passer dans le liqiiitle lin courant d'acide 
carbonique pendant 13 minutes. Après filtration, on coricentrr: la 
l iqueur  de  inariikra à avoir au moins ii 100 cc.  ; on neutralise 
avec 1lC1 et I'on verse dans une fiole conique de  500 cc.  On ajoute 
10 cc.  d'une solutio:~ à 5 p. 100 d e  clilorure (le palladium, et on 
chauffe à l'bliullition pcnrlant 10 niinutes. 11 se prodiiit alors iiri 

vif d6gageii!erit d'acide carbonique, e t  le clilorure de palladiuni se 
réduit.  Lorsqu'il ne se dégage plus d'acide carbonique, on rend 
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légèrement acide par IICI, e t  l'on continue k chauffer au  bain- 
niarie, jusqu'h ce que le palladium se  rassemble au  fond du vase. 
On filtre, on lave et  l'on sbclie. .4prPs avoir chauffé le metal 
dans un courant d'acide carbonique, an le pbse. J. W. 

Détermiiintion facile et rapide de  I'mcide hnmi- 
que. - M .  H .  B O R N T R Z G E R  (Zsits. f .  mml!ll. Ch,emie, 1900,  
p 7 9 0 ) .  - On sait combien il pst difficile de filtrer et de laver 
l'acide Iiumique précipitk rle sa solution alraline par  HCI. 

C'est pour kvitei. ces inconvénients que l'auleur recommande 
le procédé suivant : on commence par  préparer une solution 
type, en faisant dissoudre 10 gr .  de  brun d e  Cassel dans 100 cc. 
d'eau tenant en solution 3 gr .  de  carbonate de soude calciné ; 
on chauffe B l'ébullition pendant i heure,  et on complète à i litre. 

1 cc. de cette solulion correspond à O g r .  0 1  d'acide humique 
(i  gr. dc brun de  Cassel contient environ 98 p. 100  d'acide 
hurriique). 

D'autre part,  on  prépare une solution de  clilorure de  chaux en 
dklayant 1 0  gr.  d e  cnlorure de chaux daris 1 litre d'eau, et on 
filtre cette solution. 

Exempk : on ajoute a 1 0  cc. d e  la 1 ' 8  solution 3 cc. d'WC1 con- 
centré et on titre à l'aide d e  la solution de  clilorure de chaux h 
froid ; on note le nombre de cc. nécessaire à 13 décoloration. S'il 
a fallu, par  exemple, i 5  cc., ceux-ci correspondent à O gr .  i 
d'acide hurniquc. Pour doser l'acide linrriic~rie (laris une terre  
(tourbe, lipriitej,on pèse exactement 20 gr .  de la substance, qu'on 
fait dissoudre dans 400 cc. d'eau renfermant 3 gr .  d e  carbonate 
de soude calciné. On fait bouil:ir pendant 1 heure ; on raméne à 
i litre et on filtre ; on procède ensuite a l'analyse comme plus 
haut : on prélkve 1 0  cc. ; on ajoute 3 cc. d 'HU concentré et  on  
titre avec la solution de clilorure de chaux. S'il a fallu employer 
6 cc. de cette solution, on a : 

0 . i  X6 
x = - = 0 . 0 4  ou 4  p .  % O  gr. ou 20 p. 1 0 0 .  

i a 
La terre a analyser renfermait donc 90 p. 100 d'aeide liumi- 

que. J .  W. 

Dosage du niniiganeso et d u  cobalt ii l'état àe 
phospliates. - hl.  I l .  U. D A K I N  (Zeits. f .  analyl. Chernie, i 9 0 0 ,  
1 2 ,  p. 7 8 k ) .  - L'auteur a appliqué au  cobalt et au manganèse 
une méthode qu'il avait employée pour  le dosage du zinc (1). 

Une solution de  su lh te  de niarigariése est additionnée d'un 
excès (10 a % O  fuis le poids du manganbse présent) de  phosphate 

(1) Voir Annaleî de chime aiialytique, 1 9 0 0 ,  p. 389. 
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dianmonique  et chauffée au  bain-marie. Le pliospliate triman- 
ganique amorphe qui se  précipite cl'abortl se transforme rapi- 
dement en pliospliate mangano-ammonique bien cristallisé. 
On fillre aprés une de~iii-heure, et on lave avec une solution 
chaude à 1 p. 100 de pliospliate d'ammoniaque, puis, quand il n'y 
a plus de sulfate, avec d e  l'alcool dilué. II est plus convenable de 
se servir du creuset de Çoocli. Le creuset est seclié avec son con- 
tenu, calciné a l'air e t  pesPi. On obtient des rk~i i l ta ts  très exacts. 
Les conditions qui conviennerit le mieux sont l'ernploi d'un grand 
excés de pliospliate d'ammoniaque et  le lavage coinplet avec une 
solution à 1 p. 109 de pliospliate tl 'aininoniaque. On a essayé de 
peser le phosphate marigario-aininoriiaque séché à 100 degres et 
les résultats ont aussi été très exacts. Pour l'emploi pratique de 
la m&hode, le liqiiitle doit étre presque neutre. 

Les mèines essais ont été faits avec le cobalt Une quantité pesée 
de carbonate de cobalt pur  a été dissoute dans SOLI12 étendu; la 
solution a é té  presque neutralisée par  !'ammoniaque et  traitbe 
conimedans le cas du manganèse. I I  se forrne,d'abord,un précipité 
amorphe violet, qui passe au bleu foricb,, puis se transforme en 
un  phosphate animoniaco-cobaltique d'un beau rouge et bien 
cristallisé. 

On peut peser le  cobalt, soit A l'état de pliospliate ammoniaco- 
cobaltique séclii: à 100 degrés, soit à 1'81at de pyropliosphate. 
Dans les deux cas. les rPsultats sont tres exacts. J .  !Y. 

Osytlntioii de l 'acide oxnlique pnr le periiiniiga- 
nnte de pa~taqse. - MM. CEOlIGIEVLCZ et L. SPIIINGEti ( C h e -  
miAw Cenl i .c l lb l r i / t ,  1900, 11. p. 4) .  - Les premières  gouttes de la 
solution de permanganate emplov6es pour  ie titrage d'une solu- 
tion d'acide oxalique se décolorent plus lentement que lesgoiittes 
suivantes. Les auteurs attribuent ce fait a la prksence du  sulfate 
de rriangarii:~~, e t  ils nrit rt:rriarqué que lLas pri?iiiiilres griiittes sont 
tl6colori.e~ aussi rapitlement, si  l'on ajoute à l 'acide oxalique une 
trace de sulfate de mangant\se. [,es auteurs croient que le per- 
manganate réagit sur  le sulfnle de inanganGse en donnant du 
bioxyde de  manganèse. qui,  en présence de  l'aciUe sulfurique, 
joue le r0le d'osydant. Eri effet, dans toutes les pliases de  I'osy- 
dation. los auteurs ont pu constater la formation d'un bioxyde, 
tlorit In présence leiir a 6t8 démont:-ée par la mise en libertéde 
l'iode qui  se produit aprc's contact de  l'iodure dt! potassium, et 
par  la coloration jaune d'une soliitioii de titane. C F. 

I>éteriniiiatioii du riiffi i~ose tlaris les proaluits 
sucrés f a r t e m ~ ~ n t  eainrC,s.- M. A .  IIINZE ( B .  d c v t s c l ~ e Z ~ t c k ~ r ,  
i 9 0 0 .  ho t 9 .  p .  1828) .  -La troisième r h n i o n  (le la Commission 
d'unification des méthodes d'analyse des sucres, t m u e  à Paris en 
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1900, a dtkidé de  ne conserver, comme réaclifs clariîiaats, que 
l'alumine colloïdale d e  Sclieibler et l'acétate de plomh prépar6 
d'après les prescriptions de la Pharmacopée allemande. Le dosage 
du raffiriose se fait gknitraleinerit d'apri?s la méthode de 
I-lerzfeld, et cet auteur exclut absolument I'acbtate de plomb pour 
la d6colomtion des solutions sucrécs devant subir l'inversion. Si 
l'on applique celte métliode à l'analyse de produits t r k  colorés, 
;e dosage di1 raffinose devient tout à fait incertain. L'auteur 
défèque ces solutions corrirne pour  le dosage di1 sucre inverti et 
enlève l'excès de plomb par  le carbonate de soude. Herzfeld a 
objecté a cette mkthode que  les acétates formés immobilisent une 
partie d e  IICI e t .  que l'inversion peut ne pas étre complete, le  
pouvoir inversif de l'acide acétique étant très faible à la tempé- 
rature àlaquelie on opbre. Hirize a lui-méine c,onstatk que la 
substitution partielle ou totale d e  l'acide ac6tique i HCI donne 
des rCsultats trop faibles, mais il a également ohservé qu'un 
lbger excès tl'I-ICI suffit i~ écarter cette cause d'erreur. Si l'on 
porte de 5 cc. a 7 cc. la quantité d'HG1 employée pour I'inver- 
sion du deini-poids normal (13 gr. 024) dissous dans 100 cc., 
les résultats sont encore trbs concostlants. I I  a vérifié cette nié- 
thode sur des sucres de bas produits e( des iné!asses auxquels 
il avait ajouté des quantit6s connues de raftinose. L'emploi d u  
noir animal n'est pas à recominlirider. E .  S. 

Chlorydrnte ale pliéiiylhytlr~uine, reiictiî' de I'ii1- 
rléliyde forniique. - M. PIL,I-I ASTRY (Britislz. and cdonif l l  
U ~ - u q i s t ) .  - L'auteur considére le clilorliy drate de pliénylliy- 
drazine comme le réactif le  plus sensible du forinol ; il se sert 
d'une solution de i g r .  de  c e  sel dans 100 cc.  d'eau distillCe, e t  
i l  ajoute a cetle solution i gr. 50 d'acétate de  soude. Pour la 
reclierclie du t'orniol, on prend 3 crntigr.  d e  la soliition à exaini- 
ner, a laquelle on ajoute % gouttes de réactif e i  5 gouttes de  
SOLI1?; il se produit, au bout de quelques instants. une coloration 
verte ; on observe cette coloration au  bout de trois minutes avec 
une solution ne renfermdnt pas plus de  2/290000 de formol. 

Taches d e  cirliig et taches de rouille. - hl.  il. VITAL1 
(Uollettzno çhzmico farrr~ace7ttic0, 1900, p. 693). - Le sang qui a 
subi, pendant un certain t e a p s ,  l'action de  la rouille s'altère de 
telle façon que la matière colorante devient insoluble dans l'eau 
id ne peut plus donner les cristaux de Teichmann [héririne); 
ceperidarit, t!le reste so lu l~ le  daiis I'a~rirrioniaqiie et peut,  aprhs 
acidification par l'acide acktique, agir sur  la résine de gaïac en 
présence de  l'eau oxygénée ou  de  I'esserice vieille de  téréhen- 
tliine. Dans la solution ammoniacale, on peut déceler le fer orga- 
nique et la substance organique azotEe (albumine). Cettesolution 
alcaline ne présente, au spectroscope, aiicurie bande d'absorption. 
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Ces diverses réactions constituent une  prohabiliti., mais non une 
certitude, étant tionnde l'absence de la rkaction de Teiclimann. 

A.  D. 

Dosnge rieu huile* essentirlleri dans l e s  ialntiaar 
ou diiiis les tlrogiies. - RIM. S. NENI)ER et G. GREGOR 
( ( h r n n l ~  di ficvrncicia de Tr ies te ,  1900, p .  4 6 : ) .  - Le prockié que 
proposerit les auteurs est hasé sur  I'augnirntation de volume subi 
par u n  volulue tlbterinini: ri'étlier de piitrole, q u e  l'on agite, soit 
avec la solution alcoolique d'essence, soit avec le prodiiit de la 
distillntion de la drogue dans un c o ~ ~ r a r i t  ile vapeur tl'cau. La 
solution d'essence doit être acidulée par l'acide sulfurique dilué. 
L'appareil eniployti rcsseinble à l 'appareil de Rose pour le rlosago 
d u  fusel dans l'alcool. A.  D. 

1Sicnrl~oiinte de l i thine .  - M .  1,. F. KICB'LER ( - 4 m ~ i c n n  
Journal of plicilriziirg, 1900, p. 580). - 1.e l ~ r o d u i t  vendu sous le 
norri de  tiic;irl~oriate de l i  tliirie est eri croîites cristalliries blanches, 
solubles dans 75 parties d'eau à 13 degrés ; la sulutionest alcaline 
au tournesol. 

Le sel, cliautré ti 200 clcgrds, perd 0.29 p. 100 (te son poids; 
ccttc perte augmente a peine si l'on c':lève la température. M d 6  
à 2 parties de sulfate d'aninioniaque et  cliautf'i, il clonrie du sul- 
fate de litliiiie, cosresporidarit à 98 .39  p. 100 d e  carbonate. Parla 
iriétliode volumétrique, on trouve 97.97 p. 100. A l'ktat deplios- 
phate, on ohlierit 18.42 p. 100 de  lithium. correspondant ti 97.39 
p. 100 de carbonate. 

Le carboriicte de lithine coritient 18.918 p .  100 de litliium etle 
bicarbonate 10.294. 

Le bicarbonate examin5 est donc d u  carbonate. A .  D. 

Poiivciir rotntoire d e  l'liiiile de riciri. - M. E,  DOW- 
ZARD (Phtrr~n. Jozi lx!r l ,  1900, p .  458 ) .  - Tandis que les huiles 
tixes, sauf celles tic sc':çanie et  de coton, ont une action optique 
qui ne diipasse pas - 0"s pour  200 mil l im. ,  celle de l'huile de 
ricin varie de  8O3 à 9 ~ .  

Cette action, excepté pour  le croton et le ricin, est due, non 
aux  glycérides eux-niknies, niais à la pr6serice d'une petite quan-  
tité de  cholestérol. Dans l'liuile de  ricin, c'est l 'acide ricinoléique 
qui contient un  atonie d e  carbone asyniétrique qui donnel'acti- 
vilé optique 

En exaniinant au polarimhire a p h o m b r e s  de  Laurentcinq 
écliantillons d'huile (le ricin, provenant (les Indes orientales, 
d'Italie ou de France, l'auteur a trouvé 
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BIBLIOGRAPHIE 
Guide pratique pcriir I'niinly~e den ur ines ,  par  

6. ~ l ~ ~ c i e n ,  phariiiacir:n d e  I r e  classe, lauréat de I'Lcoie supérieure de 
Paris, Se édition, 1 vol. ] r i - l l j  j .  dt: 207 p. ,  avcç 41 iig. et 4 111. col. 
(d. .B.  naill6re éditeur). Prix di1 vril. cari.oririi! k l'anglaise : 4 t'r. - Diins 
ce livre, M. nlercier indique les prociities et dosages des éléments d e  
l'urine, donne des tables d'ari;ilyie et éludie la reclicrclie ries médicaments 
éliiiiiriés par l'uririe. L ' a i i a l ~ s e  dc 1 urinc est d k r i t e  sous ciriq grandes 
tiivisioris : i 0  Caractères ; d u  Élt:iiieii~s rioririaux ; 3O Eléments patliolo- 
giques ; 4* Examen niicroscopique ; JU Principes accidentels (iriédica- 
ments, etc.).  

La riouvelle édition coniporte cl'iriiportaiites et utiles additions, pairni 
lesqiielles rious citerons : le c i o s a g c  d e  L'acide wiyue  a l 'etat d 'urate  
d'argent, deux: nouveaux uriométws, la r echerche  et  l a  diit'érenciation 
de la peptone ou hernialbuminose; la  ~ w A e r c h e  de la bi le  p a r  la  rCac- 
tiori de Jolies ; le d o s a g e d e l ' u z u t e  total c l  uri aperqu s u r  les  principaux 
I , L ~ J ; U O ~ ~ S  L Z ' L ' C I L U I L ~  ; de nouveaux t<ibleaux pour le dosage du sucre. 

,liinlgne c.liiiiiiqiie eC ~~ui~iIieriCiuii d e s  e a u x  pota- 
bles, par  P. GLICIIAIII) ,  1 vol. di: 199  pages de l'Encyclopédie Léauté 
(Gaiiiiiicr-\-illars e t  Masson, éditeurs). Prix : 2 f r .  :;O. - Cet aide mé- 
moire arrive au nionient où la question d e  la purification de l 'eau vient 
d'agiter la presse politique ct jcieiitiliyue, les Conseils d'liggiène et les 
adriiiriistrations iriiiiiiriplr:~. L'caii pure, dii reste, est toiijoiirs nrie actiia- 
lité. 11 ri'cst pas d e  sujet qui iriteresse à plus juste titre le savant, aussi 
bien que le public. L'auteur, qui s'en occupe depuis  longtemps, s'est e f  
forcé dc résuiiicr, daiis les quelqiies p a g m  d'uri aide-mérnoire, lcs prin- 
cipcsr;itionri~ls qui doivent diriger aussi bien les villes que  les parliculiers. 

Après aboii dé l i~ i i  I'eau potal~le ,  l'auteur passe en revue les procédés 
tl'arialyse ciiiniique de l 'eau, les inipuretés minérales e l  organiques mor- 
tes oii vivantes. 11 l tud ie  ensuile la  rlislribiition d e  I'eaii dans les villes, 
questiori ~ u i  n'est connue q u e  par  des docurnerits anciens ou faux ; il 
dorine les premiers résultats d'une enqiiéte qu'il  poursuit su r  cette ques- 
tion et dont les résultats coriiplets scront puhliés ultérieurenierit. Enfin, 
il cxarriirie I'eau traristorrnée en eau d'cgout et enfiri la puriticlition d e  ces 
eriiir rCsiiluaires. 

lin resunie, l 'auteur a réuni dans cet a i d e - n i h o i r e  les documents né- 
cewaires aussi hien au praticien qu 'au théoricien, e t  i l  a réussi i le faire 
cornplCternerit e t  clairtrnent. 

Uiilletiii acieiililiquc- e t  iiidiistriel d e  In maison 
Hoiii-e-lPeimlrwud fils, d e  Grnwe. - i ious avions anrioncel 'au- 
nee 11ernii;re l 'apparition di] premier  t'asciciile de ce I~ul let in  scieritiiiqiie 
paru en mars. Depuis un an ,  A I M .  Koure-Bertrand ont fait paraitre f 
nouveaux fascicules ; I'uri en octobre 1900, l 'autre  cri rnars IYOl. 

Chacun d e  ces bullctiris, qui couticnt 72 pagcs, est divi.6 en 3 parties : 
la première parlie relate les travaux scienliiiques poursuivis pa r  la  mai- 
son lloure-Beitrarid ; l a  secoride partie est urie re lue  iritluslr~elle, et la 
troisiènie partie est une  revue des travaux récents su r  les parïunis et les 
liuiles essentielles. 
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l lans chacune d e  ces parties, les chimistes trouveroiit de for1 uliles reri- 
seignements. 
MX. Houre-Bertrand ont rendu leur Bulletin plus a t t r a jan t  en y faisarit 

figurer d e  belles photogravures, rnonlrant l a  ciieillctte de plusieurs lleiirs 
utilisées e n  parfumerie et  la  distillation de la lavaiide. 

Parmi les travaux scientifiques du Bulletin, signalons particulièrement 
lcs reclierclies sur le mode d e  formation des  esscrices dans les végétaux, 
et les recherches s u r  l e  rôle de la fonction ciiloropliyllienne dans I'kvo- 
luliori des cornposés odorarits. 

Noiis devons fkliciter M M .  Rourc-Bertrand [le poursuivre l a  pnhlication 
d e  leur  iriiéressant Bulletin. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
Liste deh hrevcts d7inveiitioii relaitif's a la chiiiiie 

demandé* en Praiice c 6 1 i  29 octobre au 3 ùécenihre 
a 3 0 0  (1). 

303.403.- 15 riovernhre 1900. - Rave. - Production e t  applications 
d 'un antioxyde dénoirimé : V e t a l l o s  . 

305.696. - 24 novcrrihre 1000.  - Société anonyme des Produits 
Fred. Bayer & Cie. - Procédé pour  la prodnction 
des anhydrides des acides organiques. 

305.790.- 215 novembre 1900. - Picot. - Procédé d e  f'ahrication de 
l'acide carhonique et de l 'oxygène cliimiquernent purs. 

305.909.- 3 décembre ,1900. - Société Badische Anilin & Soda 
Fabrik. - Procédé d e  préparation de l'acide pliényl- 
glycine-o-carhoxylé. 

(1) Coinniunication d c  M.\]. hlarillier et Hobelet, Office international pour 
l'obtention dcs brevets d'iuvention cn France et  a l'ctranger, 44,  houlrvarJ 
Boune-Xouvelle, Paris. 

Distinction Iioiiorilique. - P a r  arreté du 28 mars  1901, 
M. Micliaut-Bcaucliamp, d e  char-cnton, rneinhredu Syndicat des chimistes, 
a eté nommé Officier d 'Academie .  Xous lui  adressoris nos sincères 
félici talions. 

DEMANDES E T  O F F R E S  D ' E M P L O I S .  
Nous informons rios lecteurs qu'eri qualité d e  secrétaire géiiéral du S y -  

dicat des chimistes, nous nous cliargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le permettent, d e  procurer des cliiniistes aux industriels qui en ont 
besoin et  des places aux cliimistes qui  sont à la rechcrclie d'un emploi. 
Les insertions q u e  nous faisons dans  les Annules sont absolument gra- 
tuites. S'adresser il II. Crinon, 43, rue Turenne,  Paris  3*.  
CHIMISTE tri's sérieux, ayant  fxit scs etudcs dans laboratoire de 

recherches dri I ' t iriiversit~, sortant d e  sucrerie, cherche 
eniploi dans industrie ou laboratoire agricole. - S'adresser au bureau des 
Annales aux initiales E .  O. 

Le Gerant : C. CRINON. 
-- - 

L A V A L .  - Imprimerie parisienne L. BARNEOUD a: Cie 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Note s u r  la enmporritioii d'unie pluie dite IL de snug n 

Par JIM. Fe rd inand   JI:.^ et J. DIIUIIAT. 

Le 10 mars 1901, il est tombé en Sicile, notamment a Palerme 
et a Lescara une pluie, dite de S I L I L , ~ ,  laissant d'abondantes pous- 
sières dont un petit écliantillon a &A euvoyt! à la SociétC: fran- 
çaise d'hygiéne, qui nous a demandé d'en faire l'examen et 
l'analyse. 

Cette puussiArt: est d'urie graridt: tenuité ; elle passe en presque 
totalité au tamis de  soie ; elle présente une couleur d'ocre pâle 
et n'accuse pas de  rPaction alcaline ou acide au  papier d e  tour- 
nesol Iiumide. Elle ne cede à l 'eau que  trés peu de  matières 
solubles. Chauffée sur  la lame de  platine, elle charbonne et 
laisse un résidu fixe rougei t re .  

1,'exanien au  microscope de  la poussière montre : 1 0  des 
fragments de silice trks petits et de formes diverses ; ": des 
matières amorphes solubles, faisant ef i rvesccnce dans l'acide 
clilorliydrique d i lué ;  3O des débris végétaux (fibres ligneuses, 
cellules végétales, fragments de myc&iuin, spores de champi-  
gnons, ns~ieryillus a spores rondes et peniçilliurn B spores ovales) ; 
4 O  des fragments de  diatomees de formes diverses ; 5 0  enfin, de 
petit corps irrégulihrement polyédriques, colorables en bleu par 
l'iode. 

Ensemencées s u r  inoùt gélatink, ces poussibres ont donné une 
abondante culture d'nspergilhs. 

Ke disposant, pour  l'examen, qua d e  3 décigrammes di: ma- 
tière, l'analyse quantitalive n'a pu être faite d'une façon bien dd- 
taillCe ; mais les résultats rapportés ci-dessous suffisent pour  
6tablir la composition d e  ces poussières, par  groupement des 
principaux éléments : 

Humidité..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 . 9 7 4  
Matières organiques et  volatiles au  rouge. . . . . . . .  9 . 7 4 0  
Chlorures et sulfates d e  sodium et de  potassium. .. 1 .968  

. . .  Carhofiates d e  fer, de  chaux et de  magnésie . .  23.051 
Oxyde ferrique et  alumine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 . 5 8 5  
Silice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9 . 7 3 2  

99 .990  
MAI 1901. 
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La composition chimique d e  ces poussibres éloigne toute idée 
d'origine volcanique ; par contre, elle offre une analogie trés 
grande avec la pluie de poussibres. tombée aux Canaries en 
1883, qui  a été relatée par  M. Teisserenc de Bort et qui, ana- 
lysée à Madrid, fut trouvde composée d e  silice, d e  carbonate de 
magnksie e t  d'oxyde d e  fer, avec iraces de chlorures alcalins, ae 
qui  parait être la composition du  sol dans beaucaupde régionsdu 
Sahara.  

Etant données ces analogies de  composition, nous nous croyons 
autorisus a attribuer a la pluie de poussières tombée a Palerme 
le  10 mars  1902 une origine satiarieririe. 

Nous devons faire remarquer ,  cependant, que, d'après $1. Tac- 
chini,  les poussibres qui proviennent du Sahara auraient une 
réaction acide qui  fait c qu'elles brûlent les  végétaux et causent 
r dd grandes pertes aux agriculteurs de la Sicilo u. Comme la 
poussibre analysée par  nous est neutreau tournesol, l'observation 
d e  M.  Tacctiini serait à vérifier, car ,  si les sables du Sahara ren- 
ferment, comme les poussières que nous avons analysées, plus 
de  20 p. 100 de  carbonates alcalino-terreux, ces poussières ne 
peuvent. aucun moment, présenter la réaction acide signalée 
par  M .  Tacchini. 

(Laboratoire de la Societe frayaise d'hygiéne.) 

A n a l y s e  des cuivres industriels, 
Par hl. A. HOLLARD. 

W .  P. Trucliot, dans un article paru dans les Annules !no du 
15 décenibre 1900), fait rerriorquer que  j'ai orriis le manganèse 
parmi les inipuretks a doser dans le cuivre industriel (voir A .  
IIollard : Analys? du cuivre industriel ; Annales de chimie amly- 
tique d u  15 septembra 1900j .  M. Truchot ajoute que cet élément 
existe notamment dans les cuivres du  BolCa e t  dans certains 
cuivres d'Arizona. 

N'ayant jainais rencontré cet d é m e n t  dans les cuivres, j'ai fait 
pa r t  à hl .  Truchot lui-même de  l'étonnement que me causait son 
affirmation ; celui-ci a bien voulu m'envoyer d u  Boléo deux 
écliantillons de cuivres m m p n i s i f h - e s  d e  son choix. Je les ai 
analysés e t  n'ai pas trouve trace d e  manganèse. 11 est vrai q u e  
chacun de  ces échantillons était accompagné de  petites qiiantités 
de scories qui,  elles. étaient très riches en manganése, ce qui 
explique la méprise de  M .  Truchot. 

Le manganèse étant éminemment scorifiable, les mattes de 
cuivre manganésifbre perdent,  au  cours  de leur  traitement 
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métallliirgiqiie, la totalilé de cet klknient, avec la plos grande 
facilité. 

Voici coipmerit j'ai opéré pour  la reclierclie du manganèse : 
J'ai dissous iiÿris Az03I l  le  cuivre, d i b a ~ ~ ~ a , s s i  avec le plzis graud 

srin des scories qui  I'acconipagriaicnt. Pour '2 gr. de cuivre, j'ai 
employé 20 cc. d'acide a 36O ; le volume a été étendu à 300 cc. 
La solution, électrolysle avec mes électrodes (voir A n r ~ a l ~ s  de 
c h i n i e  avcilytiqzre du  I 5  dkcembre 1900) et avec. un courant de  
0,s anip8re, a kt& ainsi tlébarrassPe de  tout son cuivre. 1.e dépôt 
formé à l'anode a kt4 redissous dan3 la liqueur, e t  celle-ci, addi- 
tionnSe d'acide nitrique et de biosyde de plomb: a été chauffée 
à l'ébullition. I I  n'y a eu aucune coloration rose d'acide perman- 
gariique. 

Lorsque, clans des cendres do végétaux o u  dans iinr: terre  ne 
reriferrria~t qu'une miriiine proportion de  fer. on veut doser la 
cliaus, la magn6sie et l'acide phosphorique, les méthodes ordi- 
naires ne présentent aucune difficulté ; mais lorsque la quantité 
des principes ferrugineux devient assez considérable, les résul- 
tats sont irréguliers, et on obtient souvent des précipitations 
anormales. 

I)renons, par  exemple, le cas de  l'analyse d'une terre çonte- 
nant 2 a 3 p. !O0 de cliaiix, 1 à 2 p .  100 de  rnagnbsie, 0,15 à 0,23 
p .  100 d'acide pliosphorique, en présence de  5 a 10 p.  100 de  fer. 

pour Ja  cl~rtz~r, après avoir fait la dissolution ordinaire dans 
l'acide nitrique ou' clilorhydriquc, la silice étant d p a r é e ,  nous 
prenons un volume dé!erminé, représentant, par exemple, 2 ou 
5 gr. de niatikre. 

On peutralise I'eztcks d'acidité au  moyen de  l'ammoniaque, en 
saturant le maximum de  l'acide sans avoir d e  prbcipité ; on aci- 
difie par quelques centimètres cubes d'acide acétique; on ajoute 
de l'oxalate d'ammoniaque, puis un  peu d'ammoniaque, afin 
d'être certain de  ne  plus laisser dacidi té  minérale ; on a donc un 
liquide forpxierit acidifib, par  l'acide acétique. L'addition d'oxa- 
late d'ammoniaque produit souvent un précipité d'oxalate de  
cliaux, J e  sel ammoniacal neutralisant l'acidité minérale. . 

On chauffe et on continue I'opkration comme d'habitude ; mais, 
lorsqu'il 7 a du fer,  la pricipitation de  l'oxalate de chaux est 
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incompléte, si l'on n'a pas soin de  mettre un trés grand excbs 
d'oxalate d'ammoriiaque; afin d'ètre certain que la proportion 
de  réactif est suffisante, il faut que la liqueur change de  couleur; 
d'abord rougeâtre, elle doit passer h une  teinte 16gèrement ver- 
dàtre;  on remarque également la précipitation de la chaux, qui 
devient plus abondante; si l'on calcule 1s dose d'oxalate d'am- 
moniaque ajoutée, elle représente une proportion capable de  
précipiter 45 et 20 fois plus de chaux qu'il n'y en avait dans 
l'échantillon de  terre analysé, mais cet excBs est indispensable 
pour obtenir des rksultats concordants e t  précipiter complète- 
ment la chaux de  la solution ferrugineuse. 

Il n'est donc pas toujours prudent de  calculer a l'avance le 
volume de  solution d'oxalate d'ammoniaque a ajouter dans un 
liquide pour précipiter toute la chaux, sans grand exces de 
réactif. 

Pour  la précipitation de  la maph ie  en présence du  fer,  à l'état 
de  phosphate ammoniaco-magnésien, O H  doit observer également 
quelques précautions. 

La dose de citrate d'ammoniaque doit ê t re  considérable, 
comme celle de I'oxalate, et,  pa r  exemple, pour  50 cc. d'une 
solution reprksentant 2 gr. 5 ou  5 gr. de  terre ,  il faut mettre a 
l'avance 70 cc. de, citrate d'ammoniaque préparé selon la for- 
mule de Péterinann, alors que ,  pour maintenir la chaux et le fer 
totalement solubles en présence de l'ammoniaque, il  en faut 
beaucoup moins. 

11 faut aussi forcer les doses de  pliosphale d e  soude e t  d'am- 
moniaque. 

Le précipité de pliospliate amiiioniaco-magnésien se forme très 
rapidement, en ajoutant dans le mélang: ci-dessus 10 cc. de 
phosphate d e  soude saturE a froid et 2 0  cc.  d'ammoniaque; on 
refroidit et on agite; aussitht que le  phosphate ammoniaco- 
magnésien s'est déposé, on  agite encore une fois, et, quelques 
instants après, on peut filtrer. 

Enfin, pour la prbcipitation de l'acide phosphorique, sous forme 
de  phosplionioly bdate. la présence d u  fer ne gAne pas, pourvu 
qu'il soit a l'état de peroxyde;  il se transforme, du reste, en 
chauffant le mélange. 

La pri'caution d'ajouter un peu de citrate d'ammoniaque 
(30 gouttes), pour éviter la précipitation d'acide niolybdique. est 
recommandable. II en est de même en ce qui concerne la redis- 
solution du precipitk par  l 'ammoniaque et  sa reprkcipitation 
par  l'addition d'acide nitrique étendu e n  opérant sur  le liquide 
chaud. On obtient imm6diatement u n  précipité de  phospliorno- 
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lybdate d'ammoniaque à compositiori constante: corresponrlaril 
a 3 gr. 75 d'acide phospllorique pour  100 g r .  de prccipité s k l i é  
a i00 degrés. 

Recherche dc I'rc6t1inilide d a n s  l'urine, 

Par RI. A. PKTE.HHAX.Y, 

Directeur de la statiori agronomique de  Gemhloiix (13rl:.ir~iie). 

Sous avons prki!damment (1) niontré l'intérét que  présente la 
recherche des substances antitliermiques dans l 'urine des vaches 
soumises à l'épreuve de la tuberculine, e t  nous avons indiqué la 
manière d'y rechercher l'acide salicylique ou  les éthers salicyli- 
ques, tels que le salol et l 'antipyrine. Voici comment on peut y 
déceler I'acétanilide. 

Environ 10 cc. d 'ur ine sont additionnés de  25 cc. d'acide chlor- 
Iiydrique concentré, et on fait bouillir  pendant quelques minutcs. 
Après refroidissement, on a,joute 1 cc. d'une solution aqueuse a 
3 p. 100 d'acide pliénique cristallisé, puis,  après agitation, deux 
ou trois gouttes de solution de chlorure de  cliaux à 1 0  p .  100. 
en agitant aprbs cliayue goutte ajoutée. On peut aller jusqu'à 6 
gouttes de ciilorure de chaux, si la première addition ne  donne 
rien.li;n présence du para-arnitlopliénol, produit d e  décomposition 
d e  I'acétanilide, l 'urine se colore a n  ronge. La coloration est tlif- 
ficile à percevoir, il cause d e  la couleur Touge que prend l'urine 
norinale par l'al:ide clilorliydrique. 

On superpose r:risiiite l'urine de  l'ammoniaque coriceritr6.e. La 
couleur rouge doit nettement virer au  bleu.  Cette réaction est 
certaine quand l 'urine renferme beaucoup d'acétanilide: niais? 
dans le cas contraire, elle esL douteuse. Alors on doit procéder k 
un essai coinpltineritaire : 100 ou 200 cc. d'urine suspecte sont 
additionnés de  1 / 4  de  volume d'acide clilorliydrique, puis soiimis 
à l'ébullition pendant quelques minutes. Aprés refroidissement, 
on neutralise avec Ic carbonate de  chaux, et on agite le liquide à 
plusieurs reprises avec l'étlier sulfiirique. On décante celui-ci,  
puis on agite avec de l'eau acidul6e par  i / 4  de son volume d'acide 
clilorhydrique. On décante l'étlier à nouveau ; o n  chasse les der-  
nières traces rl'8tlier en c:Iiaiiffant légkr~ernerit lasoiiitiuri ciilorhy- 
drique, puis on t rai te  celle-ci comme ci-dessus avec le phénol, 
l'eau de chaux et  l 'ammoniaque. En opérant ainsi, la réaction est ' 

d'une très grande netteté. 
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- 166 - 
N o t e  sur l'huile de solcil 

Par Ri.  FEHUINAAD JOAX. 

L'lldiunthi~sannuus (uu lgo soleil) est une plante de  la famille des 
Synantliérbes, originaire du  Jlexique et  du Pérou ; elle fournit des 
graines à enveloppe noire et  brillanté, contenant une amande 
oléagineuse. On estime que 100 kg. do  graines donnent 35 a 
45 kg. de  déchets e t  55 à 6 5  kg. d'amandes, lesquelles fournis. 
sent 33 à 34 kg. d'huile, dont 15 à 20 kg. peuvent être relirés a 
froid. 

L'huile de soleil résliltarit de la première pression eet jaune 
paille, limpide, neutre de goiit et d'odeur et constitue une liuile 
comestible de  bonne qualité, qui se prdparé principalement en 
Russie orieritale. L'huile debsibrne prossioril un peu plus colorée, 
peut Btre employée comme huile lampante et convient pour ltl 
fabrication des vernis. 

Cette huile, tiomin6e s u n  f t ower ,  en Angleterre, g i raso le  et mir-a- 
sole, en I ld ie  et  en Espagne, et aussi désignée, jmproprenient, ed 
France, sous le nom d'huile de  tournesol, est,  d 'aprés  Bornemann, 
la glycoride d'un mélange d'acides linoléique, olbique et palmi- 
tique et  d'une petite quantith d'acide aractiidique. 

L'écliantillon que  nous avons examiné nous a donné les résul- 
tats suivants : 

Densité à 15 degrés..  . . . . . . . . . . .  
Déviation à I'oléor8fractoin&tre. . 
Indice d e  saponification. . . . . . . . .  

Indice d'iode. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Indic c? de Crismer (tempkrature 

critique de  dissolution) (alcool 
à 9 h o )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Point d e  fusion des acides gras..  . 
Non saponifiable (physostéaiirie) . 
Aciditti l ibre, calculée en acide 

oléique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Solubilité dans l'alcool . . . . . . . . .  

0,925 
+ 2 a o .  
i 9 2  (en rnilligr. deKOIlO pour 

i gr. d'huilej. 
L24  

i Oh degrés 
22 degrés 

0 , 7 2  p. 100 

3,102, soit 0,539 en S06113 
0,60 p. 100. 

Cette huile, essayée avec une goutte d'acide sulfurique, donne 
une tache jaune d'or persistante, entourée d'une large zone 
nacrée d un gris bleu, bordée de points violacés brun clair ; cette 
réaction est caractiristique. Par agitation avec l'acide sulfurique, 
il se  produit une masse jaune-rougeatre, qui  ne vire pas au 
brun.  L'liuile sur  laquelle nous avons opéré rhduisait la solution 
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alcooliquede hiti'ate d'argent et ne donhalt rien par  le réactif 
d'lIalphen (mEiange d'alcool amyllque et d'une solution sulfo- 
carbonique de soufre a i p. i00) ,  ni parcelui  de Baudoin (saccha- 
rosd et 1iC1) ; avec le  réactif Bi'iillh (solution alcoolique de nitrate 
d argent), on observe la coloration jaune-orangé des huiles rie 
grainas, sans solidification ul t l r iedre.  

D'après nos essais, I'liulle d e  soleil ne conviendtait guère Dotir 
Id savonnerie ; elle se ssponifie diff ic i l~ment  et dodne Lin saJoh 
blanc, mou, à pâte courte et  non mousseux ; saponifiée avec 
50 p. 100 d'hhile d e  coco, elle foutnit un savon demi-dur ,  de  
mauvaise qualité e t  de faible rendement (187 p .  100). 

L'essai de  siccativité, par  le procédé ~ i v a c h e ,  a accus&, en cinq 
jours, une absorption de k , 4  p 100 d'orygbhè. L'huile crue,  ex- 
posée & l'air en couche rnince, s k h e  e n  neuf jours ; traitée par  
un siccatif, résinate ou  borate de inadganése, elle sèche rapide- 
ment en formant vernis. t'liuilc! tle soleil a done de< qualités sic- 
catives, qui peuvent être titilisées puut* la fabrication des Vernis. 

11 l'essai à la veilleuse, I'huilë (le soleil, sahS $purAtion préa2 
lable, brûle régulièrement, sans fumée, et dohne uhe flamine 
blanche, dont le Douvoir Aclairant est ad Moins égal â t e ld i  de 
l'huile de colza. 

L'huile de  soleil est donc une huile coniestibie, l a t n p ~ n t e  èt 
siccative ; à ces tltres diver$, e h  doit offrit Iin grand int4rét in- 
dlistriel et il serait b désirer que des essais de  culhiré de  cdtte 
plante, trés robuste et tPès vivace, fusseht entr'eprib en tc'rbncb e l  
en AlgCrie par rios slatioris agrotinmiques, car ,  hutre  l'interêt que 
l'héltanthus annitus présente comme plahte oléagideuse, sa tige Ir&$ 
fibreuse pouri'ait sans doute ê t re  titilisée Cdniine matière textile, 
et ses feuilles coiririle fourrage oii comme engrais vert a i&,  
cette plante (surtoht la partie qui  constitiie la rkioelle) Etaht signa- 
lée comme étant riche e n  nitrate de  potasse. 

PrBsence de  l'alcool inbthylique dune les j u b  fer& 
uieiités d e  divers fruits et dans quelques euux- 
de-vie naturellas, 

Par M. J .  WOLFP. 

On sait que M. Rlaquenne a renkontré l'alcool niélliyliqpe dans 
quelques plantes vertes et que hi. ~ r i l l a t  (1) f'a signalé dans çer- 
taines eaux-de-vie de  marc. 

L'opinion qui  a prévalu jusqu'ici,c'est que l'alcool méthylique 

(1) Annales de chiinil: andytique,  1899. p. 149. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



préexiste à la fermentation ; cela est vrai dans certains cas, mais 
nos expériences prouvent qu'il p rend  surtout naissance pen 
dant  la fermentation d'un grand nonibre de  fruits. 

Quelques chimistes ont cru devoir attribuer sa présence dans 
certaines eaux-de-vie A une d6compl)sition pyrogénée du ligneux, 
provenant d'une distillation poussée t rop  loin (en présence de 
rafles, de  noyaux, de pellicules! etc.). Nous avons poussé à fond 
de  nombreuses distillations de  fruits, en pr6sence de noyaux, de 
pellicules, etc. (avant l a  fermentation), mais, pas plus dans les der -  
nières portions du  liquide distillé q u e  dans los premiéres, nous 
n'avons pu constater la présence d'alcool métliylique. Notre exa- 
men a porté sur  les fruits suivants : cassis, prunes. mirahelles, 
quetsch, cerises, pommes, raisins blanc et  noir. 

I.'examen du jus de cassis avant la fermentation nous a perniis 
de conclure a la présence de  petites quantités d'alcool métliyli- 
que  dans le liquide distillé et passéa la colonne h 14 boules.Aprés 
la fermentation, un  traitement identique, sur  l a  mSme propor- 
tion de  matière, nous a fourni une quantité d'alcool métliylique 
beaucoup plus considérable. 

Quant ailx autres  fruits examines, nous n'avons pu y découvrir 
l'alcool méthylique avant la fermentation, tandis qu'après la fer- 
mectation nous avons pu nettement le  caractbriser. 

Dans tous nos essais, nous avons opéré s u r  la nierne quantité 
de fruits avant et aprés fermentation (O kg. 500 ou i kg.), en em- 
ployant le même mode opératoire, c'est-à-dire en distillant d'a- 
bord le  jus dans un  appareil simple. puis  en passant a la colonne 
à i2 boules le  liquide ainsi obtenu. C'est dans les premières por- 
tions recueillies que nous avons recherché l'alcool métliylioue 
(10 à i5 CC.) par  le procédé Trillat. 

Bien que nous n'ayons pu découvrir de  l'alcool méthylique 
dans les jus non fernientds des fruits examinés, nous devons faire 
à c e  sujet certaines réserves. Il se pourrai t ,  en effet, qu'en opé- 
ranl, pa r  exemple, sur  50 ou 100 kilogr. d e  ces divers fruits, on 
trouvât de  l'alcool méthylique ; il e s t  vrai que sa présence, dans 
ce cas? pourrait  être due B un commencement de fermentation, 
ainsi que  nous I'avocs cons~a té  pour  l'alcool Pthylique dans la 
plupart des fruits examinés. 

Voici la liste, p a r  ordre de  richesse en alcool méthylique, des 
divers jus fermentés et  distillés : 

100 volumes d'alcool a 90° contiennent en volume : 

Alcool d e  cassis. . . . . . . . . . . . . . au delà de 2 
- prunes(fermentées avecou srinsnoyaux), environ l 
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Alcool de quetscli(fernienté avec ousans noyaux), environ i 
- mirabelles (fernientées avec ou sans 

noyaux) . . . . . . . . . . . .  environ i 
- cerises (douces ou  aigres, fermentées 

avec ou  sans noyaux). . . . . . .  0, 5 à 4 
- pommes . . . . . . . . . . . . .  0. 2 & 0 ,3  

, Alcool provenant du jus ferinenté 
. . . . .  sans la râfle faililes traces? a 0 , 3  

Raisin blanc 
Alcool provenant du jus fermenté avec 

et noir la râfle . . . . . . . . . . . .  0,15 9. 0,4 
\ A l c o o l d e m a r c .  . . . . . . . . .  0,15 ti  0,6 

Alcool provenant de la fermentation d u  sucre blanc 
cristallisé sous l'action du  ferment d u  vin. . . .  O 

II résulte de  nombreuses analyses que la proportion d'alcool 
méthyliqne ne  varie pas d 'une facon bien considbrable dans les 
alcools de prunes, de  mirabelles, de  cerises, de pommes, tandis 
qu'elle est très variable dans le jus  fermenté du  raisin. 

En effet, lorsque la fermentation a lieu en pr4sence de la râfle 
la proportion d'alcool méthylique est sensiblement plus forte. 
C'est ainsi que les eaux-de-vie de bonne qualité (cognacs, fin 
bois, etc.) n'accusent que  des traces douteuses d'alcool métbyli- 
que, le moût fermentant sans la râfle. Dès lors, on s'explique 
pourquoi, dans les eaux-clc-vie de marc, la proportion d'alcool 
métliylique est beaucoup plus corisidirable. 

D'ailleurs, d 'une façon çén8rale, on rencontre beaucoup plus 
d'impuretés dans les eaux-de-vie de  marc que dans les co- 
gnacs ( 2 ) .  Les oxydases, dont la présence a été  sigrialke par  
RIM. Bourquelot et Ch. Cornu (2) dans divers organes de la vigne, 
favorisent peut-être la protluctiori de  divers sous-produits de  la 
fermentation au  sein niêine de la rafle. 

De nombreuses analyses d'eaux-dc-vie (cognacs, kirsch, quetscli, 
mirabelle, etc.), de provenance authentique, ont confirmé les 
r6sultats obtenus plus haut. 

Les rhums, les eaux-de-vie de grains, de  pomme de ferre et 
les alcools d'industrie de  toute nature ne contiennent pas d'al- 
cool méthylique. Les alcools aromatisés d u  c o n m e r c e  n'en ren- 
ferment pas. Toutefois, certaines eaux-de-vie vendues sous le  
nom de marc de fantaisie, renfermerit fréquemment de  l'alcool 
méthylique. Ces produits paraissent être fabriqués avec toutes 
sortes de fruits. 

(1) Ed. Mohler, Annales  de ch i t n i~  et d e  ph!jsique, 6': sitrie, t .  XXIII, 
mai i891. 

(2 )  Journal depharmacie el de chimie, 6. srrie, t. X, 1899, p.  342 e1343. 
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Toutes nos recherches ont 6th faites à l 'aide de la méthode de 
M. Trillat, méthode a laquelle nous avons apporté divers perfec- 
tionnements (1). Nous avons, d'ailleurs, contrhlé un certain nom- 
bre  de nos résultats au  point d e  vue de la présence réelle de 
l'alcool méthylique, car  nous avons pensé qu'une simple réac- 
tion colorée, comme celle que fournit le procéd6 Trillat, n'ktait 
pas sufisante pour démontrer d'une façon péremptoire la pré- 
sence do  l'alcool méthylique. Nous avons donc soumis de  l'alcool 
provenant de  la fermentation des fruits à des distillations frac- 
tionnées répétées dans un  appareil à colonnes. Nous avons pu 
obtenir ainsi de l'alcool renfermant jusqu'h 5 p. i 0 0  d'alcool mé- 
thylique (cette proportion pourrait  etre facilement dépassée, car 
nous n'avions à notre disposition q u e  2 a 3 litres d'alcool a 50" 
provenant de  20 kilos d~ prunes). Dans ces conditions, il est aisé 
d e  constater la présence d'alcool méthylique et même de déter- 
miner sa proportion dans le mélange. Il suffit, en effet, de pren- 
d r e  la densité des iodures correspondants. De plus, nous avons 
obtenu, p a r  la méthode de M .  Bardy ( 2 ) ,  des teintures d'une telle 
intensitS, qu'elles ne peuvent laisser subsister aucun doute sur 
la prtIsence de  l'alcool méthylique. Nos résultats, au point de 
vue qualitatif, se  trouvent donc pleinement confirmés par des 
méthodes diffhentes. 

N. B. - Bien que  le procédb, Trillat permette de  retrouver 
d'une façon certaine de  trbs petites quantités d'alcool mkthyli- 
que,  la réaction colorée pouvait ne pas ê t re  due uniquement a 
l'action des produits d'oxydation de  cet alcool sur  la dimétligla- 
niline. En effet, parmi les compos6s si divers qui prennent nais- 
sance pendant la fermentation des fruits, ne s'en trouvait-il pas 
qui fussent susceptibles, comme l'alcool méthylique, de fournir, 
p a r  oxydation, des polyméres d e  l'aldéhyde formique? ( 3 ) .  
Nous avons examiné, à cet elfet, un  grand nombre  de produits 
contenus tiabituellement dans les alcools iiaturels (alcools pro- 
pylique, Isobutylique, amylique, aldéhyde, achtal, furfurol, etc.). 
Aucun d e  ces produits n e  nous a fourni. pa r  oxydation, en pr8- 
sence de l'alcool éthylique, les polymères e n  question. Mais nous 
avons observé, d 'autre  part,  q u e  le  sucre inverti, e t  en particu- 
lier le  lBvulose, donnent naissance A ces polgirières dans les con- 

( 1 )  Annales de chimie analytique, 1 8 9 9 ,  p .  183. 
( 2 )  Riche e t  Hardy, Comptes rendus dc l ' A c a d h i e  de8 sciences, t. LKXY, 

1875, p.  1076. 
(3 )  Ce sont ces poly~néres qui, condens6s avec la diméthylaniline, four- 

nissent la base qui, en liqueur acetique, donne une matiére colorants b1ai;e 
par l'oxydation. 
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ditions habituelles où nous pratiquons I'oxydation. De I C  découle 
la nécessité de redisliller toutes les eaux-de-vie qui  contiennent 
des matières réductrices, avant de  les soumettre à l'oxydation par 
le mélange chromique. 

Nous ajouterons encore quelques observations pour  les chi. 
mistes qui désireraient répéter  nos expériences h l'aide de  la m6- 
tliode de M. Trillat. 

i o  Pour la reclierclie de  l'alcool métliyliqiie dans les eaux-da- 
vie, nous opérons s u r  u n  volume de  liquide tel qu'il renfermi: 
la  n i h e  proportion d'alcool que  10 cc. d'alcool pur  à S U 0  ou  

Mo ; 
PAfin  d'avoir des résultats toujours comparables, nous avons 

soin de mettre e n  train, e n  même temps que les eaux-de-vie A 
analyser : 

Un essai h blanc avec 10 cc. d'alcool pur  A 900 ou OsO; 
Un essai avec 10 cc,. d'alcool à 900 ou  9a0 renfermant 4ji000 

d'alcool inéthylique ; 
Un essai avec 10 cc. d'alcool h 900 ou  950 renfermant 5l i000 

d'alcool méthylique ; 
3 0  Comme, en gitnéral, les eaux-de-vie possèdent u n  degré 

rnoiti6 moindre que  celui des types, i l  suffit de  diviser par 2 les 
r8sultals obtenus par  coniparaison avec les types c o l o r k  On 
aura ainsi d'une façon approcliée la richesse des eaux-de-vie en 
alcool inéthylique. 

Reclierche de 17nleool nii.thyliqiie diiiis les 
viueigres 

Par M. R. ROBISE. 

(Suite et f in) 

  out d'abord, la dimétliylariilirie employée doit être rigoureu- 
sement vkrifiée et  il ne faut opérer  qu'avec un produit absolu- 
ment pur. Voici comment on procede à cette purification: 500 gr. 
de dimktliylaniline, vendue daris le  corrirnerce sous le norn de 
diméthylrcniline pure, sont laissés en contact sur  du  chlorure de 
calcium pendant I ou 2 heures, en agitant frBquemmzrit le 
flacon; on filtre et on  distille le liquide obtenu ; a cet e fe t ,  le 
hallon pst surmonté d'un tube Lcbel a trois boules, auquel 
est adjoint un tube de  verre ordinaire, d'un diametre . un peu 
large et jouant le rôle de réfrigérant; on rejette environ le  
premier tiers du liquide distille e t  on ne recueille que c e  qui  
passe à 19% degrks, jusqu'à concurrerice d'un tiers du volurrie 
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toial Ce produit de cceur est alors examine de la façon sui- 
vante : i cc. de diméthylaniline est mis  en condensation avec 
60 cc. d'eau et  2 o u  3 gouttes d'acide acétique pendant 4 11. i/2 
a 70-80 degres;  or1 chasse la dimétliylaniline en excès, comme i l  
a été indiqui! plus hau t ,  e t  on fait l'essai de coloration. Si l'essai 
est négatif, le produit est acceptable; sinon, il est préfkrable d e  
prendre un autre  écliantillon de dimétliylaniline de provenance 
diffkrente et de I'exarriiner a nouveau. La dimktliylariilinc ainsi 
purifiée doit être conservée dans des flacons en verre jaune, bou- 
chés à l'émeri e t  tenus dans I'obscuritG. 

Il est égalenierit importarit de bien cliasser l'aldéhyde acéti- 
que formde pendant l'oxydation, pour  rviter les inconvénients 
d e  la résine aldéhyde signalés plusliaut.  11 ne faut cependant pas 
exag6rer le volume du  liquide a rejeter,  car  on risque de perdre 
ainsi une partie d u  liquide renfermant la combinaison méthyli- 
que clierchée. 11 est aussi recommandable de faire la condensa- 
tion et l'essai de coloration sur  le résidu de cette distillation 
(dans ce cas, aprés  avoir recueilli les 50 cc. nc;cessaires, on con- 
tinue la distillation presqu'à sec) et d e  s 'assurer de la p r 6 s e ~ c e  ou 
de l'absence de  la coloration bleue. I I  nous est,  en eEet, arrivé 
quelquefois de constater uni? coloratiori bleue assez intense dans 
c e  résidu de  distillation, ce qui indiquait q u e  la preinibre distil- 
lation n'avait pas été poussée suffisamment. Ces considérations 
prendraient surtout de  I'importarice dans le  cas où  I'on voudrait 
proc6der a des essais quantitatifs par  voie colorim6trique ; elles 
constituent, de plus, un excellent moyen de  contrôle des opé- 
ralions effectuées. Les volumes que  nous avons indiques sont 
ceux qui donrierit, dans la majeure oartie des cas, de bons 
résultats. 

Pour la condensation, il n'y a rien de  particulier signaler; il 
faut siiriplenient avoir soin de  tenir les flacons hermétiquement 
bouchés. II y a plus de  précautions a p rendre  pour  chasser l'ex- 
cès de dimétliylaniline : il est,  d'abord, prudent de  ne  pas ajou- 
ter  un trop grand excès de  soude. e t .  e n  second lieu, la distilla- 
tion doit Ctre poussée suffisamment pour  que I'on ne perçoive 
plus l'odeur de  dim6tliylaniline dans le  ballon ; la dimétliyla- 
niline qui resterait, par suite d'une mauvaise distillation, pourrait 
donner lieu à des doutes dans l'essai d e  coloration. 

Cet essai de  coloration s'effectue très siniplement comme nous 
l'ayons indiqué. I I  faut cependant s 'assurer de  la puret6 d u  
bioxyde de  plomb eniployé, qui  renferme souvent des traces 
d'hypoclilorite d e  soude provenant de sa fabrication. Cet liypo- 
clilorite donnant, dans les mêmes conditions, uiie coloration 
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bleue, virant au vert a l 'ébullition, pourrait  Btre une caüse d 'er-  
reur. Par rle simples lavages i l'eau distillke, on arrive trks faci- 
lement à Bliminer l'hypochlorite existant dans le bioxyde de  
plomb et qui se trouve toujours  on très faible quantité. 

' 

Laq uantité de bioxyde d e  p lomb qu'il convient d'ajouter n'est 
pas non plus quelconque ; s'il est employé en proporlion insuf- 
fisante, la coloration bleue est trbs faihle ; si l'on e n  ajoute e n  
P X C ~ S ,  la coloratiori bleue est détruite et vire au vert. Aussi est-il 
recomn~andablc de n'ajouter le  liquide contenmt le bioxyde d e  
plomb que goutte a goutte, en faisant bouillir aprbschaque addi- 
tion; on s'arrête lorsque la  coloration bleue est suffisamment 
netk pour permettre d e  conclure avec certilude. Dans le cas de 
l'absence de l'alcool inéthylique, i l  ne se produit aucune colora- 
tion ou il se produit simplement une teinte verdâtre non carac- 
téristique, qu'on ne peut pas confondre avec la coloration bleue. 
On ne doit pas se contenter également d'un seul essai de  colora- 
tion; il faut en faire autant qu'or, lepeut ,  en modifiant les quan-  
t i tk  de liquide et  de  bioxyde de ploinb, de facon à porter un  
jugeiiieril absolu sur  les résultats observés. 

Sous ajouterons, en dernier  lieu, qu'il faut toc!joul-s effectuer 
les opérations conil,arativeiiient avec un vinaigre de vin ou  d'al- 
cool pur d'origine certaine; on constatealors beauco~jp plus aisé- 
nierit les dilTkrerices, et,  e n  menant les deux opkrations simulta- 
ntiinerit, on peut Stre certain d'avoir bien ou inal opéré, et,  par 
suite, on peut lmscr des conclusions absoluirierit fernies. 

En opérant ainsi, nous avons pu exécuter un grand nombre 
d'essais sur  des vinaigres exempts d'alcool rriétliylique, auxquels 
on ajoiilait des qiiaritittis de c d -  alcool de plus en plus petites. 11 
nous a kt6 ainsi pci-mis d e  caractériser l a  prbserice de  l'alcool 
iiiétliylique daris dcs vinaigres n'eu contenant que 0,1 p. 100 en 
roluine. Ce chiffre pourrait  certainement ètre abaissé en prenant 
soiri il'opkrer sur  (les qiiantitks plusnotables d e  liquide soumis a 
de noiiibreuses reçtitications. 

Xous avons inCrrie, s u  cours  d e  nos recherches, préparé de  
toiitcs pihce; ~ ~ I I X  kcliantillons de  vinaigre, l 'un avec un  moût  
alcoolique esenipt d'alcool inéthylique, l 'autre avec un  moût  
alcoolique dans lequel la proportion d'alcool niétliylique ajouté 
était ;gale au dixième d u  volume total de  I'alcool employé. 

La coniposition de  ces mollts était la suivante : 

i 0  Alcool absolu (exempt d'alcool niktliylique). . 150 cc. 
Eau . . . . . . . . . . . . . 9.350 N 
Vinaigre antérieur à 6 4  gr. 8 d'acide acétique 

par litre et exeiripl d'alcool rnc:tlij lique . . . 1 , 500  » 
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Le vinaigre obtenu c.ontenait 63 gr. 60 d'acide acé- 
tique par litre. 

2O Alcool absolu (exempt d'alcool méthylique) . . 135 » 
Alcool méthylique . . . . . . . . . .  15 )J 

Eau . . . . . . . . . . . . . . .  2 . 3 5 0  n 

Vinaigre antérieur à 63 gr. 60 d'acide acétique 
par  litre e t  exempt d'alcool méthylique. . .  1.500 II 

Le vinaigre obtenu contenait 60 g r .  d'aride acétique par litre. 
La recherche de l'âlcool métliylique, effectuée sur ces deux 

kliantillons, a conrirrn6 mtikrement  les résultats, et la présence 
de  l'alcool méthylique dans I'écliantillon no 2 a été caracthrisée 
d'une faqon indubitable 

En résumé, le  procédh de rectierche d e  l'alcool méthylique en 
présence d e  l'alcool éthylique du  a M. Trillat peut  trbs bien être 
appliquE à la caract6risation de  l'alcool métliylique dans les 
vinaigres. A la condition expresse de suivre scrupuleusement 
les opérations que nous avons décrites, on peut, avec un peu 
d'liitbiliide, dt?celer la fraude d'une fdçon abmliimant cerlairie, 
quelle que soit la proportion d'alcool méthylique ayant étk utili- 
sée dans la fabrication du vinaigre suspect. 

(Trauuil exicuti nu Lubordoire de  chimie analytique el de chinile 
appliquc'e de I'instilut Pastew. Nars 1901) .  

REVUE DES PUBLICATIONS FRANCAISES I 

Papier rénct i f  pour  déceler I ' iatle dans les 
rcchrrc l ies  cliuiquriu. - MMI1. DEXlGfiS et  SBIIRAZE'.S 
(Bulletin de la Société de phwmacie de Bouieatts d e  février 1901). 
- Le moyeri le plus pratique pour deceler l'iode danc ce cas 
consiste assurément dans l'emploi des papiers réactifs ; hl. Bour- 
get a préconisé l'usage d'un papier imprégné d'empois d'aniitlon 
et  imbibé daris l'obscurité d'une solution d e  persulfate d'aninio- 
niaque, papier qui se  colore en bleu a u  contact d'iode en faisant 
intervenir l'action de  l'eau clilorée o u  d e  l'acide azotique. Ce 
papier est instable et perd sa  sensibilité assez rapidement. 

Celui que propose RI. Ueriigès est p réparé  d e  la  façon suivante: 
on délaie dans une capsule de  porcelaine i gr .  d'amidon en  
poudre dans 40 cc. d'eau, et on  porte à l'ébullition en agitant ; 
après foririatiori de  I'eiripois et refroidissement, o n  l'additionne de 
O gr .  50 de nitrite ( le  soude; on prend d u  papier  écolier fart; 
on passe une  couche d'empois, à l'aide d 'un pinceau, sur une 
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des faces du  papier ;  on fait séclier A l'air libre ou  dans un cou- 
rririt d'iiir chaud,  et on fait ensuite la même opkration s u r  la 
deuxième face. 

Ce papier conserve indefiniment sa sensibilité; pour  s'en servir, 
on l'humecte avec le liquide dans lequel on recherche l ' iode; 
puis, avec une baguette de verre, on y porte 2 goutte d'acide sul- 
furique au dixihme. On  peut ainsi d k é l e r  jusqu'à 4 milliènie de  
milligr. d'iodure de  potassium dans 1 goutte de solulion de c e  
sel. 

Pour les fortes dilutions, il est bori d'humecter le papier  s u r  
une longueur de 2 a h centimètres ; puis, tenant la bande pres- 
que verticale, la face mouillée en haut ,  on  porte i goutte d'acide 
sulfurique au dixième tout au liaul de  la partie hiimectee ; cette 
goutte, en descendant, lixivie la surface contenant le  liquide 
ioduré, et, a u  bord inférieur du papier,  on observe une zone 
bleue caract6ristique. 

Ai ia lym~ cles pyrites de. fer. - M .  B. MOREAU(Bu1letin de 
phwrnncie d e  Lyonde janvier et février 4901). - I o  ANALYSE QUALI-  

TATIVR- L'essai qualitatif se fait pa r  les méthodes habituelles ; 
toutefois, II. Moreau doline quelques indications spéciales. 

a) Recherche des métaux. - On pulvérise finement 10 gr. de  
rriirierai ; on en prend 5: gr. ,  qu'on introduit dans un  ballon avec 
20 gr. environ d'un mélange d'HCl(1 partie) e t  d'Az03H ( 3  parties); 
ori chauffe jusqu'à obtention d'un résidu insoluble parfaitement 
blanc, qui est lu gangue ; on filtre e ton recherche les mhtaux dans 
le filtritum ; il faut s 'assurer de la présence ou de  l'absence, B 
côté du  fer, du  plomb, du  cuivre, du  baryum, d e  l'aluminium et 
de l'arsenic. 

b )  Recherche des acides. - On fait fondre 3 gr.  environ de  mine- 
rai pulvBrisé, dans un  creiisct ou  dans une capsule de  platine, 
avec 1 Q r .  d'un mélange à parties bgalesde carbonates de  soude 
et  de potasse anhydres ; aprbs fusion tranquille, on laisse refroi- 
dir;  on reprend par l'eau à l'ébullition ; on  filtre et on  acidifie 
la liqueur f i l t réepar  l'acide acétique, afin de  décomposer l'excès 
des carbonates alcalins ; on neutralise par  l'ariimoniaque et  on 
recherche ensuite les acides par les méthodes ordinaires. 11 faut 
rechercher surtout la silice, l'acide sulfurique, les acides a r s& 
nieux et arsénique. 

c) Essai de lu gangue. - Elle est ordinairement formée soit de 
silice ou de silicates, soit de  sulfnte d e  baryte, soit d'un mElange 
des deux. On en prend O gr. 50 ou  1 gr.,  qu 'on fait fondre avec 
quatre fois son poids du  mélange de carbonates alcalins ci-des- 
sus indique ; aprbs refroidissement, on reprend par l'eau distil- 
lée à l'ébullition ; on filtre ; o n a  alors u n  filtratum A et  un résidu 
B ; l e  îiltratum A est additionriéil'un excès d'IlC1 ; o n  évapore au 
bain-marie ti siccith; on  reprend par  i'eau acidulée au moyen de 
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HCl ; s'il reste un résidu soluble, gélatineux, c'est de la silice ; 
on sépare celle-ci par  filtration, et, dans le filtratum, on retrouve 
l'acide sulfuiique,  s'il y avait du  sulfate de baryte dans la gangue. 
Le résidu B, resté sur  le  filtre, est lavé a l 'eau distillée chaude, 
puis dissous dans HCI étendu d e  son volume d'eau, et, dans le 
liquide, on recherche le Dargurn. 

20 ANALYSE QL'ASTITATIVE. - Les éléments importants a con- 
naître sont le fer, le souf~e,  l'avsenic, la p n g w  et la silice. mais 
les pyrites peuvent contenir bien d'autres corps dont la prdscnce 
gêrie certairies opérations, et c'est l i i  un point dorit ne lieririerit 
pas toujours compte les méthodes indiquhes jusqu ' i  prbsent. 

a) Operation pi-diminaire. - On pulvérise aussi finement que 
possible I gr. de minerai ; on le dessèche a l'étuve peridarit trois 
heures au  moins ; on prrvd Ogr. 60 de  poudre sèche, qu'on intro- 
duit dans un ballon de 50 cc. avec un riidange d e  5 g r .  d'HC1 pur 
et  13 gr.  d7AzO"1 p u r  ; on cliaufe jusqu'à c e  qu'il ne reste au fond 
du  ballon qu'une poudre bien blanche ; le fer est dissous, ainsi 
que le  soufre (qui est transformé en S04H2) et  l'arsenic. (qui est 
transformé en acide arsénique) ; on verse le tout dans une 
capsule de  porcelaine, ainsi que  les eaux de lavage d u  ballon, et 
on  évapore au  bain-marie, pour  rendre la silice insoluble ; on 
reprend le  résidu sec par  400 gr. environ d'eau acidulée de 10 
gouttes d 'HU;  on filtre, pour  séparer la partie insoluble, qui s'ap- 
pelle la ganyzre ; on lave plusieurs fois c e  résidu à l'eau bouil- 
lante, et l'on réunit les eauxde lavage au  filtratum, de  façoni  obte- 
n i r  300 cc., qu'on divise e n  trois parts d e  100 cc., I'urie pour le 
dosage d u  fer et tle l'arsenic, une deuxihme pour le  dosage du 
soufre, e t  la troisiéme pour  contrôler les résultats, si c'est neces- 
saire. 

b )  Dosage de la ganpue - Nous venons d'indiquer que la gan- 
gue ktait restée s u r  le filtre et lavée ; on sèche le filtre ; on le cal. 
cine et on p h e .  Le chiffre trouvé est la gangue de O gr .  60 de 
minerai.  

c) Dusuye de l 'avse~~ac. - Les 100 cc. qui vieririent d'êlre ~ l r é p a -  
rés cet effet sont additionnes d'un peu de  SOLH2 ; on porte à 1'6- 
bullition, pour  chasser tout l'acide azotique ; o n  ajoute environ 
200 cc. d'eau distillée, puis un peu d'HL1 et 5 gr.  environ de 
bisulfite de soude pulvérisé, afin de réduire les arséniates en i d -  

nites ; o n  chauffe vers 70-80 degrés, et on fait passer en même 
temps un  courant d'hydrogènesulfuré, tant qu'il se forme un pr6- 
cipité (un précipité blanc, tknu, serait dû  à uri dépdt de soufre 
dont on ne tiendrait pas compte ; il faudrait alors passer directe- 
ment au  dosage d u  fer) ; on filtre, pour  recueillir le liquide A, 
qui  servira au dosage du fer, et le précipitd, qui est un mélange 
de soufre, d e  sulfured'arsenic et de sulfures métalliques (plomb, 
cuivre, etc.) ; on  lave ce précipité a l 'eau distill6e, et on le traite 
ensuite par  l 'ammoniaque tiéde, qu i  dissout seulement le sul- 
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fure d'arsenic; on reçoit cette solution ammoniacale dans une 
capsule ; on l'évapore à siccité sans calciner ; on lave trois fois le  
résidu froid avec 10 a i5 cc. de  sulfure de carbone, afin d'enlever 
le soufre l ibre;  on desskclie le sulfure d'arsenic à 100 degrés, 
et on le pèse ; on obtient ainsi du trisulfure d'arsenic (As2S3), dont 
le poids, inultiplié par  0,60975, donne la quantité d'arsenic con- 
tenu dans les 100 cc. de  liquide représentant 0 gr .  20 de mine- 
rai ; il suffit de multiplier par  500 pour avoir le poids d'arsenic 
contenu dans 100 gr. de  minerai.  

d )  Dosage du fer. - La liqueur A ,  obtenue dans l'essai pr9cé- 
dent, est portée A l 'ébullition dans une capsule, iant qu'il se 
dégage de I'hydrogiine sulfuré ; on a,joute 5 gr. environ dlfICI, 
afin de chasser l'acide sulfureux, puis 10 gouttes d'hz031-l (en 
maintenant I'éhullition pendant deux minutes), afin de peroxy - 
der tout le fer ; on ajoute 20 cc .  d'une solution de  chlorure d'am- 
monium a 10 p. 100, de  l'ammoniaque e n  Ikger excès, et on fait 
bouillir pendant quelques instants ; l 'hydrate ferr ique se prkci- 
pite avec l'alumine ; on laisse dkposer ; on lave le précipit6 deux 
fois à l'eau bouillante, puis on  le  traite à l'ébullition par  10 cc. 
environ d'une solution de potasse à 10 p. 100, afin de dissuudre 
l'alumine ; on recommence ce traitement à la potasse une 
deuxibnle fois : on lave le précipité à l 'eau bouillante par  décan- 
tation, puis s i r  le  filtre, jusqu'a ce que les eaux de  lavage ne  prk- 
cipitent plus avec le nitrate d'argent ; on sbclie le précipité ; on 
le calcine e t  on le pèse; le poids, multiplik par  0.70, donne la 
quantité de fer contenu dans O gr.  20 de  minerai ; le dosage nu 
fer, ainsi pratiqué, est exact, parce que, l'arsenic ayant été éli- 
miné, le précipité d'hydrate ferrique n'est pas souillé par  I'arsé- 
niate de fer. Les phosphates pourraient être une cause d'erreur, 

a mais on n'en trouve que des traces dans les pyrites. 
e) Dosuye du soufre total. - Dans l'opération préliminaire, nous 

avons dit qu'on faisait trois parts d'un liiluide acide ; l 'une de 
ces trois parts (100 cc.) sert a u  dosage du  soufre total. On ajoute 
a ces 100 cc. de liquide iOgr. environ d'HG1 ; on fait bouillir et on 
ajoute peu à peu d e  la solution de  clilorure de  baryum a 4C p. 
100, tant qu'il se forme un précipité ; or1 fait bouillir ; on lave à 
l'eau bouillante le précipité de sulfate de baryte, tant que l'eau 
de lavage précipite le nitrate d'argent ; on le  skclie et on  le pèse; 
le poids, multiplié par  0.1375,  donne la proportion de soufre 
total (sulfates e t  sulfures) contenu dans O g r .  2 0  de minerai. 

f )  Dusuje d e  la silice. - Ce dosage est dtilicat ; on le fait depré-  
férence sur lagangue, qui  renferme la  totalité de la silice, quand on 
a suivi le procédé indiqué pour l'oprration préliminaire ; on peut 
encore doser la silice sur  le  minerai lui-méme. 11 est intlispensa- 
ble de pulvériser aussi finemcnt que possible le corps sur  lequel 
onopkre (gangne o u  minerai), afin d'arriver à une dksagrégation 
complète. 
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On prend de  O gr. 50  a i gr. de  substance! qu'on mélange, dans 
une capsule de platine, avec quatre fois son poids d'un mélange 
à parties &ales d e  carbonate de  potasse e tde  carbonate de soude 
purs  e t  anhydres ; on cliauffe d'abord rnodkrérnent, puis plus 
fort et enfin au rouge, jusqu'a fusion tranquille ; après  refroi- 
dissement, on ajoute $0 h 60 gr .  d'eau distillée ; on chauffe pen- 
dant dix a quinze minutes ; on filtre, afin de  sEparer les carbo- 
nates métalliques qui se  sont formés e t  on recueille le filtratum, 
qui contient la silice a I'étac de silicates alcalins et  auquel on 
ajoute l'eau d e  lavage des carbonates niétalliques ; a ce niélangc 
on ajoute peu à peu HCl et  on chauffr. ; la silice se  précipite ; on 
évapore a siccitb, au  bain-marie  ; on repreriil pa r  l'eau chaude 
acidulée par  HCl ; on filtre ; on lave ; on sèche ; on calcine et  on 
pèse ; on a ainsi le poids de  la silice correspondant au poids d e  
gangue ou  de minerai mis  en œuvre. 

Si, dans le cours de ce dosage, on  trouve dans la capsnle nne 
poudr : lourde, ressemblant i du sable fin, c'est qu'une partie du 
minerai a échappé à la dkagrkgat ion par  les carbonates alcalins ; 
il faut alors recommencer l'opération, aprks avoir pulvérisé plus 
finement la gangue ou le minerai,  et on calcine plus longtemps. 

Y r o v é d é  d5Eilershausen pour le trniteriieiit deai 
niineriiis iiiiatcs de zinc et  d e  planib. - M .  E. VILLE- 
J E A N  (.Jou~.nnl de pharmacie p t  de chim~e du  1'' février 1901). - 
Jusqu'a ce jour, on s'abstenait de traiter les minerais mixtes qui 
ne renferment que de 40 a 30 p. 100  de zinc, d e  15 à '20 p .  100 
de  plomb et de i p. 100 d'argent, parce qu'on ne possédait pas 
de prac6dii siiffisammant pratique e t  économique. Le procédé 
imaginé par  M .  Ellersliausen et appliqué à Angoulême dans une 
usine appartenant au  Syndicat des  mines d'Alloue et d'Aiiibernac 
constilue donc un véritable progréls, qui ne peut que profiter a 
l 'esploitation des gisements qui existent dan: un  certain nombre 
de départements du Midi et du  centre de la France. 

La méthode d e  RI. Ellersliausen comprend deux opérations : 
i 0  l 'extraction simultanée du zinc, d u  plomb e t  de  l'argent par 
volatilisation ; 20 la séparation d u  plomb argentifbre à l'état 
métallique e t  d u  zinc à 1'6tat d e  sulfure. 

i0 Volatisntion des mdnzix.  - Le minerai est concassé en frag- 
ments de la grosseur d'un œuf, mélangé, c o m m e  a l'ordinaire, 
avec des pro~iort ions convenables d e  charbon,  d e  calcaire et 
d'oxyde de fer, puis fondu dans un  fourneau à a i r  chaud. Les 
scories e t  les mattes sont entraînées comriie dans les anciens 
procédés, mais, en raison de la haute al lure  du  fourneau, le 
plomb,  l e  zinc et  une grande partie de  l'argent sont volatilisés; 
l 'argent qu i  n'est pas enlevé à l'état de vapeur se retrouve dans 
la matte avec l'or e t  le cuivre contenus dans le minerai.  
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La difficulté était d'entrainer toutes les vapeurs métalliques et 
de les condenser sans perte; M .  Ellersliausen en a triomphé en 

les dites vapeurs au moyen de puissants ventilateurs, 
placés à la gorge du four, e t  dans lesquels on injecte de l'eau 
froide sous une forte pression; ces ventilateurs ont à peu prés 
i m 5 O  de diamétre e t  sont niunis de feuilles de cuivre destinées 
a les rendre inattaquables; ils tournent à une vitesse de  500 
tours par minute : leur  capacité doit &tre  supérieiire celle de 
lasoufflerie d u  haut fourneau, afin de  réal iser  coniplbt~ment  I'as- 
piration des vapeurs produites dans le  four ; ces vapeurs, en se 
condensant, sont en suspension dans l'eau, qui ,  tout naturellement, 
s'échauffe ; celle-ci se rend dans des bassins de décantation, où 
elle se refroidit, pour  ètre  reprise et renvoyée d e  nouveau dans 
Ics ventilateurs, jusqu ' i  ce qu'elle soit saturée d e  sulfate de zinc. 

Le dépôt qui  se forme dans les bassins de décantation est formé 
par un mélangc de sulfite de plomb, de sulfure et de sulfite de  
zinc, d'oxyde de  zinc, avec une faible proportion de  calcaire, 
d'oxyde de fer  e t  d'antimoine, e t  d'arsenic ; ce dépôt, passé au  
filtre-presse, est séché au moyen de  la cl~al(:ur perdue du  haut 
fourneau. 

2 0  Sépnration des métaux. - Le dépOt desséché est introduit 
dans des chaudières en fer contenant de la lessive de soude 
brule; on porte à l'ébullition ; une vive elrervescence se  produit;  
lorsque la  rEaction est terminée, on constate que le plomb est 
rPduit i 1'Atat rriktallique et  se trouve au fond de  la chaudikre, 
ayant entraîné avec lui  l 'argent d u  minerai ; le zinc, à I'ktat de  
sulfure, forme une scorie avec l'excédent de soude libre o u  car- 
bonatée et  avec le sulfate de  soude qui s'est formé pendant l'opé- 
ration. 

Cette scorie est utilisée pour  la précipitation du  sulfate d e  zinc 
qui finit par saturer l es  eaux injectées dans les ventilateurs, de 
sorte qu'on peut recueillir finalenienl tout le  zinc a I'ct!3t de  sul- 
fure, d'hydrate ou d e  carbonate, e t  le  séparer,  au  moyen d u  fil- 
tre-presse, d u  sulfate d e  soude qui reste en solution ; ce dernier 
sel est desséché, puis trait6 I)ar le procédé Leblanc, pour régé- 
nérer la lessive caustique brute .  

Quant au  mélange d'oxyde et de sulfure d e  zinc, il est &hé 
a part, grille el réduit par  les méthodes ordinaires. 

En définitive, le procédé Ellershaussen permet d'obtenir tout 
le plomb et l'argent du  minerai,  sans arsenic et sans nntimoine ; 
quant au zinc, il est séparé sous forme d'un produit commercial 
facile B vendre. 

M. Villejean donne, e n  terminant sa nole, l a  théoriv de  ce pro- 
cédé : dans le  haut fourneau, le courant d'air chaud, au niveau 
des tuybres, donne naissance a de l'acide carbonique, qui se ré- 
duit au  contact d u  charbon rouge, pour  produire dc l'oxyde de  
carbone, qui met  en liberté d u  fer métalliqüe ; ce fer spon,' u ~ e u ~  
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enlève une  part ie  d u  soufre d u  minerai pour  donner d u  sulfure 
de  fer,  qu'on retrouve dans la matte associé à d u  sulfure de 
plomb.  

L'oxyde ferrique échappé à la réduction se retrouve dans la 
scorie, en combinaison avec Ia silice de la gangue ; il en est de 
inérne dr? la chaux, dont il est bon d e  forcer la proportion, afin 
de cliasser le plomb, le zinc et  l 'argent d e  la scorie. 

D'autre part, l'atrnosphkre du  haut  fourneau étant oxydante, 
les sulfures sont transformés en oxydes et en sulfates, qui réa- 
gissent les uns sur  les autres pour  donner du  métal e t  d u  gaz sul- 
fu reux;  les vapeurs m&alliyues eritrairi6es par  les veritilateiirs, 
rencontrant,  dans In partie sup6rieiire d u  four, ce gaz sulfureux 
et  de l'oxygène, sont transformées par  la chaleur en sulfites, 
ainsi que le prouve l'analyse du  dépôt qui se forme dans les bacs 
d e  décantation ; une partie du gaz sulfureux passe B 1'8tat d'acide 
sulfurique, ainsi q u e  le prouve la présence du sulfate de zinc 
dans le dit  dépôt. 

La seconde parlie d e  I'opiration, celle qui consisle à séparer 
le  plomb du zinc au moyen d'une lessive caustique, constiiue la 
partit: originale du procédt?: Ellcrsliausscn ; il est bon de faire rc. 
marquer  que cette lessive causlique est Urie I w i v e  brute, irii- 
pure,  e t ,  pa r  cons&qiierlt, peu coûteuse;  cette lessive, qui con- 
tient de la soude, du  carbonate d e  soude, du  sulfure de sodium 
e t  du  sulfate de soude, réagit s u r  le dépôt des bacs, réduit le 
plomb et l'argent. 

D'après II. Elleraliaiisseri, les rc\;ict,ions suivantes se produisent 
au  cours de cette opération : le sulfure de soilium transforme le 
sulfite d e  plomb e n  sulfure de  plomb et en sulfite de soude; du 
contact de  la soude e l  du cart)onate d e  soude, l e  sulfure de plomb 
donric naissance a du  sulfate soude, a un sulfure double de so. 
diurri e t  de plorrib et à dii plorrib métallique. 

E n  môme tmlps ,  I ' E Z C ~ S  de  sourle met en liberte de l'oxyde de 
plomb, qui rkagit sur  une partie du sulfure de plomb ; une autre 
part ie  du  sulfure de  plomb réagit s u r  le  sulfale de soude et régi- 
n f r e  du sulfure de sodium. 

On conçoit que ce sulfiirr. d e  sodium piiisso recommencer iiri 

nouveau cycle (le dkcornposition, d e  sorte que la réduclion du  
plomb se continu(: tant que la causticiti: est suffisante, et bien que 
la rkactiori ait exigé, au début, une faible poportion de sulfure. 

Acide i i iu lCtr i i io l~I~t l i r l i i e  réduit pair I ' i i leaol .  - 
hl. 1'flCHAHI) ( C o m p t ~ s  rendus de 1'Acc~ilL:ll~ie tics sczenccs d u  
i i  mars  1901). - La rkluction de  l'acide molybdique aciditié 
p a r  l'acide sulfurique (rkduction qui  s'accompagne de  la forma- 
tion d e  bleu de  mol j  b d h e )  peut se produire au contact du 
molybdbne métallique (Guichard), du  chlorure stannoux (Allen, 
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Roger et Mitchell), d e  I'liydrogène sulfurk (Bailhache). Les com- 
posés ainsi obtenus manquent de  stabilité et sont décomposés par 
les alcalis, qui mettent en liberté le  bioxyde de  molybdène et  
donnent un molybdate alcalin. 

hl. Péchard obtient des compos i !~  bleus dd  nlolybdéne plus 
stables et non décomposables par les alcalis en prenant l'alcool 
comme substance réductrice ; il dissout I'acide molybdique dans 
I'acide sulfurique concentré, e t  il ajoute, après refroidissement, 
de l'alcool par petites port ions;  la liqueur est ensuite étendue et 
neutralisée par l'ammoniaque ; si l'on a évité tout échauffement 
du mélange, il se dépose un  corps cristallisé bleu, au milieu 
d'une liqueur incolore ; ces cristaux se  présentent sous forme de 
lamelles hexagonales bleues, transparentes, mélangées à des 
prismes bleu-foncé. 

Ces prismes bleu-foncé se forment seuls, si la liqueur- a été 
neutraiide en ajoutant l 'ammoniaque par  petites portions et en 
ne dépassant pas la limite de la neutralisation au tournesol. Ces 
niêmes prismes, dissous dans I'eau et agités avec un excès d'ain- 
rrioniaque, donnent naissance aux lamelles hexagonales. 

Les lamelles et  les prismes sont solubles dans I'eau, qui se 
colore en bleu; ils ne sont décomposés par  les alcalis qu'à la 
température de 80 degrés. Ils contiennent de I'acide molybdique, 
du bioxyde de molyhrléne, de I'acide suliÙrique et  d e  l'ammo- 
riiarlue. 

Les faits observés par  M .  P6chard prouvent que I'acidt! niolyb- 
dique ne se borne pas i s e  combiner au bioxydc de  molybdène 
pour donner le bleu de molybdéne ; il peut également se combi- 
ner en même temps a l'acide sulfurique et former avec lui des 
acides complexes, dans lesquels I'aciile sulfurique n'ezt pas pré- 
cipité par les sels d e  baryum. 

Réaction colarrée do I'olcool. - M. COTTFC (Unma 
phamarezrtzyuedu 15 mars  1901). - Nous avons publié ( i )  une 
note dans laquelle M. Grassini signale la coloration bleue qui se 
produit lorsqu'on verse de  l'alcool A la surface d'une solution 
de chlorure decobalt additionnée de  sulfocyanure d e  potassium. 

Cette réaction a été déjà sigrialée par  RIorell en ld98,  el  
AI Cot!e s en est occupé lorsqu'il a préparé la thèse présentbe 
par lui a I'Ecole de pharmacie de Montpellier. II a constaté alors 
que la coloration bleue se manifeste également avec l'aldéhyde 
éthylique ; elle fait défaut avcc l'üld8liyde formique et  avec 
l'acide tartrique. 

Etant donné que l'eau oxygénée fait disparaître la coloration 
bleue e n  question, M .  Grassirii conclut à un phénomène de 

( l )  Voir Annales d e  chimie analytique, 1901, p .  141. . 
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réduction d u  sel de cobalt ; RI. Cotte croit B la formation d'une 
combinaison instable, qui se dissocie avec facilité ; ce qui sem- 
ble justifier cette interprétation, c'est que l'eau distillée, le clilo- 
roforme et l'acide achtique détruisent la coloration bleue comme 
l'eau oxygGnée. . 

S~iCrnn falsifié, -M. BLAREL (Bulletin dc la  Soctiti d e p h a r -  
mucie de Burdcai~x de février 1901). - M. Adrian a signalé, en 
1889, une falsification du  safran, consistant a l'liumecter avecune 
solution de plusieurs sels solubles (borate d e  soude, sulfate de 
soude, tartrate de potasse, chlorure de sodium et azotate d'am- 
moniaque). M.  Daels a eu, l'année dernière, l'occasion d'analyser 
u n  safran qui avait 6th imprégné d'une solution de tartrate 
borico-potassique (1). 

M. Blarez a eu à exanliner trois lots de  safran qui avaienl subi 
une falsification analogue. 

Ces divers safrans étaient du safran d'Espagne et ne conte- 
naient que des stigmates de crocus s a t i ~ u s ,  mél6s de quelques 
filets staminaux ; mais, en comparant les filaments de ceséclian- 
tillons avec du safran non falsifié, on remarquait que les brins 
de stigmates étaient plus volumineux ; d'autre part,  les safrans 
examinés se tassaient en grosse masseet  les filaments adhéraient 
ensemble. Mis dans I'eau, ces safrans abandonnaient leur colo- 
ration jaune, en tous points comparable à celle du  bon safran ; 
leur  couleur était donc naturelle. 

La dessiccation et l'incinération ont donné les résultats consi- 
gnés dans le tableau suivant, qui permet de comparer les cliilkes 
obtenus avec ceux que doline le safran p u r  : 

1 II III Gatinris Espagne 
- - - - 

Humidito pour 100 ........... 20.10 22.40 28.70 11.40 12.75 
Yatiéres minCrales p. 100.. . .  29.00 23.16 20.00 5.60 5.75 
- organiques p. 100.. . 50.90 54.44 51.30 83.00 80.50 

En ne considérant que  la matière organique, on voit que les 
safrans types en renferirient plus de  PO p .  100, tandis que les 
safrans examinés n'en contenaient que dc 50 a 5 6  p. 100, ce  
qui indique une surcharge de 30 p. 100 soit en eau,  soit en 
sels minéraux. 

Les cendres de 10 gr. de  safran, prélevés s u r  deux des éclian- 
tillons examinés avaient la composition suivante : 

Acide borique. ..................... 1.300 0 .a43 
- siilfuriqiie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.280 0.219 

...................... - siiicique 0 .033  0.033 
- phosphorique.. . . . . . . . . . . . . . . .  0.073 traces 

(4) Voir Annales de chimie analytique, 1901, p. 35. 
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............................. Chlore traces traces 
Soude.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 . 2 7 0  0 . 2 7 8  
Chaux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.560 O , 2 4 8  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Magntisie.. 0.28C 0 .354  
Alumine.. .......................... 0  .OS0 traces 

Ce qui domine, dans ces cendres, c'est l'acide borique, l'acide 
sulfurique, la chaux et la magnésie, qui  n'existent pour  ainsi 
dire pas dans les safrans non falsifiés. 

M .  Blarez n'a retrouvé,  dans les échantillons qu'il a analysés, 
ni acide tartrique, ni acide citrique. Ils ne  contenaient ni sucre, 
ni corps gras. 

Les safrans qu'il a examinés avaient vraisemblablement été 
imbibés par u n  sel sirupeux minéralet  inscristallisable, q u i  avait 
contribué à augmenter d'un tiers le poids de la marchandise. 

M .  Blarez a complété ses recherches e n  traitant un des trois 
échantilloiis qu'il avait a examiner par  divers dissolvants (chlo- 
roforme, alcool e t  eau) et en dosant les matières réductrices; les 
chiffres qu'il a obtenus, pour  100 gr . ,  son1 consignés dans le  
tableau ci-dessous, à côté d e  ceux qu'il a obtenus en traitant de 
la même manihre d u  safran non falsifié : 

Safran Safran Safran 
falsifié Gatinais Espagne 
- - - 

Principes solubles dans le chloroforme.. . . . . . . . .  1.85 3.95 2.00 
Principes irisolubles dans le clilorofornie, mais 

solubles dans l'alcool.. ...................... 31 .40  46.50 4 9 . 5 0  
I1rincipes insolubles dans le chloroforme et  dans 

l'alcool, inais solubles dans l'eau. ............. 2 1 . 2 0  22 .75  2 3 . 5 0  
Risidu insoliible.. .............................. 2 3 . 4 5  1 5 . 4 0  l 2 . 2 5  
Matières réductrices.. .......................... 2 . 5 3  5 . 5  5 . 8 9  

Recherche da la hile dniis l'urine. -- M .  CLUZET 
(Suciite'dr liioloyic, séance du 23 mars 1901). - A propos d e  l'em- 
ploi du soufre, projeté s u r  l'urine, pour reconnaître, dans ce li- 
quide, la présence de  la bile, nous avons dit ( i )  qu'on expliquait 
la chute du soufre au fond d u  verre, dans le cas d'une ur ine cnn- 
tenant de  la bile. par  une diminution de  la tension superficielle 
du liquide. 

Le procédS, q u e  proposi? M .  Cluzet est basé également s u r  une  
diminution de  la tension superficielle d e  l'urine renfermant de  la 
bile ; cette urine, ayant une tension superficielle infpirieiire a celln 
de l'urine normale, se  distingue par une atlliérence moindre aux 
parois d'un compte-goutles ; si l 'on additionne u n e  urine de 
1 p. 1000 de bile, I cc. de  ce liquide correspond à 25 gouttes ; 
avec 2 p. 1000 d e  bile, l'urine donne 30 gouttes au  centimhtre 
cube ; pour déceler la présence de la bile daris une urine, o n  n'a 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1901, p. 71. 
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donc qu'h prendre un compte-gouttes calibré donnant 9 0  gouttes 
d'eau au centiinktre c u b e ;  si l 'urine donne 30 gouttes au centi- 
mét re  cube, on pent affirmer qu'elle contient d e  la bile. Ce pro. 
cédé est plus sensible que  les réactifs chimiques, qui ,  d'aprks 
M Cluzet, ne décèlent la présence de la bile que ilans les urines 
en renfermant plus de 10  p. 1000. 

Dosage valumétrique d i  bismuth. - M .  G .  FRE- 
RlCIlS (Apotheker Z e i t . ,  1900, p. 859). - Cette iriéthode est basee 
s u r  la décomposition d u  sulfure de bismuth récemment précipité 
par  le nitrate d'argent en sulfure d'argent e t  nitrate debismuth, 
d'aprhs la formule : 

La réaction a déjà lieu à froid. 11 suffit d'agiter pendant quel-  
ques instants le  sulfure de  bismutli r h e m m e n t  prricipitéavecune 
quantité connue de  solution décinormale de nitrate d'argent et 
u n  peu d'acide nitrique. On complhte ensuite avec de l'eau un vo- 
lume déterminé, et, su r  u n  volume donné du liquide filtré, 
on titre I'excks de  nitrate d'argent avec une solution décinormale 
d e  sulfocyanure d'ammonium. avec l'alun de fer comme indica- 
teur .  

i SC. de  solution décinormale de nitrate d'argent corres- 
pond à O gr.  00693  d e  bismuth ou O gr .  00773 d'oxyde de his- 
muth.  

On commence par dbbarrasser la liqueur des métaux lourds 
par  les méthodes ordinaires ; puis on précipite le  bismuth par 
un courant  d'hydrogkne sulfuré ; on  filtre le  sulfure d e  bismuth ; 
on le lave soigneusement et on  place le filtre encore humide dans 
un ballon jaugé de  100 cc. A l'aide d'une burette, on fait couler 
un excès d e  la solution de nitrate d'argent ; on ajoute environ 
10 cc. d'Az03H étendu, et on agite fortement ; on filtre 50 cc. sur 
du  coton ou  s u r  un filtre 1 plis, et on titre l'argent en excès avec 
la solution de sulfocyanure d 'ammonium,avec l'alun de fer comme 
indicateur. C. F. 

Dosage du niaogriiièse et di1 chrome dans leu 
alliages de  tiiiigstèiie. - MMvl. IBBOTSON et  BREAR- 
LEY (Chernicd Nez~s ,  1901, p. 209). - Pour doser  le mangankse, 
on lraite 1 gr.  d e  l'échantillon par  10 cc. d'acide fluorhydrique 
additionné d e  quelques cc. d'Az03fI,  dans une capsule de platine, 
puis  o n  ajoute 4 o u  3 cc. de SOH2. On transvase dans une fiole 
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conique; on oxyde la solution par  le peroxyde de plomb et  on titre 
le permanganate obtenu de la façon habituelle. Ce procmédé peut être 
appliqué aux alliages qui  ne conticnrieiit que des traces d c  man- 
gankse, environ 0,s p.  100. Pour les alliages qui contiennent 
I O  p. 100 de nianganése, le procidii au chlorate est préfërable. 
L'acide fluorhydrique dilué attaque difficilement les récipients 
en verre. 

Pour déterminer le chrome, on attaque l'écliantillon par  SOLH2 
et l'acide fliiorliytlriqiie. en ajoiitant quelques g r .  de perrnanga- 
nate; on transvase dans une fiole conique : la solution est diluée 
et bouillie jusqu'à l'attaque cornplètc, et on déterinine le  dosage 
par  II. mmétliode de S t ~ a d .  IJne autre métliotle consiste 5 décoin- 
poser 1'~cliaiitillon avec l'acide fliiorliytlriquc et AzOqII, addition- 
nés de SO'H2, ei a chauffer ensuite jusqu'à apparition de furriées 
blanches. La solution est diluée, et le clirorne est déterminé, soit 
par la méthode de Galbraith, soit par  celle de Stead. 

Après dissolution du  manganèse à l'état de bioxyde dans HCI, 
le tungstène peut être dosé h I'otat d'acide tungstiqiic Tg03.  

II. C. 

Sé~~~rnticri i  des acides titanique e t  iiiolyhdiqiie. 
- JIM.  FiUEGENBEtlG et E. SUITH (Jozirn. of.  nrneriç. cilem. 
Soc., 1900, 2 2 ,  p. 772.) - La méthode est basée siirce que l'acide 
titanique est insoluble dans SOLH2 concentré ou dilu6, aussi bien 
à chaud qu'à froid, tandis que l'acide molybdique s'y dissout 
rapidement. Des recherches des auteurs il résulte que c'est SOLH2 
de densité 1 . 3 7 8  qui convient le mieux pour cette séparation. 
O gr. 7353 d'acide titanique et O gr.  0483 d'acide molybdique ont 
étt! mis à digr re r  pendant 2 minutes dans 25 cc. de SOT12 à 
chaud Par filtration, on a srpar6 la partie insoluble, qui a kt6 lavée 
avec de I'eau additionnre de S0'1I2; après dessiccation, elle a ét6 
calcinéeet pesée. On a trouvé O g r .  7390. Le filtraturnne présentait 
aucune des réactions de  l'acide titanique. D'autres essais ont dé- 
montré que la  rése en ce du fer ne nuit niillemerit à la solubilitb 
de l'acide molybdiqiie dans. SObH2. C. F. 

.%malyse de  le sariini-skite. - M. A .  LÉVY (l'hr: Annlyst,  
1901, p. 6'1.) - 1 gr.  d u  ~ n i n é r a l ~  pulvérisé très firiement, est 
fondu avec environ 6 gr. de 13ii;ulfate d a  potassium, dans un creu- 
set de platine, jusqu'à ce que  l'attaque paraisse complète. Le 
produit de l'attaque, après refroidissement, est mis en digestion 
dans I'eau jusqu'à désagrégation conipl5te ; le résidu insoluble est 
recueilli sur un filtre lavé, puis Iégkrcment calciné et pesS; c'est 
un niélange de  silice, d'acides n i o b i q x  et tuntalique. 

La solution contenant les sulfates solubles est additionnée d e  
quelques gouttes d'llC1 et d'un e x c h  d'aninioniaque, puis on  
chaufe, pour éliminer COQussi coniplètenient que possible, afin 
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d'êtresûrdela  complèteprécipitation d e  l'uranium. On filtre, et le 
filtrat est évaporé pour enlever l'ammoniaque ; on dose la chaux 
et la magnésie par  les méthodes usuelles. 

Le précipité obtenu est dissous dans EICI, et l'aluinine est sé- 
parée par la soude caustique ; les terres rares sont prCcipit6es a 
l'état d'oxalates et  converties en oxydes par  calcination. Dans le 
filtratuni, le fer e t  I'urarie sont séparés par l'action d u  sulfhydrate 
d'ammoniaque et du  carbonate d'ammoniaque. Coinme l'oxyde 
ferrique qu'on oblient dans cette première précipitation con- 
tient un peu d'urane, on recommence la sbparation uneseconde 
fois. L'urarie est finalemer~t précipité par  l'ammoniaque e t  le pré- 
cipité est calciné et  pesé (C308). 

Les oxydes de tantale et de niobium et la silice entrainent un 
peu de fer,  d'urane, et d'alumine; on les purific c n  les refondant 
avec du bisulfate de  pottmiurn, et on recommence le traitement 
coinme au  $but ;  les petites quantités de  fer,  d'alumine et 
d'urane, qui restent en solution, sont dosées comme On l'a indi- 
qué plus haut,  'l'out le résidu insoluble ne contient plus que la 
silice, le tantale et le niobium, et c e  mélange, aprhs calcination, 
doit rester parfaitement blanc, au lieu de  la couleur brun-jau- 
nRtre qu'il avait a u  d6but d u  premier traiteinnnt ; cotte condition 
permet d e  conclure a sa  parfaite pureté, et on peut le considérer 
comme exempt de  fer et d'urane. 

Pour obtenir la séparation de l'acide niobique d'avec l'acide 
tantalique, on ophre de la façon suivante: dans un  creuset de 
platine, on place environ 3 gr. de  fluorure d e  potassium pur 
(obterni en traitant d u  carbonate (le potasse r:tiimiqiiement pur 
p a r  de l'acide tluorliyùrique également pur )  avec le mblange des 
oxydes! puis le  sel est chauffé jusqu'a fusion ; une  violente réac- 
tion a lieu et les oxydes se dissolvent rapidement .  On laisse 
refroidir le produit de  L'attaque ; o n  dissout ensuite dans l'eau, et 
la solution obtenue est 6vaporCe B un  petit volume, jusqu'k cris- 
tallisation. Les cristaux obtenus contiennent le fluorurc double 
de  potassium e t  de  tantale K2TaF17; i ls  sont séparés par  filtration 
de  la solution qui contient l e  fluorure double d e  potassium et 
de  niobium K2NbOFI< et leur  lavage est répSté plusieurs fois avec 
d e  petites quantitks d'eau. Les cristaux cl la solution sont trait& 
par un exciis d'acide sulfurique, jusqu'a éliininationcompléle de 
l'acide fluuiliydrique et mlciriation ; les résidus obtenus sont 
traités ensuite par  l'eau chaude, pour  enlever les alcalis; I'acide 
tantalique et l'acide niobiqiie restent insolubles. 

Coninic la silice, dans !es conditions prkcédentes, se volatilise 
entièrement, elle doit étre déterminée s8parémerit sur  une autre 
portion du mélange des oxydes. P o u r  cela, ce niblange est traité 
par l'acide fluorliydrique et l'acide sulfurique, puis calcine 
jusqu'à poids coristant. 

La séparation des oxydes des terres  rares, qui  sont constitués 
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par le groupe du  cér ium et de I'yttria, sont à l'état d'oxydes pro- 
venant de la ciilcirialion des oxalates ; ce mélange est trait6 e n  
premier lieu par l'aciile nitrique, puis la solution est évapor6e à 
sec, pour cllasser I'exci~s d'acide nitrique ; le résidu est repris par 
l'acide clilorhydrique additionné d'un peu d'iodure de  potassium 
pour dissoutlre tout le cér ium à l'état d e  p e r o x ~ d e .  Un léger 
résidu refuse génkraleinent d e  se  dissoudre; on le filtre; on  le cal- 
cine et on le pbse ; ce n'est certainement pas du  peroxyde d e  
citrium, comme l'auteur l'avait supposé tout d'abord. La solution 
contenant la totalité des oxydes rares est évaporée à sec, et le  
résidu est traité par une  petite quantité d 'eau ; on ajoute une 
solutiori saturée de  sulfate de potasse ; après repos pendant deux 
jours, le précipité cristallin ohtenu est filtré e t  lavé avec une 
solution saturée de sulfate d e  potasse. Le filtrat est additionné 
d'[ICI et d'ammoniaque : le précipitéest lavé et redissous dans IlCl, 
puisreprkcipité par I'arnmoniaqiie, lavé, calciné et pesé comme 
osgdes du groupe d e  l 'yttria.  Ce précipité a une couleur brune.  

Le prAcipitA de sulfate double est dissoiis dans l'acide chlor- 
hydrique, puis précipité par  l 'ammoniaque, e t  les hydrates 
obtenus sont lavés, calcinhs et pesés comme oxydes du groupe 
d u  cérium. Ils possbderit une couleur blanr:lie et se  dissolvent 
coinplètement dans IICl concentré, en donnant un dégagement 
de clilore; le cér ium peut ê t re  facilement identifié, soit par  
le biolyde d e  plomb, soit par  l'liypobromite de  soude. 

L'auteur n'a point tenté la séparation des terres  rares. Par  
l'examen spectroscopique, il a pu déterminer la présence d u  
didyme, mais aucune bande d'absorption d u  saniwium n'a pu 
ktre di!terrriinée. 

La perte par  calcination du minéral a été délerminée par  
chauffage au rouge vif; elle est peu importante. Ida sainarskite n'a 
point été exaininhe au point d e  vue des alcalis. 

Les rksiiltats de l'analyse de  ce minéral sont représentés par 
les chiffres suivants 

Silice . . . . . . . . .  
Acitle niobique.  . . . . .  

. . . . .  - tantalique 

. . . . .  Oxydefcrr ique.  
Alumine . . . . . . . .  

. . . . .  Oxyde d'uranium 
. . . . . . . .  Chaux. 

Magriésie . . . . . . . .  
Oxyclesdu groupe du  cérium. . 1.65 

- de  l'yttria . . .  1&,32 

Oxycies insolubles . . . . .  0,79  
Perte par r:alcinatiori . . . .  2 , h 8  - 

99,57 A. C. 
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Soiivelle iii9tliiocle de recherche  di1 phospliore 
l ibre - M. P .  MUKEKJI (Chem.  News, 1900, p .  205). - 
Cette mhthode est basée sur  ce fait que la vapeur de pliospl:ore, 
mélangée h I'liydroghne, est pliosphorescente. Dans uri flacon de 
Woolf, on inet du  zinc e t  SDLI-l"ilué, et on observe les gaz qui 
se degagent dans un lieu c;bçeur. S'il n'y a pas pliosphorescence, 
les substancls e m p l o y k s  sont exemptes de p h o s p h r e  libre. 
Quarirl, par suite de la  rkaction entre le zinc et  l'acidc, la teinpk- 
ture d u  flacon s'est klevée a 60-70 degrés, on introduit par I'ou- 
verture médiarie du  ilaçori, par laqurlle passe u n  tube de  11 pouces 
de long, fermb, par un bouchon de libge, la substance soupçonnée 
conteriir d u  phosphore libre. Dans le cas de  sa prhserice, le gaz 
qiii se d6gage est phosphorescent comme le coriteriii tlii flacon. 
Quand on a enlevé le  bouclion, on peut voir a u  milieu du tube 
lin courant de gaz phosphorescent. 

C .  F .  

Imréaeiice iiorini~le du cuivre dams lu noir vomi- 
que.  - hl. A .  TIEITTEK. - (Berichte d e r  deut. phmm. (~eaell.scltaft, 
1900, p .  4 1 1 ) .  - M Rutherford Hill a signalé la prPsence d'une 
faible proportion de cuivre dans les sr'merices des Strychn&s; 
hl .  Tkitter a fait des expériences pour confirmer cette oùserva- 
tion. Il a traité plusieurs écliantillons de  te inture de  noix voini- 
que,  qu'il  a évaporcis; il a incinéré le résidu, repris les centires 
par l'acide sulfurique dilué, et, en ajoutant de l'aminoniaquc a la 
liqueur. il n'a pas observt  l a  coiileur bleu-verdàtre signalée par 
M .  Rutiierford Hill. 11 a eu l'id& d e  recourir A d'autres rcactions 
très sensibles des sels de  cuivre : 1 0  celle de Klurige, qui  consiste 
dans une coloration roiige-violack iiii coritact de l'aloïne (d'aprbs 
hI .  Léger, cette coloration ne se produit qu'avec I'isobarbaloïrie 
et est due à une oxydase qui accompagne cette isobarbaloïrie); 
2O celle de Scliœnbeiri, qui consiste dans la coloration bleue que 
prennerit les sels [le cuivre au contact de  la teinture de rksint: de 
gaïac addiiioririée d'acide cyanhydrique. 

Les préparations de  Strychnos nu.c V U I I L L C I L ,  de S t .  G a u l i h e r ~ a n n ,  
d e  St. ! p h i ,  de St.  potatorum ont donné la réaction du  cuivre 
avec I'aloïne. Aucune coloration ne s'est produite avec ics pré- 
parations de S t .  h w i n n .  

Arec la t ~ i n t u r e  de gaïac et  l'acide cyarihydrique, toutes les 
préparations, y coiripris ccllcs il[: St .  (nu?%na, donnent la colo- 
ration bleu(:, ce  qui semble prouver que  la réaction d e  Schcen- 
hein est plus sensible que  celle de  lilunge, bien qu'on puisse arl- 
nieltre que  la coloralion produite par l'aloïne puisse étre eiiqié- 
cliée par la présence d'un principe quelconque coriteriu dans 
les préparations de  St .  lamin i l ,  principe qui ne sc trouverait pas  
daris les préparations des autres Strychrros. 
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I)osuge t it i  l'azote 1~rotéiqiie dans les iiiaciéres 
végétr~les.  -MM. G.FRAPS et Bl%%L>L ( i o w n .  of me. c l ~ e m .  Societ ! l ,  
1900, p. 709). - Les auteurs ont fait un grand nombre d'expé- 
riences pour comparer les rCsultats tlonnPspar lz in6tliode a l'acide 
pliospliolungstique et celle au  brome avec ceux o l~ lenus  par la mé- 
thode (le Slutzer. La première inftliotle, qui a été niodiliée par eux, 
consistes agiter 1 gr .  h d e  la substance avec 100cc. d'eau. puis a 
ajouter le rttactif pliosphotungstiquc et chauffer le  mélange i 60  
degi'ds pendant 55 minutes;on filtre ensuite; on lave avec del 'eau 
a 6 0  degrés et ontlose l'azote par la mblliode de Gurining-Kjeldalil. 
Ori cniplnie cariiirie réactif une s o l u t i o r ~ à  5 p.  100 d'acide plios- 
photungstiquedansHCI à 2 , 5  p. 100;  5cc. de ce réactif suIlisent pour 
prkcipiter3 p .  i00d'azote. Un excksduréactifn'estpas g h a n t .  Si la 
teinpérature est inférieure a 60 degrés, le filtratest ti'oul)le5 tandis 
que, si l'on chauffe vers 90 ou  100 degrés, une partie de l'azote 
restr eii solution. Les résullats obteriiis coricorderit avec ceux 
obtenus par la métlioile d e  Stutzer. 

La niétliorle au brome a été modifiée cornnie suit : t gr.  4 de la 
substance est cliauffé a l'ébullition avec 2 0 0  cc. d'eau dans une 
fiole de I<jeltllial; on l a i s e  refroidir;  on acidific par IlCl e t  on 
a l ~ a n d o n n ~  p~ni lan t  une nuit avec un petit excès d c  Iironie. Le 
précipi16 obtenu est filtré et lavé avec de I'eau de  broiiie ; on le 
transvase dans la fiole et on y dbterinine l'azote. Les résultats 
ol)tenus sont g6riéralemeiit un peu plus faibles que ceux olitenus 
par la iiii.tliotle de  Stutzer ; le brome ne parait pas précipiter 
toutes les substances protéiques vkgétales. 

Dans trois essais dans lesquels l'azote était déterminé par pré- 
cipitalion avec le sulfate de zinc. les résultats obtenus étaient Ié- 
ghrernent plu. elevés que ceux donnés par  les autres rn6thodes ; 
dans un quatri8nie essai, ils étaient u n  peu plus bas. L'extraction 
par l'eau chaude des matières protéiques n'a j,imais donné de  ré- 
sultats concordarits. 

Voici conimeril l 'auteur pratiquait la métliode de Stutzer : 
O gr. 7 de substance sont cliauffés ù l'ébullition pendarit 10 mi- 
nutes avec 100 cc. d'eau ; on  ajoute ensuite O gr .  5 d'oxyde de 
cuivre et on agite. Le mélange refroidi est filtré ; le pr6cipité est 
lavé a l'eau froide, e t  l'azote est détermin6 dans celui-ci. Si la 
substance est riche en pliospliate, on doit ajouter une petite quari- 
tité d'alun a p r k  l'addition de l'hydrate cuivrique. 

Les essais qui établissent que les albunioses ne sont pas préci- 
pitées par cette mbtliode ne sont peut-Etre pas très exacts, mais, 
dans la plupart des cas, on peut toujours essayer les filtratsavec 
l'acide tannique. H . G .  

Emploi des rayons % dans lareclicrche des failsi- 
fications des drogues.- M. WILBERT (Arnrriçan Jour- 
nal of phnrmacy, 1901,  p. 78). - L'opacité aux rayons X est due 
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a p p a r e n l m ~ n t  aux tiiff8rences des poids atomiques des éléments en- 
trant dans la composition des subtances observées. 11 en résulte 
que les corps ayant un  poids atomique faible offriront une faible 
résistance au passage d e  ces rayons, tandis que ceux dont le 
poids atomique est Blev6 pourront être presque opaqiies. 

Si I'on examine, par exemple, un mélange à poids 6gaux de 
carbonates de lithium, d e  sodium, de cal ci un^, d e  fer, de plonib 
nt de bismuth, on  voit que les deux premiers sont trbs facile- 
ment pénétrés par  les rayons X, tandis que les deux suivants of- 
frent une plus grande résistance, et que les d t ~ i x  derniers sont 
presque opaques. 

Les substaiices v6gétales étant formiles surtout d'oxygène, car- 
bone et liydrrig&ne, doivent e tre  trés transparentes. et sont 
rendues plus ou moins opaques par  l'addition frauduleuse de 
matieres minérales, telles que gravier,  sable ou argile. 

C'est surtout pour  les drogues n'ayant pas d'aspect niicrosco- 
pique caractéristique ou  de structure microscopique difinie que 
ce procédé d'examen peut être utile. 

L'opium, le  benjoin, l'aloès et les divers sucs concrrts, les 
gommes ou les résines ont 6t6 examinés ainsi e t  ont été souvent 
reconnus falsifiés. A .  D. 

1)asngc des nlealaïdes eoiiteiiun daus les  feuilles 
d u  datura ~trnriivuiurii, de In jumquinnc et alci  la 
Iielladoiie. - M .  E.  SCIIJIIDT (Apo lhek~r  Lezt., 1900, p. i 3 1 .  
- On skclie sur de la cliaux vivo 10 gr. de feuilles, réduites en 
poudre fine, jusqii'h poids consta~it ; puis  on  les traite dans un 
vase approprié  par  90 gr.  d'éther et 30 gr .  d e  chloroforme ; on 
agite vivement e t  on ajoute 10 cc. de soude a 10 p .  100. On aban- 
donne le  mélange pendant 3 heures et on agite souvent pour 
favoriser l'extraction. On ajoute alors urie quantitC d'eau sufîi- 
sante pour  r a w m b l e r  au  fond du vase toutes les parties solides. 
I I  faut que la couche d'P,tlier e t  d e  chloroforme qui surnage soit 
absolument limpide. 11 suffit gdnéralement d'ajouter 10 cc. d'eau 
p o w  obtenir ce résultat. -4u bout d 'une  heure,  on  filtre la rouclie 
d'éther e t  de  cliloroforme, et on ~ i ré lève  60 gr .  (qui représentent 
la quantité correspondant à B gr.  d e  feuilles). On recueille le 
liquide dans un  petit rnatras bien sec et on  e n  chasse la moitié. 
pa r  distillation. On se debarrasse ainsi de l 'ammoniaque et d e  
quelques autres substances volatiles. Le liquide vert foncé res. 
tant dans le ballon est recueilli dans urie boule a décantation. 
On lave le  matras avec 5 cc. d18ther. qu'on réuni t  a u  liquide pré. 
cédcnt. On ajouto alors 1 0  cc. d'une solution d'HG1 %/IO0 et ori 
agite viverrient. Quand la liqueur est claire et quand la i:oiiclie 
éther-chlotofornie s'est nettement si!paroe (si la séparation ne 
s e  fait pas bien, on  ajoute de nouveau de  I'étlier), on filtre la 
c ouclie acide infërieure et  on la recueille dans un llacon de 200 cc. 
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On fait trois lavages successifs du mélange éther-cliloroforme, 
en employant cliaque fois 10  cc. d'eau, e t  on r h n i t  les eaux de  
lavage au liquide précédent, e n  se servant du  iriérrie filire. On 
étend le liquide du flacon (i 100 cc . ,  et on ajoute d e  l'éther, de  
manière a avoir une couclie de centimPtre d'épaisseur au-dessus 
de la partie aqueuse. Enfin, on ajoute 5 gouttes d'une solution 
alcoolique d'iod6osine ou i /600  ; puis on titrc, en agitant vive- 
ment, a l'aide d'une solut,ion n ' j100  de potasse, jusqu'à coloration 
roso pâle de la partie aqueuse. 

On calcule les alcaloïdes en atropine : 1 cc. de  la solution 
chlorhydrique correspond à O gr. 00289 d'atropine. 

L'auteur a trouvé, par  celte méthode : 
i q a n s  les feuilles de  belladone (moyenne d e  plusieurs ana- 

lyses) : 

Feuilles sauvages. 0 .40 p. 100 ( d'alcaloïde  calcul^ en atropine. cultivkes. 0 . 2 6  p. 100 

2" Dans les feuilles d e  slrainoine du  jardin botanique de 
Marburg (moyenne de nombreuses analyses) : 

0 . 4 0  p .  i 0 0  d'alcaloido calculé en atropine. 

3 0  Dans les feuilles d e  jusquiame sans pEtioies: 

d'alcaloïde calculé e n  atropine. 0.286 p. 100 

' O 0  1 d'alcaloïde en atropine. 
0.365 p. 1 0 0  

Pour vérifier la sensibilité de l'indicateur (iodéosine), on ajoute 
à 100 cc. d'eau. dans un  flacon en verre incolore, une couche 
d'éther de i centimètre d'épaisseur ; on verse dans le liquide 
i  goutte d'une solution N/iOO de IlCl et 6 gouttes de l'indicateur. 
On agite vivenierit. La partie aqueuse doit rester iricolore. Si l 'on 
ajoute alors au mclange 2 gouttes d'une solution N/iOn depolasse, 
il faut que, par une nouvelle agitation, la couche aqueuse infé- 
rieure se colore en rose. J. W. 

Ideiitificntioii de In tropi i i e .  - 31. S. VREVEN ( A n n .  de 
p l w m .  de Lowain,  décembre 1900,  p.  511).  - La tropine prend 
naissance à côté d e  l'acide tropique,lors de la déconiposition de  
l'atropine, soit par la baryte caustique, soi1 par  la soude causti- 
que, soit par  IICl et même par  l'action do l'eau. une  des pro- 
priétés les plus caractéristiques d e  cette base est la grande facilit6 
do cristallisation d e  sc3 sels, dont les principaux, utilisés pour  
son identification, sont le  chloroplatiiiate et le cliloronurate. 
Dans ses recherclies sur  les alcaloïdes mydriatiques, l 'auteur 
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a observri, concernant la tropine, les deux réactions cristallines 
buivantes : 

Avec l'iodure double de cadmium e t  d e  potassium, la tropine, 
en soliition légèrement acide, donne un prkcipitk cristallin cons- 
titué par des tables liexagonales très bien formées. Ce sel double 
est trks soluble dans l'eau ; aussi est-il nécessaire d'opérer sur 
des solutions très concentrées. Le précipité obtenu fond au-des- 
sousde 200 degrks e n  donnant un liquide limpide. 

Avec le réactif pliospliomolybdique, la tropine, en solution 
légèrement acide, donne un prkcipité jaunàtre, constitub par des 
aigaiI les  enchevétrées. Ce composC,souniis a la chaleur croissante, 
se décompose sans fusion préalable. 

Ces deux réactions permettent de diffdrencier la tropine des 
quatre alcaloïdes mydriatiqiies des solariarées ; ceux.ci  donnent, 
en effct, dcs prtkipités amorphes ou cristallins tout diltercnts de 
ceux qui viarinerit d'être signalés. G .  S. 

P t o i i i r r ï t i e  P O I I V A ~ B ~  etre c o a i f t r i i t l u e  avec In n t r j e l i -  
iiiiie. - RI. RIECKE (I'harm. Zeit., 1898, p.  300). - Amtlior 
avait déjà remarqué cette ptomaïne, qu'on retire des cadavres 
sous forme de cristaux et dont les réactions rappellent la strycli- 
nine. Rlecke a pu l 'extraire d'un cadavre en pleine décoinpo- 
sitioii et on a fait une ktude plus approfondie. 11 a mis c:n lu- 
niière quelques caractbres importarils qui permettent tie distiri- 
guer lacileinerit cet ;ilcaloïtle de la stryclinine. En premier 
lieu, il est beaucoup moins amer.  e t  il n'est nullement toxi- 
que ,  ainsi que l'ont tléinontié des expériences faites sur des 
grenouilles. L'eau de chlore produit uri trouble laiteux. Si, 
a p r k  Kvapriratiori, on traite le rësidu par l f a r r ~ r n » n i i l q u ~  il se 
produit une coloration vert-sale. Dans les ménies conditions, la 
stryclinine prend une teinte blaric-jaunitre La méine ptomaïne 
est soluble daris SOT12 concentré, e t  la solution se colore en 
rouge-cerise, poilin passer erisuite au rose. La solution de strycli- 
riirie daris SWI12 est incolorr Le réactif de  Frohtlc protliiit, avec 
cette ptomaïne, une coloratian violette, qui passe au  vert. La 
strychnine, traitCe par  ce réactif, reste incolore. Ces caractères 
Dermettent donc de difîérencier nettement ces deux sul~stances. 
L'auteur insiste néanmoins sur  la nécessitk des expériences phy- 
siologiques dans le cas d'une expertise rriAdico-lt5gale. 

J. TV. 

Huile de lard. - 81. D U Y K  (Bulletm de ~'Associatzon belge 
deschimistes de janvier 1901). - On introduit, depuis quelque 
temps,  en Belgique, un prndiiit dénommé huile de lard, vraisem- 
blablement destin6 à entrer  dans la composition de certaines 
margarines. 

Cette huile. qui  est peu connue, est obtenue, d'après Lew- 
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kowilsch, en exprimant la presse liydraulique une variété de 
saindoux connue sous le nom de  pirne stercrrr l u d ,  qui  parait être 
une marchandise de  qualité irifCrieure. 

L'huile de lard se prése ite sous l'aspect d'un liquide à peu prèc 
incoiore, inodore, de  saveur douce, non désagréable, se solidi- 
fiant vers 10 degrés. Voici les caractères de ce corps gras : 

Densité a 1 4  degrés .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,916  
- S 200 degr&. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,8626 

Indice au butyroréfractornetre de Zeiss à 60 degrés. 52 degrés 
Température critique en tube ouvert. .  . . . . . . . . . . .  75 - 
Icliauffement sulfurique (50 gr. d'huile e t  10 cc. 

d'acide sulfurique dr: densité = 1 .83) .  . . . . . . . . .  47 - 
Indice d'iode (méthode Bellieri ( i ) .  . . . . . . . . . . . . .  73  
Indice de  saponification Koettstorffer.. . . . . . . . . . . .  193 

Le poids des acides gras est de  9 7 . 4  p .  100 ; celui des acides 
volatils est nul.  Les acides gras sont solides ; ils fondent R 35 de- 
grés et se solidifient & 31 degrés ; leur  indice butvror6fractomé- 
trique est de 40 à 41 degrés ; leur densité est de O,P85. 

Soumise à l'action des vapeurs nitreuses développ4es par I'ac- 
tion de l'acide nitrique s u r  le mercure, l'huile de  lard se  solidifie 
a u  bout de peu d e  temps ; le gateau obtenu est dur ,  d'un blanc 
trbs 1Agbrement verdâtre. 

Leschiffres qui précèdent confirment c e  qu'a dit Lewkowitsch, 
à savoir que l'huile de  lard présente beaucoup de points d e  res- 
semblance, au  point de vue cliiinique. avec certaines huiles ali- 
mentaires, notamment avec l'huile d'olive, dans laquelle il parait 
difficile d'en caractériser la présence. 

Ihsnge d e n  acides gras valatils clan@ les ~ ~ I I F F C S .  

- hl. L. GRUNHUT (Zeits. f. annhjt .  Chernie, XXXIX, 6 ,  p .  373). 
- Dans la déterriiination d e  l'indice Reicliert-Rleissl, on ne trouve 
pas la quantith totale des acides gras volatils contenus dans le 
lieurre; le nombre de cc. de soude décinorniale employEe n'en 
représente qu'une partie. Pour pouvoir conclure, d e  la quantité 
des acides gras distillcis, la proportion totale desacides, Duclaux a 
étudié les lois de  la distillatiori des solutions aqueuses d'acides 
gras. II a trouvA que la qiiantité de  l'acide qui s'kvapore ii un 
instant donné est proportionnelle a la concentration du  liquide 
bouillant. N. H. 1). Richmond montre  que l'expression matlit-  
inatique de cette loi n'est pas exacte ; i l  trouve que la distillation 
des solutions aqueuses des acides gras volatils a lieu d'après 
l'équation générale suivarite : 

( i )  Voir Annales de chimie amlytzque, 1900,  p .  128. 
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dans laquellezraprésente le volume du  liquido distillé, cxprimS 
e n  der~t~iéirie de la quantltk tolale d'acide présent ; a et k sont 
deux constantes qui,  pour  dilféredt9 Bcfdes, sont les suivants : 

a 
- 

Acide forrriique . . . . 0,4 . 
- acétique . . . . 0,667 
- propionique . . . i , l i i  

- butyrique. , . . 2 , 0  
- valér ique.  . . . 3,O 
- caproïque. . . . &,O 
- caprylique . . . 8 (1) 

L'introduction de la constante IL rend compte de  c e  fait que, 
dans la condensation dt:s vapeurs suivant la loi de  Henri, la con- 
centration du liquide condense s'écarte de la concenlration de la 
vapeur .  

Si l'on distille de l'acide butyrique pur,  en se plaçant dans leu 
conditions du  proc6dé I\eicliert-bleissl, il doit y avoir,  d'après la 
forrriiile, 98,9 p. 1 0 0  de tout l'acide butyrique daris le liquide dis- 
tillé. C'es1 ce que l'expérience conlirrne. 

Mais, quand on opkre avec du  beurre ,  le liquide distillé ne con- 
tient que 87 p .  1 0 0  des acides gras volatils. (;et écart ne provient 
pas exclusiveinent de  ce que  le  beurre  contient de l'acide 
caproïque, ac0lH de l'acide butyrique, rriais d e  ce que  la loi dorit 
nous parlons ne s'applique pas dans le cas où  il  y a un  troislitme 
corps prksenb dans le liquide a distiller. Ces corps perturbateurs 
sont, dans le cas présent, les acides gras  insolubles et non vola- 
tils du  beurre .  J. W. 

~ i ~ c o u v é i i ~ e i i t ~  c l 0  17ktnpkni dii hiehkocure de nier- 
cime pour Ilr erniiervati&ii de* échniitillonir de hait. 
- M .  PETERMASÏ .  (Bulletin de /a Station a,yronomipt: d e  
& m ' l / o i ~ r :  (t3)lgique).  - M .  Peterrriann signale R l'attention 
des directeurs de laiterie la nécessité de  donner  des instruc- 
tions trés st:vBres pour  einpéclier l 'emploi d u  bichlorure de 
mercure dont on se sert pour la Conservacion de6 éclieritillons pri- 
levés s u r  les fournitures des coop6rateurs. L'écliaritillonnaçe 
Btant souvent confié a des personnes étrangères aux connaissan- 
ces chimiques, il arrive, soit p a r  négligence, solt dahs le but de 
vouloir t rop bien assurer la conservation des prises d'essai, q u e  
l'on ajoute des proportions déraisonnables d e  l'antiseptique. 
L'analyse par le  procéd6 Gerber devient alors tout a fait imprati- 
cable, OII du inoins inexacte. Le lait contenant une trop forte 
dose de biclilorure donne, lorsqu'il est mélangé à I'acide sulfu- 
rique qui intervient dans les manipulations, un  abondant préci- 
pitS de sulfate de mercure,  qui  contrarie et peut même complète- 
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ment cmpêclicr Ic rassemblement. d u  beurre  fondu daris la partie 
supérieure de  I'hprouvette servant à l'analyse. C'est ainsi qu'ori 
a constat6 à la Station agronomique de  Geinhloux, dans u n  
khantillon de lait, dont i l  était iinpossible de déterminer le titre 
en beurre par  un  turbinage ordinaire, la proportion de 16,s 
p. 100 dc bibhlorure. 

I h n n g e  d e  la vnri i l l ine  eu présence du piphru- 
iinl. - J .  HANUS (Zei t s .  f .  Untersuch. Nahriings. .wnd Genus.9- 
mittel ,  1900, p .  657). - D'après I'autcur, la dosage de  la vanilline 
eri présence du pipérorial peut s'eKecluer au moyen du chlorure 
de platine. La vaniîiihe donne, en etfet, avec Ce sel tih pfoduit d e  
condensation caractt5ristique. 

La solution examinée, renfermant de  0,09 à o , i s  des deux corps, 
estadditiodnéede 10 cc d 'une solutiotiA 10 p. 100 declilorure d e  
platine exempt d'Az03H libre ; vn ctimplbte ensuite à 50 cc. avec de 
l'eaii. Lemelange est alors port,@, pendant 1 heure,  dans uIie 6tdve 
dont la température est comprise entre 711 et  80 degrés ; le produit 
de la condensation se forme sous foi'mede petites aiguilles gtises 
brillantes. Après ref'roidisseinent complet, on filtre le prdcipité ; 
on le lave soigneusement à l'eaii e t  oti II? sAche peritlant 3 lieures à 
100-iO5 dcgr6s. Er1 supposant que  la qurlntité de  vatiilline n'dst 
pns moindre dl: O g r .  04, on peut l'évaluer au  moyen de l i  
formule 

dans laquelle y représente le poids trouvé précédemment. 
C. F. 

R é a c t i o n s  de l 'hu i le  d e  sésniinc. - M .  P. SOLTSIEN 
(Zeils. f .  ~[erzl l i .  Cheri~ie, 4, p .  4 6 9 ) .  - L'auteur signale unecause 
d erreur dans la recherche de I'liuile d e  Sésairie par  HL1 et l e  
furfiirol. En efTet, un coritact prolongé du furfurol avec HG1 dorme 
lieu à une coloration rouge. On a pr6tendu que le lait des ani- 
inaux nourris avec des tourteaux d e  sésame fournissait cetteréac- 
tion. L'auteur l'attribue à la cause d 'erreur  qu'il sigriale plus 
haut ; il recoriimande l'emploi d u  clilorure stanneux, au lieu 
du furfiirol et d1I lCI .  Les graisses alinientlrirçs colorées par d u  
curcuma doririent &alenient une coloration rouge par HC1 ; celle-ci 
se distingue d e  la réaction produite par H'31 et le furfiirol en c e  
qu'elle disparait pur la dilution. Celte différence devient encore 
plus sensible, si l'on einploie le clilorure stanneux. La coloration 
rouge due au curcuma appnrait A froid et  disparaît par la cha- 
leur, tandis que  I'liiiile d e  sésame ne se colore yu'à cliaiid. Daris 
les essais, il faut éviter u n  contact t rop prolongé de  la inatibre 
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grasse avec le chlorure stanneux. AprPs avoir fait foodre lagraisse 
au bain-marie tiède. on ajoute le clilorure stanneux, et on laisse 
les deux couclies se &parer  ; on plonje le vase dans un bain- 
niarie bouillant, dc manière à n'immerger que la  partie du vasc 
oui contient le  clilorure. 

La même réaction a étéessayée parhl.  Ilietericli sur  des m6lan- 
ges d'huile d'olive et de sésame. Avec des mélanges ne renfer- 
mant que  5 p. 100 d'liuile d e  sésame, on obtient encore i lne  

coloration violette très distincte. Avec 2 p. 100 d'liuile de  sbsame, 
la coloration est douteuse. S. W .  

Ihaage de la unphtalina dans le gaz de houillc. - 
M M .  COLMAN et SMITH (Journ. of the Soc. of the chem. Indus. du 
28 fév. 1900). - Les auteurs dkcrivent la méthode employée lia- 
bituellement, qui consiste à faire passer une grande quantité de 
gaz dans de la benzine et à 1:vaporer celle-ci ; cette méthode n'est 
pas pratique et il est préférable d'employer la siiivante : 

La naptlitalirie se  combine avec l'acide picrique, pour former 
u n  composé cristalliri t r&s stable, mais on ne peut pas apprécier 
la quantité de naphtaline retenue p a r  uri poids donné d'acide 
picrique, e n  séparant le prkcipité et closant l'acide non coirihini, 
car le précipité est un  mélange d e  picrate et de  naphtaline 
libre. 

On emploie une solution saturée (l'acide picrique. On titre la 
liqueur avec (le l'eau d e  baryte. On fait barhotter le gaz dans 
4 flacons contenant la soliition; toute la naphtaline cloit étre rete- 
nue dans le  le' flacon. On rassemble le  contenu des 4 flacons: on 
laisse reposer pendant une nuit ; on filtre ; on titre l'acidp picri 
que par  la soude normale et le chiffre trouvé doit Stre augmenté 
dans certaines proportions. car le précipitk de  picrate entraîne 
d e  la naphtaline. 

Les auteurs résument leurs expkricnces dans un tableau ct 
indiquent un tlisi)ositif d'appareils peririeltant d'augmenter la 
pression du  gaz, la pression ordinaire ;tant t rop faible pour le 
barbottage. G. S. 

R~.clierciie de  I'cil~rastol tlniis les vin*. - M .  A .  
S-iDiÏVA PlXTIJ (S lnc .  speri~n. aqri. I t n l . ,  1900, 33, p. 2 7 8 )  -On 
d k o l o r e  a froid par 2 gr.  d e  noir animal i O  cc .  de v i n  et on 
ajoute uri volume égal d'une solution obtenue en faisant dissoudre 
100 gr .  rlc mercure dans Y7 cc. Az07H à 42O Raurné et ajoutant i 
la solution 35 cc. (l'eau. Une coloration jaune avec reflet dorés 
indique l'existence de l'abrastol. La réaction est i rnrncdiat~.  ( 'our 
les vins blancs et bien clairs. il n'est pas nkessa i re  de faire la 
décoloration par  le  noir ; par contre, avec les vins colorPs artiii- 
ciellement, on  ne peut effectuer cette réaction. On peut, par ce 
procédé, déceler jusqu'a 0,O 2 p. {O0 d'ahrastot. C F,  
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IBosagc III~ t i i i i g s t è ~ i e  d n r i s  les nciers. - MM. E.  BAZ- 
LEY et 11. RREARLEY (C l~r i~ i i r r i .1  A'PWS, 1901. p .  270) .  - Loraqii'on 
emploie le p rocédé  d e  Scliiiflel p o u r  I'arialyse d e s  ac iers  
contenant d u  c h r o m e ,  la quantitR des  impure t é s  res tant  avec l e  
tungsthe  dans  l e  r é s idu  d u  t ra i tement ,  avec le sel doub le  d e  
cuivre, est si g r ande  q u e  ce t te  mé thode  devient  inexacte. Dans 
beaucoup d e  cas ,  la modification suivante  d o n n e  d e  bons rr':siil- 
tats; el lr  consiste a ajoii ler  HCI a l a  solution cuivr ique .  On o p è r e  
comme suit  : 5 g r .  d e  l 'échantillon son t  t ra i t& p a r  50 g r .  d e  
clilorure d o u b l e d e  cu iv re  et  d ' ammoniaque ,  dissous dans  100 g r .  
d'eau chaude. auxque l s  o n  a jou te  50 cc .  tl'HCI : o n  c l i au fe  pen-  
dant environ u n e  denl i -heure  jusqu'a l 'kbull i t ion e t  e n  agi tant  
de temps en  t emps .  Le rcs idu insoluble  est filtré e t  calciné ; l a  
silice est volati l isée p a r  l 'acide f luorhydr ique  ; l'Oxyde d e  fer est 
séparé par fusion a u  ca rbona te  d e  s o u d e ;  l e  clirrinie s e  t rouve  
dans la l iqueur  a lca l ine  à l 'état  d e  c h r o m a t e  ; o n  le t i t re  avec le 
sulfate ferreux ; o n  dose  le turigstbne p a r  différence.  

Les aciers qu i  n e  cont iennent  qu 'une  fraction iie tungstène  
inférieure a 1 p 100 doivent ê t r e  t ra i tés  p a r  des  solutions cui-  
vriques n e  con tenan t  q u e  10 p .  100 d'HCI; en  opé ran t  au t r emen t ,  
les r é ~ u l t a t s  sont u n  peu  faibles. S'il existe d u  molybdène ,  u n e  
partie d e  celui-ci r e s t e  avec  le tungstène .  R.  Ç. 

BIBLIOGRAPHIE 

Trait6 de chimiri industriel le ,  par \ V A G S F : ~  et I<'ISCIIEI'.  - 
' ie  édition française, rédigée d'après la l 3 e  édition allerriaride, par le D r  
L .  GALTIICH.  - 4 vnl. de 94l paçes, avec 604 figures illasson, éditeur, 
120 boulevard Saint-Germain). Prix des 2 volumes, en souscription : 

30 francs. - M .  Gautier publie le premier volurrie de ce traité ; le second 
paraitra en fcvrier 1902. 

L'ouvrage de Wagner est h juste titre très connu et t r k  apprécié; aussi 
les ctiirriistes çorisulterorit-ils avec plaisir celle riouvelle éditiou. La chimie 
tectinoloçique subit des perfectionrienientu continuels, qui apporterit dans 
certaines branches de l'industrie chimique de profondes rriodifications. 

C'est ainsi que l'électrocliirnie, déjà mise à contribution par la métal- 
lurgie pour l'extrtction et l'affinage des métaux, a étendu le cercle de 
ses applications jusque dans le dorriaine de l'industrie du clilore et des 
alcalis. De grandes qiinritités de chlorure de chaux, de liquides décolo- 
rants et d'alcalis se préparent actuellenierit ainsi. 

En outre, des intiustries. dont il n'avait vas ericore été ouestion, sont 
senues prendre place dans l e  champ d6jà va& de la teclinol;>gie chimique. 
Parmi ces industries. il convient de citer tout uarticiiliéreinerit ce le  du 
carbure de calcium et de l'acétyléne, qui constitue une dcs plus belles ap- 
plications de l'électricité employée comme source de chaleur énergique. 
1.e carhiire de calciiim, ainsi que le carbure de silicium (cari~oruridurn), el  
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d'autres composés analogues rie sont pas d'ailleurs les seuls corps que le 
four électrique perrneite d e  préparer ; or] peut aussi,  à la fareur d e  13 
haute température q u i  y règne et en présence d u  carbone, réduire sans 
difficulté les o x ~ d e s  des niétaux les plus réfractaires e l  obtenir ces dcr- 
niers à l 'étai pur  e t  fondus ; toutefois, la préparation au four electiique 
d e  cea métaux, qui, corrinie le clirorrie e t  le rriaiigariésc, joiieiit un riik iiii- 
portant dans la sidérurgie, n'est point pratiquée iiidustriellcnient, et il est 
prohahle qu'elle n e  Ic sera jamais, surtout niairileriarit que  l'on posskle, 
dans le procedo imagine tout rken i rnen t  par H. tioldscliniiilt, un niopen 
pcrnieltarit d'obtcoir rapidement c t  à peu de frais, par la coiiibustion de 
l '~lurnini i ini ,  d e  grandes quantitks i la  fois rlcs inêtaiix en question. 

Les progrés réalisés daris la chimie tecliriologique, pendant ces dernléres 
annécs,  n'ont pas seulenierit porté  su r  les iiidustries qui ont été perfec- 
tionnées p a r  l'électricité ou en sont nées ; cri peut dire aussi que toutes 
les autres se  sont égalenicri! ressentirs, a des degr& divers, de l ' l i~i i -  
reuse influence du travail incessant des s a r a n l s  et  tics industriels. Citons, 
p a r  exemple, dans la grande iridustrie c l i in i iqu~ ,  la t'.~brication de l'acide 
sulfurique, qu i  est su r  le point de subir  une  véritable révolution, par 
suite rie l a  suppression des cliamhres dri plorrib ol d e  leur reniplacenieril 
p a r  les prockdks hases su r  l'action catqlylique d u  platine ou d'aulrea 
suiistançes ; en Alleniagne, une  irriportante t'abriquc d e  soude a meme  
déjà  siipprirnP ses c h a r n h r ~ s  [le plomb et  prépare niairitenarit sou acide 
s u l h r i q u e  par  la n o i i ~ e l l e  niéthode. 3leritionnoiis aussi le tout récent pro- 
ekdé de saccliarification et d'alcoolis:ilion des matières amylacees au 
moFen des rnuckiiribeç, procétlé qui perriicl de réaliser industrieileiiieol 
la  fermentation à l 'abri des gcrnies etrangerset  pa r  suite d'obtenir dcs pro- 
dui ts  aussi riches que  possible en alcool ktlijlique. 

I h s  cette quatriènie édition, ces dif16rerits ~~erfcct ionnenicnts  e t  hicn 
d 'autres  sont e x p o s i . ~  avec fous  les dcvelrippernents qu'ils comportent. 

L ' o u v r a ~ e  a subi un remaniement si coniplet e t  s i  profond qu'on peut le 
corisidkrer comme un livre noui-eau, absolunient au niveau dcs progi,i:sile 
l a  science e t  répandarit d e  la  manière l a  plus complète aux besoins ilc 
l ' industrie chimique actuelle. 

Chinnie deri m a t i è r e s  eolorantuir o ~ g a r r i q u e s ,  par le 
Dr Nie~z i i i ,  traduit s u r  la  3 c  édition aiieriiar~iie par \'aucher, E'ntre 
et Guyot. - 1 vol. de 417 pages (Carre e t  Plaurl, éditeurs, 3, rus  Eacirie). 
P r i x  du vol. car tonné à l'anglaise : 10 fr.  - Kous ne saurions mieux  
f a i re ,  pour  p r k s r n k r  ce volunie, que [le transcrire ici iine p.irtie de la pre-  
f'ace que M. Nmlting, le savant  directeur del 'Ecole d e  chimie de 3l~!liouoe, 
lui a consacrée : 

r Le Traite des matières colornntes orquiiiyues (Je Nietzki, dit-il, jouyt, 
dans  les pays du langue allemande, d ' u r i ~  réputation g rande  et bien m i -  
rit&. C'est le vade rnecurn indispensable de tous ceux qui vculent s'oc- 
cuper  d e  l'étude des rnalières coloraules et de leurs  applications ... 
Nhl. Tauclier, Favre  et  Giiyot viennent d'en achever l a  trqduetiori f'raii- 
çaise s u r  t'édition de 4897, en tenant w n i p l e  des progrés  réalisés depuis 
cette époque.  Je  suis  convaiiicu qu'ils rendent  par. là un réei scr- 
vice a u  public fmnçais  et nous espérons que  leur  lentabive sera bien ac 
cueillie.. . 

c Le livre d e  Kielzki a le  double niérile d'eire 2 la  fois lrés cppcis et t res  
coniplet .  Ceux qui s'en sont bien assimil8 la teneur son t  tor i l  $fail B la 
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Iinutcur de cette partie d e  la science et peuvent entreprendre avec succt!s 
l'étude du Traite plus d8taillé d e  J.~i'évre e t  des nikmoires originaux e t  
des brevets. La Iecturo de ce livi,o ne sera pas utile sciilenicnt h ccux qui 
~sulerlt faire plus tard,  des riialibics colorqnles, l'objet spécinl de leurs 
études, rrais aussi à ceux, beaucoup plus nombreux, qui ont à s 'oc~iiper  
de leur application. Le teintiirier et le coloriste, lef'abricant de laques, d e  
papiers, de papiers peints, tous ceux crilin qui teignent les niatières 
premieres divorsoti, cuirs, peaux, plilmeq, cires, corps gras, oiç., tiennent 
maintenant, s'ils sont intclli~;criis et instruits, B rie plus opErer avec des 
produits dont la nature cliirnique leur  écliappe, mais ainierit à se rentlre 
conipte de la coristitulion des corps avec lesc~iiels ils opkrenl. II est évi- 
dent que la eonnaitifianoe des propriét,és cl i imiqi i~s des niatibrcs qu'on 
met  en travail facilite d e  beaucoup lour application et perriiet d'éviler 
bien ries kitonnements inutiles. 

(1 Enfin, les profeesaurs dr! cliiniie organique, qui ,  dans leurs cours, 
veulont donner un aperçu général des rriatières colorantes, se  servironl 
avec yof i t  de ce livre qui eri expose l a  tiii'orie avcc bcaiiçonp de clartk. 
La division des inaliEres colilranl,cs en kirriilles natnrcllrs, telle qii'elle est 
employée niaintenani partout, a éte inaugurée par M. Nietzhi en 1886. La 
meilleure preii\e d e  son excellerice, c'est qu'elle a ét8 ndopti!e uriiverselle- 
moiit, aiissi hien daris les traités que  daris les cour6.A l 'kcolede ~l i i iniecie  
hlu!tiouse, lc livre d e  Nictzki est d'iiri usagc courant, et, en voyant les ser- 
vices qu'il a icridus ei rend Loujours à ines élèves, aussi Lieri pour l'kturle 
quecornme giiitie pour les travaux d e  laboratoire, je saisis avec plaisir 
l'pccasion qui se  présente pour moi ici d'en dire tout le bien que  j'en 
pense et de le reconirriander au bon accueil dq public français a .  

ï ~ e u  iiintières eoluraiiteii ~ n t u r e l l e r s ,  par  V. THOMAS. - 
1 vol. de 180 pages de l'Encyclopédie Learitc (Gaiitliier-Villars et Blasson, 
éditeurs), prix : 2 fr.  50 .  - La cliipiiç des matikres colorantes artiii- 
ciellcs, dont les débuts  datent peine d'un demi-sikclc, a requ, dans ces  
dernib1.e~ années, et pa r t i~u l ié rement  en Allemagne, une  exterisiorr telle 
que cette industrie est aiijniirfl'hui ce!le dorit les produits représentent le 
plus de valeur. Des muIliples travaux entrepris s u r  un sujet aussi vaste, 
oii est arrivbaujourd'liiii déduire les lois géri6rales auxquelles tout co- 
loran1 artificiel doil satisfaire, el, il Saut bien le reconn:iitre, certaines 
d'entre elles orit reçu aujourd'hui d e  telles confirmations qu'elles formeut 
pour airisi dire co~itiiiuellemeiit u n  guide pour ccux qui ,  diaque jour, 
l'aciieininent vers c e  champ d exploration. 

11 en est résulté un abandon presque complet desmatiéres colorarites na-  
lure;lcs,au point d e  vue indiistriel,niais,au fur et à niesure que  les nouvelles 
thCories relatives a u  ponvoir tinctorial s'irnp1;iiitaient davüntage, l'histoire 
de la chimie de ces colorants naturels, dont l'emploi remoiitait B la  plus 
haute antiqiiitd, apparu t  m u s  un jour nouveau, et un nombre considérable 
de travaux furent puhliés eri vingt ans ti peine, travaux extri?iiienient irn- 
portants, car  i ls  on t  rnjeuni lin chapitre qui  paraissait devoir torriher 
dans l'oubli, et montre  tout le parti qu'on pouvait tirer de cettH etudc au  
uoint de vue des thdorieu nouvelles. 

Dans cet aide-mlmoire, l 'auteur se propose de réunir  tous les t ravaux 
kpars et d'exposer en parlicuiier l'histoire d e s  colorants jaunes derivés de 
la henaophknone, d e  la xantlione et de la ilavoue. 
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Lu chimie d e  17uraiiiuin, par ( E c i r s ~ e n  DE C O N ~ N C K .  Bro- 
chure de %'t pages (Imprimerie Firrnin et blontane, h,llontpellier).- L'au- 
teur a reurii dans celte brochure les documents bibliograpliiques relatifs 
la chimie de l'uranium, qu'il avait dû réunir pour son travail sur le riitr.ate 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Dolsage des aubstaucea iiisnpanifinhles dans les 
corps gras. -- Ilans le nurriéro tl'avrii de ce Hecneil, nous avons 
indiqué, p. 13.4, le procerlé indiqué par  A I .  Halplien pour le dosage des 
niaiikres insaPonifiahles dans les corps gras. 11 convient de préciser qu'en 
présence de l'huile de résine les résultats sont inexacts, la niEtliode ayant 
eté imaginée uniquement pour doser les huiles minérales. 

Liste  dew hrevets' cl'invr~iitioai relatifs in la chimie 
dsmaeiidéri en Prarice du 3 dc5cenil~i.e au 31 cléceiti- 
bre 1 9 U O  ( l ) .  

306.246. 13 décembre 1900. - C i e  p a r i s i e n n e  de c o u l e u r s  
d ' a n i l i n e .  - I'rocédé pour la  t'ahrication de cornbinai- 
sons de la phényltlimetliylpyra~olone et de la dirnétliyla- 
n i idod imi . thy lph~ny1~~yrazo lone  avec I'acidecamphorique. 

306.302. -- 1.5 décembre 1900. -- Cie p a r i s i e n n e  d e  c o u l e u r s  
d'aniline. - Procedé pour la  fabrication de l'acide plié- 
nylglycine-ortho carhoriique. 

306.436. - 20 decernbre 1900. - M M .  Lumibre.-Procédé d e  fabri- 
cation des corriposEs organorriétalliques du mercure à 
partir des pl iho ls  disiiltonés. 

306.587. - 26 decemb~e 1900. - D i n e s m a n .  - Procédé de fabrica- 
tion du t l i p o l .  

306.711.  - 31 décembre 1900.  - Soci6l6 C h e m i s c h e  F a b r i k  
R h e n a r i i a .  - Système d'appareil pour la fabricationde 
I'iicide nitrique de coricerilralion uniforme. 

(1) Coiiiriiunication de  MM. Jlarillier et Hobelet, Office inteinalional pour 
I'ohtentiori des brevets d'iriventiori en France et l'htrangor, 4 2 ,  boulevard 
Bonne-Nouvelle. Paris. 

- - 

DEMANDES E T  OFFRES D'EMPLOIS. 
Yous inforrrions nos lecteurs qu'en qualité d e  secrétaire gbnéral du Syn- 

dicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le permettent, de procurer des chimistes aux industriels qui en on t  
besoin et des places aux chimistes qui sont la recherclic d'un emploi. 
Les iriserlions que rious faisons daris les Bnnules sorit absolurrieril gra- 
tuites. S'adresser à JI. Crinori, 45, rne Turenne, Paris  3. 

LAVAI.. - Imprimerie parisienne L. BARNÉOUD & Ci0 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Rauvelle réactiou de  In ~acchariiie et recherche de 
cette niibstrrnce dnins les  produit^ de laiterie. 

Par JI. A.  LEYS. 

Le:: solutions très étendues tlr sels dc cuivre dont  I'4lémcnt 
électro-négatif est un acide minéral, le sulfate ou le clilorure par  
exemple,n'éprouvent aucune dtkomposition lorsqu'on les chauffe 
avec quelques gouttes d'eau oxygériCe concentrke. 

Si l'on introduit dans u n  tel milieu des acides gras ou  leurs 
sels, des hydrates de  carbone et ,  en général, tous corps a chaîne 
ouverte, la chaleur n'y produit aucune modification, mais il 
suffit de la présence d'un corps organique à chaîne fermée possb- 
dant des liaisons étliylhiques, pour qu'aussit0t l'action de  la 
chaleur détermine un brunissement immédiat,  avec formation 
d'un précipité brun-foncé excessivement intense. 

Il convient de h i r e  remarquer  tout spdcialement cette nécessité 
des liaisons kthyléniques pour  l'obtention d u  pliénomiine, ainsi 
que celle de la prksence d'une trace de  sel de cuivre. En l'absence 
de ce dernier! l'eau oxygénée, niême à chaud, ne  produit aucun 
changement de coloration a u  sein des soiutions d ~ s  corps envisa- 
gés. Le prtjcipité bruri dorit nous venons de  parler  ne renferme 
qu'une très faible quantité de  cuivre et, la réaction terminée, la 
majeure partie d u  sulfate de  cuivre se retrouve inaltérée, ainsi 
qu'on peut le constater par  un passage sur  le noir.  

L'oxygène actif d'un tel milieu possédc donc l'énergie néces- 
saire pour brùler  les corps organiques e n  chaîne ouverte, sans 
avoir recours, pour cela, a l'effort additionnel d u  sel de  cuivre. 
Au contraire, lorsque l'oxydation s'adresse à un corps cyclique 
cette énergie n'est plus suffisante et la nlolécule d u  sel encre e n  
jeu. 

Pour comprendre ce q u i  se passa, il est nécessaire d'examiner 
l'action de l'eau oxyg6nAe s u r  un sel organique d e  cuivre en solu- 
tion étendue : prenons l'acktate. Dbjk la d&composition commence 
à froid, et, a l'aide d'une douce chaleur, l e  sel est complètement 
détruit, avec précipitation d'hydrate cuivreux. II en est probable- 
ment de même avec le sulfate de cuivre et un noyau comme le  
benzène en milieu oxydant. 

Nous avons, d'une part ,  l'affinité de  l'eau oxygénée pour  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l 'oxyde cuivrique, qui :tend i former de  l'oxyde cuivreux avec 
dégagement de  O s ,  et,  de  l'autre, celle d u  radical acide pour le 
groupe benzénique. 11 se  prkcipite donc un hydrate cuivreux 
et  il y a formation passagère d'un composé sulfoné d u  noyau. Ce 
dernier,  sous l'influence d'un excès d'eau oxygénée, donne des 
corps pliénoliques, tandis que le sulfate cuivrique se reforme 
en grande partie. Le corps pliénolique, à son tour, en présence 
de I'oxygEne, donne des cornpcisés suroxydés bruns, qui entrai - 
nent dans leur  molécule une petite quantitb, de  cuivre et se  préci- 
pitent. 

Une condition générale, pqur  obtenir ces précipités bruns, est 
I'ahsence dans le milieu d e  toute acidité minérale. DES que celle-ci 
existe en certaine quantité, le r n é l a g e ,  bien que chaufl'é, reste 
incolore. 

C'est ainsi que,  si l'on additionne 10 cc. d'une solution très 
c'tendue et, par  conséqiient, a peine colorée, d e  sulfate de cuivre, 
de 2 a 3 gouttes d'eau oxygénée à 10 volumes, l'introduction de 
quelques cc. de solution aqueuse de l'un ou  l'autre des divors 
pli6nolr y produit,  avec l'aidede la chaleur, une coloration brune 
excessivement intense. Cette réaction. essayée, p a r  extension, sur 
les acides pliénols comme l 'aride salicylique, donne les mêmes 
résultats. En coritiniiarit nos investigations, nous avons reconnu 
qu'elle se produisait également avec l'acide benzoïque, l'acide 
cinnamique, la saccharine, i 'acétanilide, l'ortlio-phénylene- 
diamine, le benzène, l'antipyrine, le pyrrol ,  le  thiophène, le 
furfurol. Au contraire, l'alcool, l 'acide acétique, l'acide lactique, 
le saccharose, l'acétate d'allyle, l'acide fumarique, le menthol, 
le térébenthéne ne produismt aucun cliangemenl de  coloration. 

La formation d e  groupement pliénoliqiie dont nous venons de 
parler  peut s e  prouver d 'une façon bien simple. Prenons comme 
exemple la saccharine, corps dérivé du benzène. Dans l'action 
de l'eau oxygénée sur  celle-ci, en présence d'une trace de sulfate 
de  cuivre, si l'on diminue considérablement la teneur en oxygène 
de cette eau et  qu'on mette en présence une t rès  minime quantitS 
d'acide sulfurique pour  empéclier le brunissement, on arrive, 
en chauffant pendant quelques instants, a ne  provoquer qu'une 
teinte jauiie trBs pcu sensible. Après un certain temps de repos, 
si on laisse tomber dans ce milieu uiie ou  deux gouttes d'une 
solution très diluée de  perchlorure d e  fer,  on a une faible colo- 
ration violette caractéristique. L'acide benzoïque donne également 
cette réaction. 

C'est s u r  cetts formation d'acide oxybenzoïque et  sur  la colo- 
ralion violette qu'il donne avec le  perchlorure de fer très dilui 
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que nous allons nous appuyer  pour la recherche de la  saccharine. 
Le sulfimide benzoique (saccliarine), en solution dans  l'eau, 

s'hydrate en majeure part ie ,  de  sorte  que rious avons en réalité, 
comme corps rkagissant, de l'acide benzoïque ortho-sulfonamidé 
en présence d'oxygbne. 

L'oxhydrile formé se  place de l 'autre côté du carboxyle, et 
l'acide phénohque, bien que sulfoné, peut aiors réagir s u r  le sel 
ferrique et provoquer la coloration. 

La difficulté de cette réaction consiste en ce que  la saccharine, 
grdcc à son énorme pouvoir sucrant e t  à cause de  sa faible solu- 
bilité dans l'eau, n'est toujours  qu'en très minime quantité dans 
les liquides où l'on doit la rechercher et  qu'il faut, d e  c e  chef, 
opérer avec une eau oxygénée extrêmement  diluhe, afin de ne 
pas brûler le tou t .  Kous sornnies, en réaiitP, à la limite des rhac- 
tions sensibles, et, dans l'opération précédente, deux éICrnents 
se contrarient mutuellenient : il faut, d'une part ,  aciduler très 
légèrement, pour éviter le  brunissement par  la chaleur et  rendre 
la coloration violette plus apparente, et, d'autre part ,  cette 
acidité diminue la sensibilité de cette même coloration violette. 

Nous avons cependant rerriaryuÉ, en poiirsiiivarit rios expé- 
piences, qu'une trace d e  sel ferrique peut très bien remplacer 
le sel de  cuivre comme fixateur d 'oxyghe ,  avec transformation 
des corps a cliaîrie fermée en corps pliénoliques. 

Lasaccliarine, l'acide benzoïque, entre autres, additionnhs d'une 
trace d'un sel de fer et chauffés avec de l'eau oxygénée, donnent, 
comme avec le  cuivre, une  teinte brune trbs accentuée. 

Nous nous sommes donc demand6, vu I'affinitb trbs grande d q  
fer pouy I'oxygbna et la tensioq de  dissociation à froid des  çolu- 
tions dilukes d e  perclilorure de  fer, si ce dernier métal n'aurait 
pas IJ@nergie nécessa i r~  pour  servir de fixateur d'oxygène s u r  
la saccharine, tout en opbrant a froid. Nous voulions éviter la 
coloration brune qu'on ne  peut esquiver à chaud que par l'acitlu- 
lation. Nous sommes arrivé finalement, en opérant avec une 
dilution extrême de l'eau oxygknée, i provoquer 6 froid, dans 
le niême milieu et par  l'intermédiaire du  fer, la transformation 
d e  la saccharine en acide oxybenzoïque, ce dernier donnmt:  a 
son tour, avec la m é m e  trace de fer, la coloration violelte. Mais 
il est absolument nécessaire de  s'en tenir à ces dilutions extrênies 
de l'eau oxyghnée, car ,  même à froid, avec u~ léger excbs, l a  
r6action continue et donne alors, pa r  son action s u r  l e  corps 
plibnolique formé, une matière noire qui semble identique à 
celle qu'on obtient e n  faisant agir l'eau oxygénée siip les plié- 
nols en présence des sels d e  fer. 
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Voici donc la façon d'opérer a laquelle iious nous sommes 
arrêté : 

A .  Solution de perchlorure de fer. - Préparée en versant 2 cc. 
de perchlorure de fer a 30° Bauirib. dans un ballon de 100 cc. et 
complétant avec de I'eau. Cette solution doit être renouvelée fré- 
quemment, car elle s'altère au  bout de quelques jours. 

B. Eau ox!jgcnée ci O volun~e 05. - Préparée en versant 1 cc. 
d'cau osyg6née a 10 volumes daris un ballon de 800 cc. et com- 
plétant avec de l'eau, ce qui donne une eau oxygénée renfermant 
O gr. 150 de HSOQar litre. 

Mettons daris un tube à essai 5 cc. d'une solution de saccliarine 
A & O  niilligramines pour 100  cc., soit au & / 1 0 0 0 0  ; ajoulons-y dcux 
gouttes de pcrclilorure de fer A ,  puis 2 cc. d'eau oxygénée B ;  au 
bout de 30 à 45 minutes, il se clheloppe une coloration violette 
trksapparente et qui se maintient pendant plusieurs jours, si I'eau 
oxyghée n'est pas en excès. Si, ne respectaiit pas les proporlions 
précédentes, il y avait excBs d'oxygbiie, cette teinte violette serait 
fugace et ferait place a une couleur noire sur fond jaune. 

Une précaution à prendre, avec des liqueurs aussi diluées, est 
de n'avoir, dans le milieu réagissant, comme corps combustible, 
que de la saccharine, afin de ne pas utiliser l'oxygène actif en 
pure perte et de n'obtenir aucune coloration. 11 sera toujours 
bon, aprés une demi-heure de contact, si aucune coloration ne 
s'est produite, d'ajouter une nouvelle quantitS d'eau oxygénée, 
pour bien se persuader qu'il y a toujours de l 'oxyghe actif prêt 
à réagir et que l'absence de coloratiori n'est pas due a la pré- 
sence d'impuretbs. 

Extraction de Ja saccharine du Iait .  - 11 s'agissait d'extraire la 
saccliarine -du lait, sans entraîner d'autres corps organiques, et 
cette question, grosse de difficultés, a retardé longtemps notre 
travail. 

On procéde ainsi : on prépare une solution de bisulfate de 
potassium a 10 p. 100, et ,  pour 100 cc. de celle-ci, on ajoute 
1 0  cc. d'alcool étlrylique à 9Q0. Cette liqueur précipite a froid 
toute la cas6ine et la matière grasse, sous une forme granuleuse 
qui se prête trhs bien B la filtration. Elle a l'avantage de consti- 
tuer un milieu acide, dont les solvants ne peuvent, par agitation, 
entraîner une partie de  l'acidité, et de maintenir, d'autre part, 
en solution, grâce à la présence de l'alcool, la saccharine ou les 
autres corps qui y sont solubles. 

On verse donc50 cc. dulaitsuspect dans 100 cc. de liqueur,etl'on 
jette sur le filtre. Le liquide limpide qui s'écoule est une solution 
de lactose, de saccliarine e t  de sels. La saccliarine est très soluble à 
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froid dans l'alcool, tandis qu'elle ne l'cst que métliocrcment dans 
l'éther et parait presque insoluble dans l'éther de  pétrole. Il s'en 
suit que l'épuisement à froid d 'une solution aqueuse de sacclia- 
rine, par un mélange d'éther sulfurique et d'éther de phtrole, ne 
donne, la plupart du  temps, que des résultats négatifs à moins 
d'une agitation très prolongée, et qu'il serait désirable de mettre  
a profit cette grande solubilité dans l'alcool. Noils y sommes arr ivé 
par un moyen dktournh et  en nous servant d e  la forte affinité de 
l'éther sulfurique pour l'alcool. Nous agitons donc le liquide 
filtrE avec de  l'éther, qu i  retient une partie de  l'alcool contenu 
dans la liqueur et, avec lui, la saccharine, qui y est trBs soluble. 
On sépare dans une boule à décantation, e t  le liquide aqueux est 
agité une seconde fois avec d e  l'éther. Il se produit un  t r o u b k  
de fins cristaux de  hisiilfate, qu'on fait disparaitre p a r  quelques 
gouttes d'alcool. On décante à nouveau et on  réunit les deux 
portions d'éther dans un  vase plat en verre, qu'on met à éva- 
porer. On termine s u r  une plaque chauffante à 90 degrés, jusqu'à 
dessiccation complète. On laisse encore en contact pendant une 
demi-heure avec la source de  chaleur, après départ complet 
de l'humidité, puis on reprend à l'ébullition par  5 cc. d'eau dis- 
tillée. Après refroidissement, on examine la saveur d e c e  liquide. 
Cette opération ne doit jamais é t re  nébligée ; quand elle a donné 
des résultats positifs, on  verse l e  liquide dans un tube essai; 
on ajoute deux gouttes d e  la solution de  perciilorure de  fer A et 
2 cc. d'eau oxygénée B, e t  on. abandonne le tout pendant une 
demi-heure. La teinte violette se développe lentement. 

Extraction de la saccl~nrine du beurre. -On fait un mélange à 
volumes Bgaux de cliloroforme e t  d'alcool à 9g0, et,  en s'aidant 
d'une douce chaleur, on  y dissout une assez grande quantité de  
beurre tel qu'il se présente pour la vente. Par le  repos, le liquide 
se sépare drrjien deux couches. Sans s'en inquiéter, on y ajouie le 
double de son volume d'eau distillée ; on agite fortement et on 
verse le  tout dans une  boule a décantation. Le chloroforme gagne 
le fond, entrainant toute la matikre grasse ; la caskïne, insolubi- 
lisée, flotte a la surface d e  skparation des deux niilieux, et,  par  
dessus, s'étend la solution slcoolique, légèrement t rouble et 
retenant toute la saccharine. On décante le chloroforme et  on 
laisse tomber la couche alcoolique sur  un filtre, d'où elle s'écoule 
limpide. On l'évapore comme précédemment sur  une plaque 
chauffante, et l'on termine d'une façon identique. 

Nous devons faire remarquer  l'absence systématique de corps 
cyclique dans les divers solvants que nous employons, a l m n c e  
motivée par  une trace d e  résidu fixe a 90 degrés qu'ils laissent à 
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l'évaporation. Ce résidu donne des colorations parasites avec le 
perciilorure de  fer .  

Voyons, en dernier lieu, quel est l e  degré d e  certitude qut: 
donne ce procédé de recherche. 

Si le corps entrainé par  sa solubilité dans l'alcool et séparé par 
l'éther posséde une structure en cliaîno ouverte ou  s'il présente 
encore une cliaîne fermée sans liaison éthylénique , il n'y a pro- 
duction d'aucune coloration. Si, au contraire, nous avons en pré- 
sence un  corps cyclique autre  que la saccliarine, un phénol par 
exemple, l'introduction préalal~le  de 2 gouttes de percbloriire 
de  fer dans le liquide en t h o i g n e  d e  suite par  sa coloration. 
Tous les p l iho ls ,  a part quelques exceptions, comme le naplitol 

et la pl~ioroglucine, donnent une coloration bien nette avec le 
perclilorure de  fer, e t  nous nous sommes assuré, pour ceux qui ne 
donnent pas d e  coloration, que l'addition de I'eau axygénée nê 
provoque pas de coloration violette. La simple addition du sel de 
fer permet également de deceler la pr6scnee des  acides aroma- 
tiques, comme les acides benzoïque, plitalique, cinnarnique, avec 
lesquels il se forme aussitbt un trouble blanchâtre très intense ; 
cette dernière réaction est d'une grande sensibilité. 

On peut donc affirmer, sans crainte de se t romper,  l a  présence 
de  la saccliarine, lorsque le produit de  l'extraction à I'éllier offre 
un gout sucré et  que,  limpide et non coloré aprbs addition du 
perclilnrirre de  fer, il dorine une coloration violetle par I'eau 
oxygénée trés diluée. 

(Travail fait au Laborutoire niunicipal de  Paris). 

Recherche des alcraloïdes par voie 
micro-ehiiiiique. 

Par 11. hl. E. Pozzi-ESCOT. 

A l'occasion de la publication de nos t ravaux sur  l'analyse 
qualitative riiicro-cliimique, RI. Ferdinand Jean a signalé a notre 
attention les travaux d e  M .  Popoff, s u r  la recherche micro-clii- 
rnique des  alcaloïiics, parus dans le Recueil ries ti .acaz~x du labo- 
ratoire de toxicologie, publié, en 1 8 9 1 ,  par  MN. P. Brouardel .et 
J .  Ogicr. 

Après avoir repris  les expériences de  M. Popoff, a notre labo- 
ratoire pvrsonnel d e  Bergerac, nous acquimes l a  conviction que 
les r h l t a t s  o l ~ t e n u s  par  c e  savarit na [neritaient pas la confiance 
que le  laboratoire de  toxicologie seiriblait avoir  voulu leur ac- 
corder  e n  leur  réservant une place daris le  Recueil de ses mé- 
thodes d'expertises tox ico lo~ 'y  ' 1  ues. 
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Ayant dû interrompre nos recherches presque immédiatement, 
sans publier nos r(\sultats, il nous paraissait, toutefois, qu'il y 
avait quelque importance a vérifier les assertions de BI. Popoff, 
d'autant plus que nous avions acquis la quasi-certitude qu'ils 
Btaient erronés. 

Nous avons ultérieurement repris  nos essais avec tous les 
soins désirables, aux laboratoires de recherches de  M. Jac- 
queniin, à hlalzéville. Que notre cher  maître reçoive ici l'assu- 
rance de notre vive reconnaissance pour  l'accueil bienveillant 
et gracieux qu'il veut bien nous offrir. 

Nos essais ont porté sur  le  sulfate d e  strychnine, le chlorhy- 
drate de cocaine, la brucine, le sulfate d'atropine, le clilorliy- 
tirate de morphine,  la codéine et  le  sulfate (le quinine. 

Le mode opératoire adopté a Bté celui décrit  pr icédemment  
dans nos diverses publications relatives aux réactions micro-chi- 
miques de  la chimie minérale, et, ed particulier, page 20 de  
notre traité intitulé : Analyse micro-chimiqae et spectroscopique. 

Nous avons fait des solutions a 1 p. 1 0 0 ,  ou saturées, dans le  cas 
des alcaloïdes peu solubles, e t  elles ont é té  traitées par l'acide 
picrique sur  la lamelle porte-objet, puis examinées au micros- 
cope, avec divers grossissements (obj.  3 . ,  oc. 5 de  Leitz ; tirage 
i60 mm.). C'est à peu d e  chose prks le mode  opératoire  de 
M .  Popoff. 

Dans ces conditions, voici ce que nous avons obtenu : 
Strychnine. - PrAcipité s e  formant rapidement ; amorphe,  au  

début ; puis il  se forme, au  sein d e  la goutte, de  grands cristaux 
(de 70 à 170 p )  trbs fins, en forme d e  grandes virgules o u  pa- 
renthèses ; i l  y a des amas de  belles arborescences, rappelant les 
feuilles de  quelques fougPres particulières ; s u r  les bords de  la 
goulte, de  gros cristaux, sans fornie bien définie. 

Tel a été, p o u r  nous, le résultat d'une série d'essais. 
M.  Popoff avait obtenu des cristaux sous forme de tables rhom- 

boïdales. 
Nos résultats sont donc entibrement discordants. 
Cocazne. - Au début, précipité amorphe ; au  bout d'une heure,  

i l  se forme, e n  certains points, s u r  le bord de  la goutte, des amas  
de grandes aiguilles prismatiques, enchevêtrées. 

JI. Popoff avait obtenu des  aiguilles assez épaisses, en forme de 
houppes d e  plumeaux, ou  comme les rayons d'un éventail. 

B ~ w i n e .  - Au dhbut, un  précipité amorphe,  donnant, à la 
longue, une quantité de fines aiguilles, su r  lesquelles reposent un 
ou deux rhombes. 

AI. Popoff avait obtenu des prismes courts et épais, d e  forme 
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assez cariictéristique, d'un jaune plus fonc; que les autres pi- 
crates. 

Atropine. - Précipitb amorphe, au début; puis, a la longue, il 
se forme de gros cristaux, mesurant 140 a 200 p (obj. 3.,  oc. t de 
Leitz). 

Ces cristaux n'ont aucune forme bien définie; ils semblent ré- 
sulter d'un assemblage, en couches concentriques, decristaux la- 
mellaires. 

M .  Popoff avait obtenu de minces tables carrées, ou plus sou- 
vent rectangulaires, de dimensions lrés variées. 

Codkine. - -4u début, précipité trks ténu, en petits globules ; 
puis, il se forme de grandes aiguilles prismatiques. aria- 
logues a celles données par la brucine. 11 y a quelques gros cris- 
taux. Il arrive, au bout d'un certain temps, que les aiguiiles se 
groupent en certains endroits, en donnant des liouppes, au bout 
de fince aiguilles qui forment comme le squelette de la cristdli- 
sation. Le tout ressenible fort aux branches de certaines conifères. 

M. Popoff avait obtenu de minces aiguilles disposées en lioup- 
pes ou en éventail, forme un peu analogue a celle que donne la 
cocaïne ; mais les aiguilles étaient plus minces. 

Morphine. - Précipitéamorphe, cristallisant très difficilement, 
en donnant des cristaux réunis deux par deux, comme des lial- 
téres. 

M. Popoff avait obtenu des tabletles allongées, quelquefois den- 
telées à leur extrémité, disposées autour d'un point central ; le 
milieu de l'amas de cristaux est souvent amorphe. 

Quinine.- Précipité floconneux, au début ; puis il se forme, sur 
les bords de la goutte, des cristallisations sous forme de longues 
aigi~illesgroupées en gerbes ; ces aiguilles mesurent 200  a 3 1 0 ~ .  

Pour M. Popoff, le picrate de quinine n'est pas cristallisé. 
llsuffit de comparer nos résultats à ceux donnés par M .  Popoff, 

et que nous avons brievernent rappelks, pour voir qu'il existe une 
divergence complète. 

Le seul picrate qui nous ait paru quelque peu caractéristique 
est le picrate de strychnine. Pour les autres, c)ontrairement aux 
assertions de M. Popoff, les cristallisations se font difficilement, 
n'ont rien de caracttiristique, et sont i peu près impossibles a 
caractériser avec certitude. 

Ajoutons a ces causes d'erreur celles résultant de l'acide picri- 
que lui-méme employé comme réactif, et ensuite, dans les 
recherclies toxicologiques, que ces rkactions devraient aider 
dans l'esprit de M .  Popoff, la formation de picrates cristallisés, 
fournis par les bases organiques, las ptomaïnes. 
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Nous croyons donc devoir conclure que l'acide picrique, 
réactif gonéral des alcaloïdes, n'a pas la valeur que M. Popoff a 
cherché à lui attribuer, coinrne réactif micro-chimique. e t  qu'on 
ne saurait lui faire jouer un rôle qu'il est incapable d e  remplir .  

Sauf le picrate d e  strychnine, pas un seul des alcaloïdes que  
nous avons étudiés ne donne, avec I'avidepicrique, un assemblage 
de cristaux typique. 

Que l'acide picrique permette de séparer les alcaloïdes en deux 
groupes, suivant qu'ils précipitent ou qu'ils ne précipitent pas ,  
le fait n'est pasdouteux;  point ri'élait besoin pour  cela (le I'inter- 
vention de la micro-ch imie  ; iiiais vouloir ensuite diviser les 
alcaloïdes précipitants en deux groupes, suivant qu'ils cristal- 
lisent ou ne cristallisent pas, nous parait  impossible. 

( T i w a i l  fait nu.c Li~Ooi~atoi~-es d e  r e c h e r d m  scicntifîyzm d e 
111. J a c y i ~ e n l i i ~ ,  a Jlulzcjri l le). 

En Suisse, et depuis quelque temps en Allemagne, on  fabrique 
des vins sans alcool, dits hygihiigues. 

Cette boisson est constiluée par un moût de  vin non ferinenté 
et stérilisé ; sa couleur est rouge-groseille pale ; sa saveur, sucrée 
et aigrelette, rappelle le sirop de  grosei1le:étendu d'eau. L'6clian- 
tillon que nous avons eu l'occasion d'examiner était de  prove- 
nance suisse ; il a fourni les résultats suivants : 

Densité . . . . . . . . . .  
. . . . .  Extrait sec a 100 degrés 

Tartre. . . . . . . . . . .  
A c i d e t a r t r i q u e l i b r e .  . . . . .  
Sul fa tedepotasse .  . . . . . .  
Cli loruredesodium . . . . . .  
Matiéres pectiques et gommeuses . . 
Sucre réducteur . . . . . . .  
Cendres (alcalines). . . . . . .  
Acidité totale (exprimée en S0'112). . 
Acidité fixe N . . 
Acidité volatile (exprimée e n  acide 

acétique) . . . . . . . . .  

1,059 
i53gr .  28 par lit. 

3 g r .  059 » 
2 g r .  629 » 
Ogr. 268 
O gr. 157 
!gr.  360 » 

I t 7 g r .  500 » 
4gr .  0 4 3  )) 

7gr.  595 N 

7gr .  105 » 

Ogr. 600 » 

Par fermentation, ce moût aurait  produit un vin A 7O;i: d'alcool. 
. . 
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Sur 17eniploi il'uii produit riouveau dérive de 
l'amidon dens lem roulituren e t  les c r è m e s ,  

Par hl.  FREBSE. 

L'industrie prépare,  e n  partant d e  l'amidon, une foule de pro- 
duits intermédiaires cntre c e  corps e t  le  glucose, produits ser- 
vant principalement pour  les apprêts. Parmi ces corps, on peut 
citer : les amidons grill%, goinmelines, leiogomme, britisligum, 
amidons solubles, tragantine, apparitine, gomme universelle, 
colletine, etc. 

On a obtenu ainsi des produils présentant toutes les variations 
possibles de  solubilitt5 dans l'eau ; 4 0  corps solubles dans l'eau 
bonillarite; 2 0  corps en partie soliibles dans l 'eaufroide; 30 corps 
complèten~ent  solubles dans l'eau froide. 

Un nouveau produit qu'on a lancé r&cemment ,  et dont on 
prtkoriise l'emploi dans la confection des confitures et (les crè- 
mes, est constituk par de  l'amidon. qui ,  par u n  traitement spécial, 
jouit de  la propriété, tout en &tant insoluble dans l'eau froide, 
d e  donner ,  par une ébullition de quelques minutes avec l'eau 
et  aprbs refroidissement, un empois transparent. 

Cet ainidon conserve absolument, nième après  cuisson, sa 
slructure visible au  microscope et sa propriété de  bleuir par 
l'iode; s a  re,clierche dans les confitures ou lcs crkmes ne pré- 
sente donc aucune difficulté. 

L'empois obtenu avec cet amidon, servant de  support,  permet 
d'obtenir,  avec addition d e  sucre et de parfums appropriks; soit 
des confitures, soit des crkmes iiistantanées. 

Voici l'analyse d'un de ces n 4 a n g e s ,  destiné à confectionner, 
par  une ébullition de  5 minutes daris du  lait, une créme à la 
vanille : 

Eau . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,39 p. 100 
Cendres.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,s - 
Matières solubles dans l'eau .... 89,50 - 
Sucre ....................... 89,60 - 
Amidon spécial d e  bld. . . . . . . . .  8,s - 
Débris végétaux, vanilline. . . . . .  0,kZ - 

Ce mélange peut ê t re  considéré comme forme de:  

Sucre . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 p. 100 
Amidon spkcial.. ............. 9 - 
Matière odoran te ,  vanilline.. ... Z - 
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D'après le prospectus, une boîte, soit 8 b  grammes,  suffit pour 
solidifier 4 / 9 1  litre de  lait. 

L'empois formé contiendrait donc 1,s p. 400 de cet amidon. 
Nous avons pensé qu'il était intéressant d e  faire  connaître ce 

nouveau produit industriel aux cliimistes qui s'occupent de  I'ana- 
lyse des matières alimentaires. 

Traii~foriiiatic~u et blniicliiineiit du pjrophosphute 
do iuaguéuio pour la pesée R l'état da pyro-sulfo- 
phosphate d e  iiiug~iésie. 

Par BI. H. PELLET 

Lorsqu'on calcine du pliospliate ammoniaco-magnesien, on 
obtient toujours un  produit qui est d'ahord noir e t  qui reste 
gris, e t  ce n'est qu'après une calcination prolongée et 5 haute 
IernpPralure qu'on obtient le pyrophospliate blanc. 

Avec le mouffle ordinaire employé en sucrer ie ,  on ne parvient 
pas a blanchir le pyropliospliate de  magnésie. 

On obtient un résultat au moyen de l 'acide nitrique fumant 
ajouté à une ou  plusieurs reprises. L'acide nitrique ordinaire 
donne déjà de  moins bons résultats. 

Nous avons cherché à brûler  la matière organique par l'acide 
sulfurique. Nous avons reconnu de suite quc cet  acide agit trbs 
énergiquement et  qu'on obtient rapidement le  résidu blanc. 

II suffit que la dose d'acide sulfurique soit assez grande pour 
bien dissoudre le  pgropliospliate ; apres  évaporation de la plus 
graride partie d e  l'acide sulfurique e n  excks, le  résidu se trouve 
parfaitement répandu sur  toute la surface intér ieure de  la cap- 
sule ; une calcination au  rouge suffit pour  avoir le  résidu absolu- 
ment blanc. 

L'addition d'acide sulfurique détermine une transformation du  
pjropliosphate de magnPsie : un  des équivalents de niagnAsie 
retient un  équivalent d'acide sulfurique, de telle sorte qu'il se 
forme une substance que nous avons désignée sous le nom de  
yy7,o-sulfo-phosphate de mtzgnésie. 

Le coefficient. pour  passer du résidu A l'acide pliosphorique 
ou à la m a g n h e ,  est donc différent : le facteur est 0,265 pour 
avoir la magnésie, e t  0,470 pour obtenir l'acide phospho- 
rique. Nous avons fait plusieurs essais à cet égard ; nous n'en 
rappori.erons qu'un : nous avons pesé O gr. i 7 i 5  de pyrophos- 
phate d e  magnésie ; après  addition d'acide sulfurique, nous 
avons trouvé O gr. 4305 de  pyro-sulfo-phosphate de magnhsie; 
le calcul indique O gr. 231. 

+ 
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REVUE DES PUBLICATIOMS FRANCAISES I 

Beolierche toxicologiquo d u  plonib. - 11. G. &[El[,- 
L l K E  (Tribune médicale di1 2G avril ( 9 O i ) .  - XI. BleillBre applique 
le procédé suivant à la reclierclie du plomb dans les organes des 
animaux intoxiqués par  la céruse : on prend, dans une capsule 
de  2 litres, P O O  g r .  d'organes, qu'on divise en petits fragments 
et qu'on additionne de50 cc. d ' l lç l ;  on  chauffe afin de dissoudre 
les tissus, e t  on évapore jusqu'à ce que le résidu ait pris ilne con- 
sistance pâteuse ; on  ajoute alors 50 gr .  d'AzOW pur et  on Cva- 
pore à siccité ; on  ajoute une nouvelle dose d'Az03H additionnée 
de  5 gr. de nitrate d'ammoniaque et on Cwapore lentement ; on 
pousse le  feu jusqu'à ce que la masse se transforme en un char- 
bon poreux,  facile h épuiser ; cette carbonisaiiori ne pouvant 
être  aisément terminée dans une grande capsule, on transvase la 
masse dans une capsule de 100 cc., et o n  rince la grande capsule 
avec un peu d'AzO:'II, qu'on verse sur  le charbon dans la petite 
capsule ; on évapore ; on laisse refroidir ; on  ajoute 20 cc. 
d'ilzO"l p u r  et froid ; après une demi-lieure d e  mackration, on 
épuise le charbon par  un grand volume d'eau bouillante ; on 
évapwe les liqueurs, qui  contiennent les cendres de l'organe et 
les sels des métaux fixes (plomb, cuivre, fer, etc.) ; quant a u  
mercure et a l'arsenic, ils ont kt6 en partie éliminés par  le traite- 
ment par HCI e t  on  peut les recliercher dans les vapeurs de cet 
acide conilens6es par  u n  artifice quclconquc. 

Une seule rkaction permet d e  caractkriser avec certitude le 
plomb dans un mélange salin :c'est le  dépôt d e  l'oxj-de puce sur 
l'anode d'un électrolyte, d6pôt avec lequel on peut ensuite effec- 
tuer  certaines réactions mic,rocliimiques. Nais il n'y a pas a son- 
ger a soumettre à l'électrolyse le résidu salin dissous dans A O H  
au  dixième, attendu que l 'ozyh puce ?i l !  se priczpife p m  cn  présence 
des phosphates qui  se trouvent nécessairemeiit dans les cendres de 
l'organe. Cette curieuse propriété de  l'acide phosphorique n'a 
pas encore été signalée, e t  c'est vraisemblableinent pour l'avoir 
ignorée que  certains chimistes sont arrivés à des  résultats néga- 
tifs dans les analyses auxquelles ils ont soumis des organes de 
malades atteints de  saturnisme. 

11 faut donc séparer les inétaux a l'état de  sulfure, sans entrai- 
ner les phosphates. La précipitation, dans u n e  liqueur acidulée 
par un  acide mirikral, aurai t  l'inconvénient de faire perdre, 
sinon la totalité, du  moins la plus grande partie du sulfure de 
plomb, qui est soluble dans les acides minéraux dilu&, surtout 
en p r k e n c e  de  certains sels alcalino-terrenx. La skparation en 
liqueur acétique ou  tartrique donnerait un  précipité souillé de 
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phosphates ; pour éviter ces k u e i l s ,  on utilise la proprikté que 
possbdent les phospliates terreux mono et bibasiques d e  se dis- 
soudre dans le citrate d'amnioniaque ; on reprend donc le résidu 
salin par 4 gr. de ce dernier  sel, dissous dans 10 cc. d 'eau dis- 
tillée ; le citrate d'ammoniaque présente, d'ailleurs, l'avantage 
de dissoudre le sulfate iie plomb. 

La précipitation par l'hydrogène sulfuré peut avoir lieu indif- 
fkremment en liqueur neutre, ainnioniacale ou acétique, avec le 
concours de la chaleur, mais on a soin de clarifier auparavant 
la liqueur par centrifugation, afin de séparer les plirisphates qu i  
auraient échappé a l'action dissolvante du citrate d'ammoniaque; 
le liquide chaud est ensuite précipité par  l'hydrogène sulfuré, 
abandonné à lui-même pendant deux heures au bain-marie B 
75 degrés, puis centrifugé. Après un lavage sommaire, le préci- 
pité mixte est redissous à chaud avec quelques gouttes d'acide 
nitrique ; la solution est étendueà 20 cc. avec Az03H audixième, 
puis électrolyske a la température de  60 degrAs, avec un courant 
de 0 , 2  ampBre a u  maximum, les électrodes étant constituées par  
de simples spirales de platine du diamètre d e  1 millimètre. L'B- 
lectrolyse a lieu dans le  tube nieme où le  sulfure a été précipité, 
centrifugé, puis redissous. 

Il est indispensable do se  conformer aux ophrations ci-dessus 
indiquées, à savoir : 40 la succession des deux acides pour l'atta- 
que ; B o  la carbonisation complète des matières organiques ; 
3 0  la séparation du sulfure dans une liqueur ne  contenant pas 
d'acide minéral libre ; 4 . O  le degré d'acidité, la tempirature e t  I'in- 
tensité du courant électrolytique. 

L'oxyde puce, suffisaminent caractéristique par  lui-méine, est 
transformé successive.nent en nitrate, en chlorure, puis e n  
iodure, dont les cristaux peuvent être  examinés au microscope et  
même photographiés. 

Cetce technique a permis a ;II. Meillére de  retrouver l e  
plonib dans l'eau de  Seltz, dans certaines eaux minérales et 
dans les organes de malades morts des suites éloignées du  satur- 
nisme. 

Titrnge des solutions d'bypouulfite de soiidc. - 
JI. PERRIN (Noniteur scienlifique d'avril 1901). - I,>établissemerit 
du titre d'une solution titrée d'hyposulfite d e  soude. en partant 
d'un poids dbterminé d'iode pur ,  est une op6ration peu coin- 
mode ; il est plus  pratique d e  faire le titrage au moyen d'une 
solution titrée d'acide sulfurique ou  d'un autre  acide. Or1 sait qiie 
la plupart des acides rkagissent s u r  u n  mélange d'iodure et  d'io- 
date de potassium suivant la formule suivante : 

d'où k g  gr. d'acide sulfurique correspondent à 127 gr. d'iode. 
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Mode opirntoirs. - Supposons qu 'on veuille faire une solu- 
tion d'hyposulfite d e  soude N/20  ; on  met ,  dans un flacon de 
250 cc. environ, bouclié a l'émeri, à peu près 2 g r .  d'iodure de 
postassium rigoureusement neutralisé, 50 cc. d'eau distillée et 
une pincée d'iodate de  potasse p u r  ; on ajoute ensuite 10 cc. 
d'une solution de SOiH2 N/iO bien exacte ; après  quelques ins- 
tants, on f ~ i t  tomber goutte à goutte la solution d'hyposulfite 1 
titrer, jusqu'à ce que tout l'iode soit transformé, ce qu'on cons- 
tate par  la disparition de la teinte jaune ou en s'aidant de I'em- 
pois d'amidon. Dans Ir. cas où I'on a employé i 0  cc. d'acide 
N/10, on doit verser 20 cc. d'hyposulfite pour  que celle-ci soit 
N/%?O. 

La seule condition A remplir est de  n'employer que  de l'indure 
de potassium et de l'hyposulfite rigoureusement neutres, et la 
méthode semble inapplicable dans les cas ou  I'on a besoin, par 
exemple, d'une solution alcaline d'tiypo~ulfite destinée à se con- 
server assez longtemps. 

II suffit, pour tourner  la difficulté, après avoir détermin&, sur 
la solutinn d'hyposulfite maintenue neutre, la quantité (le liquide 
a  jouter pour amener celle-ci au t i t re  voulu, de  n'ajouter que 
la iliffbrence du volume de  la solution alcaline S employer à 
celui donné par le calcul. 

Supposons qu'après un  essai préliminaire, effectué sur  la solu- 
tion encore neutre d'hyposulfite, on ait calcul6 qu'il f:illait ajou- 
ter i 5 0  cc. pour  avoir une solution R/iO ; si, d'autre part, celle- 
ci doit renfermer, une fois ajustée, 20 cc. d'un? solution alcaline, 
on ne met  que 1 3 0  cc. d'eau distillée, e t  I'on calcule. au besoin, 
le nombre de  cc. et de dixième de cc. qu'on doit employer pour 
10 cc. de  S O L H V / l O ,  en opBrilnt s u r  la solution airisi étendue. 
Si le  chiffre ainsi déterminé est obtenu, il ne reste plus qu'à 
ajouter la solution alcaline. 

Propriétés et titrage des persulfntes alcnliiisi. - 
M .  MOREAU. (Bulletin d a  scipncrs ~~hnrmucolqqiques de  mars 
190i) .  - Le persulfate de  potasse a été préparé pratiquement, 
pour  la premiére fois, en 1891, par  Marshall, en électrolysant 
une solution satiirke rie bisiilfate de  potasse. On 3 prépare un 
certain nombre de  persulfates (de  soude, d'ammoniaque, de 
lithine, de  magnésie, d e  baryte, de  plonil), de quinine, de cocaïne, 
d e  spartbine, d e  salipyrine, d e  pjr idi i ie ,  d e  picoline, de quino- 
léine, t rès  solubles dans l'eau, sauf celui de  quinine). Le persul- 
fate d e  potasse est peu solublc ( 1 . 8  p .  ! 00 à O degré ; le persul- 
fate de  soude l'est davantage (5k  p.  100), ainsi que  celui d'amino- 
niaque (98 p. 100). 

Les persulfates alcalins ont pour  formule S2C)aRl2. Ce sont des 
oxydants ; ils mettent en liberté le chlore, le  brome et l'iode ; ils 
oxydent les sels ferreux, les manganates, etc. ; ils se  distinguent 
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des sulfates en ce qu'ils ne donnent pas de précipité avec le clilo- 
rurc de baryum, à nioins qu'ils n'aient subi un commenccmcnt 
d'altération. 

D'aprks M. Hugounenq, ils oxydent aussi l 'acide urique. 
Le persulfate d'ammoniaque colore en bleu la teinture de  

gayac en solution alcaline ; avec les sels de  cobalt e t  de nickel, 
et après addition de  potasse, il donne à froid un prbcipité noir  
ou urie coloration noire ; il dissout l'hydrate J e  cuivre et l'liy - 
drate ferrique ; en solution alcaline, il donne, avec le naplitol 
a, une coloration noire violacée, et,  avec le naplitol p, urie colo- 
ration jaunâtre;  mêlé au  permanganate de  potasse, en milieu 
acidifié par l'acide sulfurique. il devient un oxydant énergique, 
et l'oxy dation protliiile est accompagriée d'il ri tlt\gagenient gazeux, 
avec odeur d'ozone et coloration du  papier ioduré amidonné. 

Les persulfates se conservent bien à l'état sec, mais, en pré- 
sence de  l'humidité, ils se  décomposent pour  donner d e  l'oxg- 
gbne et un bisulfate, avec formation d'ozone. 

Ils agissent cornrrie stimulants de la nutrition et tlel'appktit ; ils 
sont peu toxiques (80 ceritig. par  kilogr. chez le chien) ; ils 
sont doués de propriétés antiseptiques et arrétent le tléveloppe- 
ment de la plupart des microbes pathogènes. 

Le persulfate de soude est le sel le plus ordinairement employé 
en lliérapeiitiqiie, ainsi que celui d'ammoniaque ; d'aprks M.  Al- 
bert Kobin, la dose à administrer est d e  20 centigr. par  jour ,  à 
prendre en deux fois avant les repas ; on  le  prescrit e n  solution 
a 2 gr. p. 300 d'eau distillée, e t  chaque cuillerée a soupe de  cette 
solution contient O g r .  10 d e  persulfate. Cette solution aqueuse 
conserve pendant un  certain temps ses propridt is .  Chez certains 
malades, la dose d e  O gr. 10 par repas ci-dessus indiquée, que 
RI. Hobin considére comme la dose oplima, occasionne une sensa- 
tion douloureuse d e  faim, et on est obligé de la raduire de moitié. 

I 2 t 1 q e .  - Étant donné que  les persulfates doivent leurs vertus 
thirapeutiques a leurs propriBt6s oxydantes, il peiit y avoir 
intérèt à s'assurer qu'ils n'ont pas subi d'altération ayant contri- 
bué a diminuer ces propriétés. 

Pour en faire le titrage, on  pourrait  recourir  à La méthode 
proposée par M M .  Leblanc et  Eckardt, qui font agir s u r  le  per- 
sulfate un  excès de  sulfate ferreux, et qui titrent ensuite par  le 
permanganate de  potasse le sel ferreux non transformé ; mais ce 
procddé présente l'inconvénient d e  nécessiter l 'emploi d e  deux 
solutions titr6es altérables. 

M. Moreau préfkre l'un o u  l'autre des deux procédés sui- 
vants : 

10 Le premier  d e  ces prockdés est hasé s u r  la propribté que  
possèdent les persulfates d e  mettre  e n  liberté I'iode des iodures  ; 
on dose ensuite I'iode l ibre  a u  moyen de l'hyposulfite de soude. 

On prend 4.0 cc. d'eau distillée, à laquelle on  ajoute 2 cc. de 
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SOill? ; on agite et  on fait dissoudre dans le niiilange 5: gr. d'io- 
d u r e  de potassium et  un complbte 50 cc. ; on vcrse cette solu- 
tion dans un  verre à ~ x p é r i e n c e ,  e t  on ajoute O gr .  25 du persul. 
fate A t i trer ; on agite, et on abandonne à la température du  labo- 
ratoire pendant une demi-heure ; on prélève i O  cc. d'abord de 
ce liquide, puis 40 cc., dans lesquels on dose l'iode par la solu- 
tion décinormale d'hyposulfite de soude et l'empois d'amidon. 
Chaque c c .  de  solution d'hyposulfite représente O gr.  0135 de 
persulfate de potasse, O gr.  0119 de  persulfate de  soude et 
O gr .  0 114: ,le persulfate d'arrirnoriiaqiie. 

Kupp, qui  a proposé d e  doser les persulfates par  l'iodure de 
potassium. prétend que  la réaction n'est complkte qu'au bout 
de deux lieures ; or, M.  Moreau a constat4 que,  si I'onopère avec un 
grand excks d'iodure de potassium (3 g r .  pour  O gr.  25 de persul- 
ïatej, la rkaction est cornplkte au  bout d'une demi-heure, quelle 
que  soit l a  température à laquelle a lieu l'opération. 

2O Le deuxième procédé repose s u r  la propriété que possède 
l'acide arsénienx d e  s'oxyder facilement en solution alcaline en 
p r k e n c e  de l'iodure de potassium. 

On prend 50 cc. d e  solution décinorniale d'arsénite de  soude, 
dans lesquels on dissout 2 gr.  d ' iodure de potassium, 2 gr. envi- 
ron  d e  bicarbonate de  potasse ; on ajoute O gr.  25 d u  persulfate 
à t i trer ; on agite et o n  porte  à l'ébullition pendant cinq minutes; 
après  refroidissenlent, on complkte 50 cc. ; on prélave 10  
cc. d'abord, puis 40 cc . ,  qu'on t i t reavec la solution décinormale 
d'iode et l'empois d'amidon. Le chiffre total obtenu,  ret,ranch6 de 
50, donne le  nombre  de  cc. de  solution arsé~iicale oxydée ; or, 
chaque cc. de cette solution représente les mémes proportions 
de persulfate que la solution décinormale d'hyposulfite de soude 
employée dans le  premier  procédé. 

Dosage de l'azote nitrique tliiiis les eaux par le clilo- 
rure staiiiieun. -JI. HEIiFilET (Comptes vendus de  1'Acadimie des 
sciences d u  22 avril 1901). - BIM. Divers et Tamen-Haga ont mon- 
t ré  qu'une solution acide de  chlorure stanneus en excks trans- 
forme l'acide azotique en hydroxylamine, pourvu que  la réaction 
ait lieu en présence d'une quantité d'eau assez considérable pour 
q u e  les acides chlorhydrique et azotique ne puissent pas réagir 
l 'un s u r  l'autre. 

M. Henriet a étudié cette réaction e t  constaté qu'à l '~bullition, 
tout l'azote est transformt': en hydroxylaniine, d'aprés la formulc : 

3SnC12 + AzO% + 811Cl= 
3SnCls + .2zH201-IHCl f KClf !2H20 

On dose ensuite le chlorure stanneux en exces a u  nioyende 
l'iode, la réaction se  produisant d'après la formule suivante : 

SnC12 + 2 1 f 4IICl = SnClL f 21H. 
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De ces équations, il résulte que  6 atomes d'iode correspondent 
à i atome d'azote. 

M .  Ilenriet se sert des liqueurs suivantes : 
i0 Chlorure stanneux. -- Dissoudre 24 gr. d'&tain dans l'acide 

clilorliydrique pur, en quantité suftisante pour faire 1 l i t re ;  le  
tlacon dans lequel est renfermée cette solution est fermé par  un 
bouclion a deux trous, dans l'un desquels passe un tuhe en com- 
munication avez un appareil producteiir d'acide carbonique ; 
dans l'autre t rou,  est placé un siphon plongeant au fond du flacon 
et réuni, par un caoutchouc muni d 'une  pince à vis, au  tube 
abducteur d'une pipette de  1 0  cc. a deux t rai ts ;  la partie supé- 
rieure de cette pipette communique avec l'appareil acide carbo- 
nique, et sa partie infcrieure porte un caoutcliouc terminé par  
un tube effile e t  une pince de  hlolir. Le chlorure stanneux se 
trouve donc à l 'abri de l 'air.  On laisse reposer pendant vingt- 
quatre lieures. Avant chaque pri?lkvement, on agite le flacon et on 
rejette la portion de liquide qui remplit la pipette. 

2 0  Soiulion d'iode. - Dissoudre 8 à 9 gr.  d'iode dans I'eau avec 
20  gr. d' iodure de potassium et faire 1 litre ; t i trer l'iode I'liy- 
posulfite de  soude ou a l 'aide d'une solution connue de nitrate 
d e  potasse, en opérant comme i l  est dit plus loin. Si x est le poids 
de l'iode contenu dans 1 cc. d e  solution, la valeur en azote a dc 

ihxs 
ce cc. es1 : a = -. 762 

M o d e  opt'ratoire. - On prend,  dans un ballon de 1 2 5  cc., 50 cc.  
de I'eau à analyser, qu'on évapore à sici:ité a u  bain de  sable à 
110 degrés ; aprbs refroidisseiiienl, on ajoute 10 cc. d'HL1 pur 
et 10 cc. de solution de clilorure stanneux: on ferme le ballon 
avec un bouchon de  caoutcliouc percé d'un 'trou t.raversé par un 
tube de verre de  1 0  centimètres de longueur, auquel est fixé un 
tube de caoutcliouc d e  marne longueur ; on place le ballon sous 
une Iiotte et on fait bouillir peiitlarit 2 0  minutes: on opère paral- 

-1èlemerit avec un ballon ne  contenant pas de  nitrate: dont le but 
est de fournir une lecture repère.  

L'ébullition terminée, on pince le tuhe de caoutcliouc avec le 
doigt, pour éviter la r e n t r é e d e  l 'air,  et on adapte c e  tube sur  un  
appareil producteur d'acide carbonique. On procède de  même 
pour le ballon repére. 

On ajoute ensuite, dans les deux ballons, 10 cc. d'eau distillée, 
puis q ~ ~ e l q u c s  gouttes d'empois d'amidon ; on verse ensuite, avec 
une burette graduée, la solution d'iode, jusqu'à coloration bleue 
persistante. 

Soit n le nombre de  cc. de solution d'iodc exigée par  le ballon 
repère, e t  n'celui qu'exige le ballon c o n t ~ n a n t  I'eau a analyser ; 
le nombre de  milligr. d'azote z sera, pour  4 litre d'eau : 
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Voici quelques rbisultats obtenus avec des liqueurs titrées de 
nitrate de potasse, résultats rapportés au litre : 

Azote calcul~i  Azotc Lrouvi~. Lcaitc . 
- - - 

A .  . . . 2 milligr. 8 9 milligr. 7 O milligr. i 
B .  . . . i& - O 15 - 9 O - 4 
C . . . .  $ 8  - O 2 7  - 7 O - 3 
D . . . .  56 - O 5 5  - I 0 - 9 
E . . . .  8 4  - O 8% - 5 1 - 5 

Les écarts sont dus a des pertes d'AzOqII qui se produisent lors- 
qu'on ajoute l'acide clilorliytlrique, et le talilrau ci-dessus montre 
que  la perte est d'autant plus considérable que l'eau contient plus 
de nitrate. II y a donc avantage a ce  que la prise d'essai ne con- 
tienne pas plus de  1 millipr. 5 d'azote environ. 

Les nintières organiques n'infliicnccnt pas l'exactitude des 
résultats ; ceux-ci ne peuvent Etre fauss6s que si l'eau renferme 
des sels de  fer ; dans ce cas, il faut prendre la p r k a u t i o n  d'éli- 
miner ces sels par  I'amnioniaqiie avant l '&raporation de l'eau. 

Le procédé au chlorure s tanneus donne des résullats cornpa- 
rables il ceux qu'on obticnt avec le procédé Sclilœsing. 

31oyeii d e  cIifft5rciirici. Le rsniig da I'lion~iiic d u  snug 
(les irniiii:iiix. - A I .  Bordet a montré, e n  1898 et en 1899, 
qui:, si l'on injecte i un ariinial, à un lapin par exemple, du sang 
défibrin6 d'un animal difrérent, comme le bœuf, le sérum de 
lapin qui a reçu l'injection acquiert la propriété  d'agglutiner et 
de dissoudre les Iiérriatirs t l i i  sarig de bn:uf. 

h131. Wassermann et S~li i i tze  ont appliqué cette propriété a la 
différenciation du  zang d e  I'liomnie et des animaux,  dans les 
taclies de sarig. La technique h suivre est la suivante : on injecte 
sous la peau d'un cobaye ou d 'un lapin 10  cc. d e  sérum de sang 
liiirnain : on renouvelle cette injection fi fois, en observant iin' 
intervalle de  deux jours entre cliaqiie injection ; six jours aprés 
la s is i i ,me injeet;on! I'ariirnal est saigné, e t  son s h u m  sert à l'esa- 
inen de  la taclie de s a r i s  A cet effet, on dissout cette taclie dans 
l n  s l r u m  artificiel ; on obtient une solution, dorit on prend 3 ou 
4. cc., nusquels on ajoute O cc. 5 d e  sérum de cobaye ou de lapin 
préparé comme il a kté dit ci-dessus. 

Cri prend, dans un autre  tubc, 3 ii 4 cc .  d u  liquide contenant 
en solution le sang de  la taclie à examirier, et on additionne ce 
liquide de  O cc. 5 d e  s6rurn de  lapin ou de cobaye n'ayant subi 
aucun traitement. 

Dans un troisième tube,  on inlroduit 4 a 5 cc .  de  sang dilut, 
provenant d'un inouion ail d'un porc,  e t  on additionne ce sang 
dilué de s6rum du lapin ou  du  cobaye ayant reçu les injections 
dont nous avons parlé .  
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Si, au bout d'une heure, le contenu du premier tube devient 
d'abord trouble. puis se précipite, laritlisque les deux autres res- 
tent limpides, on peut conclure péremptoirement que la tache 
examinée est urie tache de sang humain, à moins qu'on n'ait quel- 
ques raisons d e  croire que le  sang peut provenir d'un singe, le 
sang de cet animal se coniportant comme celui de l 'homme. 

Dans une coirirriuriicatinn Faite à la Société de médecine légale, 
dans sa séance du i 5  avril i901, 31. Ogier a annoncé qu'il avait, 
en collaboration avec M .  IIersclier, expérimenté la niktliorle (le 
Mil. \Tassermarin et Scliiitze et que leurs expériences leur 
avaient tl6montrG que cette méthode permet réellement de  
diffPrencier le sang de I'liomme de  celui des anirnîux. 

Dosage ales sucre8 réd i ie le i i rn  du anilg. - irf11. MEIL- 
LÈRE et CHAPELLE ( J o i ~ r r i d  de pl~nvrnarie  et de ckimie du  13 rr.ars 
i901). - Pour se procurer  le sang destiné à l'analyse. oii peut 
recourir à la saignrie ou à In ponction d'une veine avec la serin- 
gue de lieux ; il est plus simple de recourir aux ventouses scari- 
fiées: qui permettent d e  recueillir facilement 9 0  a 30 cc. d e  
sang. Le sang (sérum et caillot) est mesuré dans une éprouvette 
graduée. 

11 importe de détruire, par la cllaleur, le plus rapidement pos- 
sible, les ferments susceptibles d'liydroliser les sucres rtiduc- 
teurs; aussi, doit-on porter immédiatenient le  sang à 1'6bullition 
dans une capsule de  porcelaine ; lorsque les caillots ont subi une 
coction suf'lisante, on  les s4pare d u  liquide e t  on  les triture a u  
mortier ; or1 remet  lc liquide avec les caillots divisés, et on ajoute 
i cc. d'acide aciitique, 5 cc. de soluliori saturée d'acétate de zinc 
(environ 2 gr.  de  ce sel) e t  !O gr. de sulfate de  soude ; on porte 
ile nouveau a I'i:biillitiori ; puis on extrait le liquide soit par  
centrifugation, soit, de prtiférerice,au moyen t l ' u i i c :  petite presse ; 
on reprend le  niarc, a trois reprises, par cociion, avec 15 cc. 
d'eau distillée, e t  on exprime chaque fois ; on doit obtenir ainsi 
70 cc. de liquide désalbur1:iné. 

On peut alors ou bien répart i r  c e  liquide dans deux tubes d'une 
centrifugeuse et le centrifuger jusqu'à clarification, ou bien le  
filtrer sur un filtre sec. Si le  liquide ne s7écl:~ircissait pas o u  
coiiservait Urie tc?irite rosée, or1 achèverait de  le clarilicr en IF! 
portant à l'ébullition et en l'alcalinisant Iég&renient; il se forme 
alors un précipité d'oxyde ou d e  carbonate de zinc, qui  clarifie 
coinpltternent le liquide. 

Si, pour une raison que!conquc, on ne  pouvait procéder irnm4- 
diatement aux opérations ayant pour  hut  de  doser les  rnatiùres 
réductrices contenues dans le  liquide! on  préserverait celui-ci d e  
toute altération e n  l'additionnant d'une trace de sulfate d e  
cuivre. 
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Le liquide centrifugé ou filtré est réparti kgalement dans deux 
t u l ~ s  d'une centrifugeuse, d'une contenance totale d e  50 cc., mis 
au  bain-marie dans des cylindres métalliques qui assurent leur 
stabilité; on ajoute dans chaque tube 2 gr. 5d du  mélange sui- 
vant : 

Acide tartrique pulv&ris6. . . . 100 gr. 
Sulfate de cuivre pulvérisé . . . 70 - 

AprEs dissolution du sulfate de  cuivre, et sans se préoccuper 
du  précipité hlanclialre de  tartrate de cuivre qui s'est formb, on 
ajoute dans le liquide chaud 8 cc. d'une solution de potasse pure 
coritenarit 100 gr .  d'hydrate (le potasse pour  400 cc. Le liquide 
s'éclaircit immédiaterilent. 

Le bairi doit être à ce moment en pleine ébullilion ; o n  compte, 
A partir de I'alcalinisation, quinze minutes si le bain est à L O O  
degrks, !O minutes seulement s'il est à 105 (bain de glycérine ou 
d e  clilorure de  caiciiirri) ; on centrifuge alors la liqueur réduite, 
on décante;  on Pgoutte; on lave par centrifugation et décarita- 
tion, d'abord à l 'eau bouillante, puis a l'alcool ; on sèche a t10 
degrCs le pritcipité d'osydule de  cuivre et on le phse. 

La pesée de l'oxydule de  cuivre donne rl'ercellents résultats, 
ainsi qu'on peut s'en convaincre en effectuant la réduction, dans 
le  tube même, au moyen de 1'ligdro;ène o u  du  gaz d'tclairage. 
011 peut égaleirieril peser le cuivre à l'ktat d'oxyde rinir ou ein- 
ployer une des riombreuses méthodes de  dosage volumétrique du 
cuivre. 

Dans quelques-uns de  leurs  essais, MM. Xeillère et  Chapelle ont 
contrôlé leurs résultats a u  moyen d'une méthode basée sur l'ac- 
tion r8ductrice qu'exerce l'acide riiolybdique sur  I'oxydule de 
cuivre ; le bleu de  molybdène for1116 est 6valué par le permanga- 
nate de potasse. 10 centigr.  d'oxydule exigent 8 cc. 4, de solution 
de  permanganate a u  2001r1e. 

Cette coloration bleue, q u i  permet  de déceler nettenient u n  
prkcipitb, d'oxytliile peine visilile a u  n~ic rosco~)e ,~ iour ra i t  servir 
à I'évaluatiori coloriiriétrique d e  petites quantités de glucose; 
l'oxydule produit par  10 centigr.  d e  sucre donne, par réaction 
s u r  les molybdates, une teinte encore appréciable sous une 
épaisseur de  3 1 5 centimbtres, après dilution dans 1 hectolitre 
d'eau. 

Le résultat obtenu doit ê t re  formulé ainsi : pouvoir riduc!eur 
du sang vis-&vis de la liqueur de Eéhli~uj, calcdé eu glucose; on sait, 
e n  effet, que le sang peut contenir pliisieurs substances r iduc- 
trices, dont quelques-unes donnent, après  hydrolyse, un poids 
d e  cuivre supérieur  à celui qu'on obtenait priiiiitivement (sac- 
charose, lactose. glycogène, maltose). On peut ,  aprEs avoir dosé 
le  sucre total, dktruire  p a r  la levuro de  bikre les sucres fermen- 
tescib!es et doser  ensuite les substances non attaquées par le fer- 
ment .  
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MM. hleillère e t  Chapelle conseillent d'établir à nouveau le  
coefficient par lequel on doit multiplier le poi:ls d'oxydule, 
chaque fois qu'une modification est introduite dans la s6rie des 
manipulations (tempbrature du  bain, volume sous lequel s'opère 
la réduction, proportion relative de sucre dosé), e t  aussi 
cliaque fois qu'on fait usage d'une nouvelle potasse. 

11 faut surtout optirer la réduction de contrôle sur  une quantité 
de sucre sensiblement voisine de  celle que renferme le  sang. 

11 est important de ne pas préparer  à l'avance la liqueur de 
Fehling, d'abord parco que  la dilution des liqueurs nécessite 
l'emploi d'un plus grand nombre de tubes, ensuite parce que les 
liqueurs cupro-alcalines se réduisent d'elles-mémes. 

M M .  Meillère et Chapelle ont fait aussi des essais avec la 
liqueur au  carbonate de  cuivre (liqueur d'est), qui fournit un 
poids plus élevé d'oxydule, qu i  dipose mieux, qui corrode moins 
le verre et qui n'attaque pas sensiblement les substances tclles 
que le saccliarose, qui  ne sont pas réductrices par  elles-niômes. 

L'emploi d e  la liqueur carbonatée exige la séparation préala- 
ble de la cliaux par le fluorure d e  sodium ou par  I'oxalate d e  
soude ; sans cette précaution, un  prdcipité d e  carbonate de  cliaux 
souillerait I'oxy dule. 11 faut aussi supprimer l'emploi [le l'acktate 
de zinc. 

Pour obtenir une liqueur d'0st extemporanée, on t'ait dissou- 
dre, dans cliaque tube contenant la moitié du  liquide d'épuise- 
ment, une dose de  10 gr.  du  niélange suivant : 

Carbonate d e  potasse. . . . 350 gr. 
Hicarbonate de  potasse . . . 100 - 
Sulfate de cuivre . . . . . 23 - 

Quel que soit le rkactif eniployh, il convient de faire un essai 
à blanc, pour  évaluer le  coefficient de  réduction spontanke cn 
l'absence du  sucre. 

Les multiplicateurs employés pour  le glucose, dans la série des 
essais faits par MM.  Meillère et Chapelle ont  été : 0,388 pour la 
liqueur au tartrate de cuivre, e t  0 , 3 M  pour la liqueur d'O& 

Pluie de B a n g  nbserréc ii ~alrrri ié .  -M. St .  311 UR'IER 
( C o m p l ~ s  rendus de I'Asademze des sczenres du 9 avril 1901). - Ilans 
la nuit du 9 au 10 mars,  un pliénornène mdtéorologique a jeté la 
consternation en Sicile, aux environs d~ Faples et en Tunisie : un 
nuage rouge envahit le  ciel et les gouttes qu i  tombèrent ressem- 
blaient a d u  sang coagulé ; le  sol, les toits des  maisons, les feuil- 
les des arbres prirent une teinte rouge. 

JI. Stanislas Meunier a eu l'occasion d'examiner la substance 
qui avait constitué cette pluie extraordiriaire (plule de s n ~ g ) ,  et i l  

a constaté que  cette substance était formée par une poudre 
dont la couleur rappe lh t  celle d u  protoclilorure de manganèfe 
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anhydre.  Celte poudre Etait fine, mais elle n'était pas douce au 
touclier et elle rayait le verre. Elle était imprégn6e d'air,  qui 
adliérait très fortenient i ses grains ; cliaiitlbe à. sec dans un 
tubede  serre ,  elle acquérait Urie telle inobilité qu'elle prenait 
l'apparence d'un liquide, conservant sa surface Iiorizontale, 
quelle que fùt l'inclinaison du tube ; cliauffée dans un tube au 
voisinage du rouge, elle prenait une couleur gris foncb, presque 
noire. 

Aprils avoir fait ùouilfir cette poudre avec de  l'eau, le liquide 
filtré prkcipitait abondamment par le nitrate d'argerit et le clilo- 
rurc! (le baryum;  elle contenait donc des cliloriires ct des sulfates. 
Avec HCI, la poudre faisait efi'ervescence et abandonnait au  liquide 
de la cliaux et un peu de  magnésie ; le résidu de cette attaque se 
scindait, par  le lavage, en une matikre d'aspect argileux et e n  
graiiissableux; sous l'action de IlCl à cliautl, la matière argileuse 
se tikcorriposait, et on y constatait, outre l'alurriirie, la préserice 
de  beaucoup d'oxyde de fer. Les grains sableux étaient surtout 
quartzcux, mais on y voyait aussi des paillettes micacées et des 
grains de diverses natures. 

En résumé, la poudre en question contenait : 

. . . . . . .  E a u .  5 , 2 0  pour i 0 0  
. . .  Natiére organique 3 , 1 7  - 

. . . . . . .  Sable 5 9 , 1 4  -- 

. .  Carhonntedecl iaux.  23,91 - 
Argile (par  différence). . 8 , 5 8  - 

On distinguait, au  microscope, des  grains de  q u a r k ,  des cris- 
taux transparents cubiques (sel niariri) oii à contours rliombiques 
(gypse ?), des grains rioirs e t  opaques qui ktaient peut-étre de 
nature cliarbonneuse, un grand nombre  de  corpuscules organi- 
E ~ S ,  consistant surtout e n  restes d e  diatoinues et des  tibres vCgé- 
tales parfois asses longues ( 2 )  . 

Ces divers caractkres sorit ceux cles pluirs de  sang antérieure- 
ment decrites et ces pluies sont vraisemblablcment constituées 
par  des matériaux arrachés, par  les remous atmospliériques, au 
sol du  Sahara. 

IDosugo d e  ln u i c o t i i i e  dri i is  les tc i l~cies  e t  les eati .r i i ts  
aqueux d e  tabac. - M. J. FOTII ( f j e c u  internationde des fal- 
sif icatio~is de janvier-fëvrier 1 9 0  1). - Lorsqu'il s'agit de doser la 
nicotine dans le tabac, l 'auteur fait skclicr les feuilles, puis il les 
réduit en pouilre ; il prend G gr. de cette poudre, qu'il place 
dans une capsule de porcelaine avec tO cc. de  lessive de soude 

i l )  Nos lccl.eiir; c»nstritc>rr,nt l a  concnrtlnnri! d e s  chilfrcs donnks  par 
FI. \I~?iinii?r avec ccux qu'ont t rouvi .~  MY. Fimiinand Jcan e t  13riiliat (voir 
Annales de chimie annlytiyue, f 901, p .  161). 
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diluée (à 20 p. 100)  ; il malaxe ; puis  il ajoute assez de  plâtre 
pour amener la masse a l'état de poudre ; il inlrotluit cette pou- 
dre dans un tube de  verre de 25 c m .  de hauteur sur  3 cm.  d e  
diamètre, bouché avec un bouclion d e  libge ; il verse dans le  
tube 100 cc. d'un m6larige d'éther et  d't t l ier de  pétrole ; i l  bou-  
che et laisse en repos pendant une Iieure environ, en agitant de 
temps en temps ; il prélève ensuite 25 cc. de  liquide éthéré, qu'il 
introduit dans un ballon ; il ajoute 40 à 50 cc. d'eau distillée, 
une goutte d'iodéosine f t  un excès de SOLH2 décinormal ; il dose 
ensuite, à l'aide de  la soude déciriorrriale, la quanlitt': d'acide 
1111re. 

Pour l'essai des extraits aqueux de tabac, l 'auteur opère s u r  
10 gr., qu'il traite de la même f a ~ o n  que les feuilles. 

L'auteur a vérifié I'cxactitude de sa  miitliodc en opErant sur In 
nicotine pure, qu'il a soiirnise nilx iriêrries opérations. 

1)orrnge cleo ac ides  vola t i ls  d:iiis le, heiirre et les 
graissr-S. - M .  A .  REYCI1Lk:R (Riill .  Sac. c h i m .  du 20 janvier 
1901, p. 1 4 2 ) . -  Dans la dttermination de  l'iridice de  Reicliert, le  
traitement d e  5 gr.  d e  matière grasse dorine 11 Occ. d'uridistillatum 
aqueux, constituant une solution des acides gras volatils. L'opéra- 
tion se termine en filtrant ce liquideet titrarit i00cc .  defiltratum 
par la potasse décinormale, jucqu'à neutralisationdes acides gras 
dissous. Cet indice est en rapport  avec lc nombre de m o l i x h e s  
des acides ~ : o / a t i l s  et solubles qui se trouvent dans la quantité de  
graisse mise en expérience. 

Etant donnée la richesse en acides volalils insoluhles de cer- 
taines graisses, notamment du beur re  de  coco. l'auteur a pensé 
au'il serait intéressant de déterminer. à côté de  la caractdristi- 
due Reicliert, un i d i c e  sr: rapportant à h t n , n l l t R  des nc i r l es  uoliltils. 
Ilans ce but, il suffit de  transvaser dans urie fiole conique les 
IlOcc. de distillatum provenant d u  traitement de  5 gr. d e  matière 
grasse, e t  de laver le ballon avec 3 0  cc. d'alcool, qu'on réunit 
au liquide distillé. Les goutelettes liuileuses surnageantes s e  dis- 
solvent e t  le titrage acidiinktrique est trhs facile. 

En établissant le rapport entre les acides volatils solubles et 
les acides volatils totaux, on remarque qu'il varie avec les diffé- 
rmtes graisses. Pour  le beurre ,  i l  est de 0,00, c'est-à-dire que,  sur  
100 parties d'acides gras volatils, il y en a 90 de solublcs dans 
l'eau. Pour l e  beur re  de  coco, ce rapport  et de  0,32 ; pour I'oléo- 
margarine et le neutral-lard, il prend une valeur intermédiaire. 

II serait intéressant d'examiner plus attentivement ces obser- 
vations en y faisant entrer en ligne d e  cornpte certaines matibres 
telles que les Iiuilcs de sésame et d e  coton, et de vérifier ainsi 
l'utilité pratique de cet indice des acides volatils totaux. 

G. S.  
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N o u v e ~ u  moyeu de distiuguer les deus naphtnls. 
- 11. E. VlNCEiVT (Bulletin no 19 (1900) de Sociele syndicule des 
pharmaciens de la C O b d ' O r ) .  - L'acide iodique en solution peut 
servir à différencier les deux naphtols. 

Avec le naplitol a: cette solution donne un  précipité flocon- 
neux, blanc-jaunitre, qui  se colore rapidement en violet 

Avec le naplitol /3, on ohtient un précipité qui prend peu i peu 
une coloration rouge;  après repos, ie liquide est coloré en jaune, 
et le précipité est rouge-tirun. 

Dosage de l'acide phosphoriq~ie .  - M .  LEDOUX 
(Rzilt. Assoc. belge des chinzi~.tes, 1901, p. 125) .  - L'auteur étudie 
la précipitation de l'acide pliospliorique à l'ilitat de pliosplio- 
molybdate d'aminoniaque et arrive h cette conclusion que la pré- 
cipitation est c o i n p l t k  et rapide, méme e n  présence d'acide 
citrique, à condition que  la solution renferme:  l0 une quantité 
assez forte de nitrate d'aiiimoniaqiie; 2 0  l 'acide phosphorique B 
l'état ortlio, ce qu'on obtient par l'ébullition en présence de 
l'acide ni t r ique;  3 O  une quantité assez forte de liqueur molybdi- 
que pour  saturer  l'acide citrique et  l'acide pliosphurique. 

L'auteur propose le mode opératoire suivant : 
2 gr. de  superpliospliate ou 4 g r .  d'engrais composé sont trai- 

tés à l'eau et a u  citrate par  la méthode ordinaire, et le volume 
des solutions est amené à 250 cc. On pr6lève 50 cc. de chaque 
solution et on les mklarige. Le phospliale précipiti! étant traité 
directement par  le citrate, on en prélève urie quantité corres- 
pondant a 2 gr. de  matikre. On ajoute 15 cc. d'Az03H (D- 1 , 4 ) ;  
on fait bouillir pendant 5 minutes et on ajoute, après refroi- 
dissement, 13 cc. d'amnioriiaque de densité 0 , 9 2 .  1,asolution doit 
rcster léaiirement acide. On ajoute alors 100  cc. d u  rkactif sui- 
vant : 150 gr .  d'acide molybdique sont dissous dans 600 cc. d'am- 
moniaque de densité 0'96, et  l'on verse la solution dans 1,070 cc. 
d'X0311 ( D =  1,221.  Ce réactif se conserve trés bien. 

Aprés le  réactif ajouté, on agite fortement pendant 30 minutes 
(les essais ont @té faits avec un  aj i la teur  mécanique, la tempé- 
rature ne dépassant pas 16 degrés).  

On aclkve le  dosage comrrie pour  les scories e t  les pliosplia- 
tes ; le  précipiti: est d'une pureté absolue, e t  peut servir soit 
pour  le  titrage, soit pour  la précipitation par  la liqueur magn0- 
sier ne  après  dissolution dans I'arninoniaque. 

Cette métliode est applicable aux scories et aux engrais ; elle 
supprime la casse des verres, soustrait l 'opérateur aux vapeurs 
acides et  empêche toute précipitation d'acide molybdique. 

L. L. 
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Uosrige; de  la acriicle eii pi.6wenc.e tlii carbonate de 
soude. - îvl'vl. LUCIOS E'T DL P A E I T  (BuI l .  Assoc. belge des 
c h i n d c s ,  1901, p. 19).  - Les auteurs ont suivi les m6tliodes sui- 
vantes : 

a) 20 ou 25 cc. de  l a  solution (10 si la lcssive est très con- 
centrie) sont additionnés de 50 cc. de  clilorure de  baryum à 
10 p. iOO; on filtre sur  u n  filtre moui l l é ;  on  lave à l'eau bouil- 
lante et on étend à environ 300 cc.  ; puis on titre avec le métl i j -  
lorange comme indicateur. 

b j  On opère comme ci-dessus, mais  e n  employant l a  plié- 
nolphtalkine. 

c) Les mêmes quantités d e  solution sont placties dans un 
hallon jaugé d e  200 cc. et additionnés de  50 cc. (le chlorure 
de baryum à i O  p. 100. On complkte le volume et on  laisse repo- 
ser pendant 2 heures. On décante alors avec une pipette 100 cc. 
de liquide limpide ; on Pltend à 450 ce. environ et  on titre au 
méthylorange. 

d )  Les mêmes quantités de  solution sont additionnées de 
50 cc. d e  chlorure de baryum à i O  p. 100 ; on ajoute 290 cc. 
d'eau environ, e t  on  titre en présence d u  précipité en se servant 
de la phholphtaltiine. 

e )  Méthode usitée dans les laboratoires anglais : on  additionne 
10 cc. de lessive de  100 cc. d'eau distillée environ ; on ajoute 
goutte à goutte de l'acide normal, en éprouvarit le liquide de 
temps en te'mps par  touches avec une solution de nitrate 
d'argent. 

La solution de  chlorure de baryum et l'eau distillée ont dorinu 
un terme de correction d e  0,DB a ajouter au titre trouvé. 

Les essais ont été faits avec des mélanges des solutions sui- 
vantes : 

1 0  Une solution liinorrriale d e  soude caustique, dont 1 0  cc. ti- 
traient exactement 20 cc. d'acide binormal avec le tournesol; 

2 O  Urie solution de  carbonate de  soude chimiquement pur  à 
70 gr. par litre. 

Les résultats ont montré que ,  seule, la méthode c (méthode de 
Lunge) est exacle dans tous les cas; elle ofïre un virage trks riet, 
mais présente une Iégbre complication de manipulation. 

Avec la méthode d,  le virage est peu net, lorsqu'il y a plus de 
3 p. 1 0 0  de  carbonate d e  soude ; cette méthode donne des chif- 
fres trop forts de  0'25 p. 100 pour des teneurs de  1 à 2,s  p .  100 
de carbonate de  soude, des chiffres t rop  forts de 1 p.  100 pour 
une teneur de 5 p .  100 et  des chiffres t rop forts de i , 5  à 2 p. 100 
pour des teneurs comprises entre  8 et 2 i p.  100. 

La méthode e semble exacte;  les résultats sont t rop faibles 
dans les cas où  il  y a beaucoup de soude (de 1 à i,5 p .  100) et 
trop forts dans les cas contraires. 

Les méthodes a et 6 donnent des chilfres trop faibles d e  i à 
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1 , s  p. 100  pour  les liquides riches en s o u d e ;  de  20 à 50 p. i 0 0  
pour  les liquides pauvres en soude. L.  L. 

Dosage de petites quantités d e  carbunate de 
soude en pr6seiice di1 bicarboiiate de soude. - M l I .  
LUCION ET DE PAEPE ( B u l l .  Assoc. b e l q e  dtjs chimistes, i90i ,  
p .  23). - Les auleurs ont essayé les méthodes suivantes : 

A .  - Titrage direct à la soutle caustique, en opérant a la tou- 
che au nitrate d'argent. jusqu'à l'obtention d'une tache hrun-noir. 

B. - Titrage e n  retour à la pl iholphtaléine,  aprhs addition 
d'un excès de soude caustique et  d'une quantité suffisante de 
chlorure de baryum pur.  

C. - On ajoute à la solution un excbs de  soude, une quantilé 
suffisantedeclilorure de  baryum ; on filtre une partie aliquote et on 
t i k e  en retour le filtratuni en employant le niéthylorange comme 
indicateur. 

La méthode A donne des résultats trop faibles ; les auteurs en 
concluent que la réaction du carbonate de  soude et d e  la soude sur 
le  nitrate d'argent, n'est pas assez nette pour donner un virage 
prAcis; i l  a lieu trop tôt et donne, par  suite, une erreur  de  i p. i00 .  

Pour la méthode R, l'acide employé, attaquant le carbonate de  
baryum en suspension dans le liquide, donne un titre en retour 
t rop fort par conséquent, trop faible en bicarbonate (5 p. 100). 

La méthode C comporte  également une cause d'erreur, le car- 
bonate de  baryte rekriant plus de  baryte caustique que ne le 
compoite  le liquide dont il est imprégné, ce qui augmente le 
titre en bicarbonate (1, 4 p .  100). Les auteurs ont fait ces essais 
s u r  une solution de bicarbonate de  soude pur ,  puis sur  des nié- 
langes d e  cette solutiori avec des quantités variables de carbonate 
d e  soude neutre. L i  encore, aucune des méthodes n'a donné de 
rksultats exacts, mais les résultats sont constants pour une même 
méthode,  quelle que  soit la quantité de carbonate neutre, et 
pour  des teneurs variant de O B 9 p. 100. 

Lc rksultat exact se  trouve entre les résultats obtenus par les 
méthodes B et  C. 1,. 1.. 

A i i n l y ~ e  du ferro-silicium.-MM. IBBOTSON et H. BRE- 
ARLEY (Cliernicnl fiuu, 1901, p .  269) .  - Carbone total. - L'al- 
liage pulvérisé est compl+tement incinéré dans l'oxygène et sans 
l 'emploi tl'aiiciin rlactif oxydant, tel que  le chromate de plomb. 

Grclphde - 2 à 3 gr.  de  l'échantillon e n  poudre sont chauffés 
avec 70 nu 100 cc. d'.%zU3H ( D  = i , 4 )  à l'ébullition e t  on ajoute 
de temps en temps quelques cc. d'acide fluorhydrique. On peut 
employer sans inconvénient des récipients en verre  ; l e  graphite, 
restant insoluble, est filtre s u r  uri filtre d'ariiiaiile et lavé succes- 
sivement avec de l 'eau,  de la soude caustique bouillante, de I'HCI 
d i lué et  enfin avec d e  l'eau; on  l'incinère ensuite rlansl'oxygèrie. 
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Silicium. - La méthode d e  Hozg est la moillenre : 2 g r .  de 
I'kchantillon en poudre sont traités à l'ébullition avec 50 cc. 
d'HG1 et  {O à $0 cc. d'Az03H. Ce traitement dure environ 55 rni- 
nutes; on ajoute, au  liquide 3 fois son vo!ume d'eau ; on filtre la 
silice, on la lave avec IlCl dilué ; on In calcine et on  la phse. On 
ajoute au résultat obtenu 0,1  p. 100, pour tenir compte de  la 
solubilit6 de  la silice. 

,Wmi,yanèse. - On emploie la méthode de lleddrop et  Raniage : 
i gr. de l'alliage est dissous dans 30 cc. d'AzO"B ( U  = i , l ) ,  addi- 
tionné d e i  ou  2 cc. d'acide fluorliydrique ; après  refroidissement, 
on ajoute 10 cc.d'eauet 2 gr. debismutliatede sodium. Lasolution 
est filtréesurl'amiante; on ajoute une so lu t im titrbe d'eau oxygé- 
née,puis on tilre 1'exci.s de celle-ci avec une solution de  perman- 
ganate de  potasso décinormale. 

P/iosyhiit.e. - On traite 4 gr.  de l'alliage par 4.5 cc. d'Az031i 
( D =  1.2) et 45 h 30 gouttes d'acide fluorhydrique, et,  quand la 
réaction est terminée, on ajoute encore 25 a 30 gouttes d'acide 
fluorhydrique ; la dissolution se complète à l 'ébullition. On ajoute 
ensuite du  permanganate de potasse, jusqu'a obtention d'un pré- 
cipité permanent de  bioxyde de manganèse ; la solution est ren- 

' 

due limpide par  du sulfate ferreux. Le graphite est sépari! et, 
aprés l'addition d e  5 ou  7 cc. d'ammoniaque concentrée, le  
pliospliore est précipité par le  nioly bdate d'ammoniaque. 

H. C. 

Ileclierclie qumlitiitivc, du cobalt. - SI. F. P. TREAD- 
WELL (Zeits. f .  n m y .  Chrrnie, 1901, p. 108). - L'auteur a repris 
la méthode indiquhe en 1879 par  Vogel, méthode dont le prin- 
cipe est le suivant : 

Si, a une solution d'un sr:l de  cobalt, on  ajoute une solution con- 
cenlrée de  siilfocyanate d'ammonium, il se forme une coloration 
bleue qui  vire au  ronge par dilutiori. 

Cette coloration bleue peut-étre isolke par  l'alcool amylique 
ou par un mélange à volumes &aux d'éther etd'alcool amylique. 
Le composé ainsi formé et qui donne naissance à cette coloration 
a et6 isolé par  l'auteur sous forme de petites aiguilles bleues, 
qui, séchées sur  le chlorure de calcium, présentent lacomposition 
suivante : Co(CAzSj6 (A~1-1"~.  

C. F 

Titrage des alcalis en prénenee des hgpoekiloritos, 
des elironiate~ et deci olilocates. - IM. 11. VOX IIUBER 
[Zpits. ~ Z L I -  E l e c t ~ ~ ~ ~ / ~ e ~ t ~ ~ e ,  1901. p. 396). - Pour effectuer le titrage 
des alcalis, il faul,  tout d'abord, réduire  l'liypoclilorite par le 
sulfite neutre ou l'hyposulfite de soude. Le chromate est ensuite 
precipité par  le clilorure d e  baryum à l'état de  chromate de 
baryte, et l a  solution est titrée par  -HCI  normal, en prenant le 
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méthylorange comme indicateur. Si la solution contient de 
grandes quantités de ctirornate, on filtre le cliromate de baryte 
précipité, et on effectue le titrage s u r  uiie partie aliquote de la 
solution. C. F. 

Aiinlyuo d i a  bleu do Prumse. - Mhl .  E. J.  PARRY et 
J. II. COSTE (The i l d y s l ,  21, p .  235).  -Les auteurs confirment le 
rrisultat des expbriences de B. Dyer, qui  recommande de doser 
l'azote dans les ferro et les ferricyanures par le  procédé de 
Kjeldahl. 11s emploient le même procédé pour déterminer l'azote 
dans le bleu de Prusse. On doit aussi doser les cendres et y re- 
chercher les alcalis, ainsi que i'aluniirie qu'or1 y rencoiitre presque 
toujours. En effet, on ajoute souvent de l'alun lors de la prépa- 
ration du  bleu d e  Prusse, pour  rendre le précipité plus dense. 11 
faut également faire bouillir une quantité pesée de  la couleur 
avec de la potasse aqueuse et peser l'oxyde de  fer qui se sépare 
ainsi. La qiianlitt de  f ~ r  qui se trouve sous fornie d e  ferrocyano- 
gène, calculée d'après la teneur en azote, ne correspond pas 
toujours a la diffbrence entre  la teneur e n  fer total et en fer 
séparé par la potasse. La différence atteint parfois 2,7  p. 100. Les 
auteurs ne donnent pas d'explication de ce fait. Un bleu de 
Prusse marchand doit c o n t ~ n i r  au moins 20 p. 100 d'azote et 
30 p. 100 de  fer total dans la couleur séchée à 100 degros. Les 
cendres doivent ê tre  comp1i:tement solubles dans HCI. 

Reclierehc de l'enu oxygénée. - M. H. SIERISSEN 
(Pha~maccutische Zeit., 1901, p. 1 9 3 ) .  --  L'auteur recommande, 
à cet effet, l 'emploi de  l ' iodure de cadmium. Dans un verre a 
expérience, on verse 4 cc. du liquide à examiner, e t  on y ajoute 
9: cc. d'une solution d'iodure de  cadmium a u  tiers ; si le liquide 
contient de l'eau oxygénée, il se sépare un  précipité brun, con- 
stitué par  de l'iode mis  en liberté. C F. 

Sur l'ahsorptinii dc I'nrote. - X i .  W.  IIEMPEL (Zeits. f .  
anorg. Chenlie, 1901. p. 19). - L'auteur absorbe p a r  le phosphore 
l'oxygbne d'un volume d'air détermini: e t  chauffe au  four à com- 
bustion, en présence d e  substances absorbantes, l e  mélange res- 
tant d'azote et d'argon. Les tubes qu'il  emploie sont peu fusibles. 
Après chaque opération, il  détermine le  volume d u  gaz restant. 

Suhstnnct :~ ahsorhantciq cc:. d'nsotc ahsortié au 
h o u t  rl'iiiio heure 

- - 

. . . . . . . . . . .  Magnésium. . . . . . . . . . .  i gr. 14,s 
Lithium . . . . . . . . . . . . .  i g r . .  . . . . . . . . . .  7 3 , s  
Magnésium.. . . . . . . . . .  1 g r .  . . . . . . .  122 
Oxyde d e  c a l c i u m . .  . . .  5 gr. 
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hlagnésium.. . . . . . . . . .  i g r .  . . . . . . .  00 
. . . .  Oxyde de calciuni. 3 g r .  

. . . . . . . .  Magnésium.. '. . . . . . . .  3 4 , 4  . . . .  Oxyde de  calcium. 8 g r .  1 
Oxyde d e  calcium. . . . .  S g r .  . . . . . . .  O 
Sodium . . . . . . . . . . . . .  i g r .  

. . . . . . . . .  Magnésium.. 4 g r .  
. . . . . . .  Oxyde de  calcium.. . . .  Ej g r .  326,Z 

Sotlium.. . . . . . . . . . . . .  O gr .25  i 
Rlagn6sium.. . . . . . . . . .  i g r .  

. . . . . . .  Oxyde d e  calcium. . . . .  5 g r .  228 
Oxyde de  litliiurn . . . . .  O g r .  i i  

D'après ce qui  precède. on voit que  le  mélange qui convient le 
mieux ePt celui qui  renferme 1 g r .  de magnésium finerrieiit divisé, 
5 gr. d'oxyde de  calcium en poudre grossière et  O gr. 25 de so- 
dium en morceaux de  l a 4 millim. desection. 11 faul que la 
chaux soit fraiclierricment calcinke. Le sodium n'a pas besoin 
d'ètie réparti uniformément dans toute la masse ; il s u f i t  qu'il  
y en ait quelques morceaux dans le mélange. 

J. W. 

Ueotructioii des niatières orgnuiqiies dnns l e m  
expertises rnedico-légales. - JI. A .  CZ.AP?;IiI (Zeits. f .  
onulyt. Chernie, XXXIX,  6 ,  p.403). - Villiersrecomma~ided'imrrir,r- 
ger les substances organiques dans IICI étendu. d'ajouter peu à 
peu Az0"l-l e t  d u  chlorure rnanganique et de  chauffer. D'après ce 
chimiste, la destruction de  la matihre organique par le procédé 
qu'il préconise est beaucoup plus rapide que par  la m6thode de  
Preseniiis et Ratio (HCl e t  chlorate de  potasse). 

C .  Kippenberger (Leits. f .  Untersucl~ung der A'ul~rurigs) a fait 
un grand nombre d'essais en suivant les prescriptions de  Villiers, 
mais il n'a pu réussir à dftruire  coniplhtement les matières orga- 
niques, e t  il a d û  ajouter une petite proportion de  clilorate de 
potasse pour  achever I'opéralion. D'autre part,  Kippenberger 
a trouvé qu'en traitant la matière par  HCI, si l'on ajoute une pincEe 
de chlorure inanganeux ou de peroxyde de nianganbse, puis d u  
chlorate de  potasse, l'opération marche tr&s bien. Quand l'atta- 
que est termin6e, on précipite, d c  la solution acide étendue, les 
métaux toxiques qui peuvent s'y rencontrer.  On emploie, pour  
cela, un courant d'hydrogène sulfuré. Le liquide filtré, séparé d u  
précipité, est évaporé a sec. On ajoute au  résidu, étendu d e  t rès  
peu d'eau, une proportion équivalente de  carbonate alcalin, puis 
on le niélange par  petites portions à d u  nitrate d e  potasse fondu. 
Aprbs refroidissement, on traite par  l'eau, et, saris filtrer; on  fait 
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passer un  courant de COz jusqu'à saturation ; puis on chasse 
l'excès d e  COe par  un courant d'air. Ensuitc o n  filtrc. Dans le 
liquide filtré, or1 recherche le chrome,  la baryte et la stroritiarie 
(ces deux derniers corps se  rencontrant à l'état de  bicarbofiates). 
On arrose le résidu resté sur  le filtre avec IICl chaud et on lave 
avec de  l'eau additionnée d'HC1. On évapore B sec et on reprend 
par  l'eau. I I  peut se précipiter dans ce cas du clirornate de baryte 
ou  de strontiane. Dans le liquide filtré, ori précipite, à l'aide de 
l'ammoniaque, l'alumine, le fer, le manganése et les phospliates 
alcalino-terreux. On fillrc et on  ajoute du  clilorhydrate d'amnio- 
niaque et  de  l'ammoniaque, puis on fait passer un  courant 
d'hydrogbne sulfuré. Le précipiti! qui  se forme peut ètre du 
sulfure de zinc ou du sulfure de  manganèse ou un mélange des 
deux .  On calcine ; on r e p r m d  par  HCI ou SOLHZ et on f a t  bouillir 
avec de  la potasse, pour  p r k i p i t e r  le  manganèse. On caractérise 
facilement le zinc dans le liquitle filtré. Le résidu insoluble d m  
HCl peut ê tre  constitué par d u  sulfate de baryte ou de strontiane. 
On le fond avec 4 fois son poids de  carbonate alcalin, puis on 
continue l'analyse par les procédiis ordinaires. Il est nécessaire 
de  vérifier la prksence des sels d e  chaux. 

J .  W .  

Recherche qiialitntive de faililes proportiniis 
d'iodoforiiis; reetierehe d e  traces d'alcool, d'al- 
d é h y d e  ou  d'rieéioiis. - M .  K. V A N  31ELCKEBEKE (Bulletin 
de l'Association belge des c i ~ i m i s t e s  de janvier j So i ) .  - Pour déce- 
l e r  de faibles proportions d'iorloforine, JI. R.  Van Melckebeke 
propose un  procédk qu i  est uric! modification d e  celui de Stulien- 
rauch,  lequel consiste a décomposer I'iodoforine par I'liydro;.ène 
naissant e t  à former de  l ' iodure d'amidon avec l'iode mis en 
liberté. Le procédé de  M .  Van Melckebeke permet de reconriaitrr 
la présence d e  l'iodoforine e n  prksence des iodures. 

On prend 250 cc. d e  la solution a ana lyser ;  on distille; les 
premiers 20 ou 30 cc. qui  passent à la distillation renferment la 
majeure partie d e  l'iodoforme ; on les acidule par  l'acide acé- 
tique e t  o n  ajoute d e  la poudre  d e  zinc ou  d'aluminium; on 
chauffe légéremcnt pour  commencer la réaction, qu'on laisso se 
continuer à froid pendant quelques lieures ; o n  porte à I'ébulli- 
t ion et  on filtre ; l e  filtratum est addition116 d e  quelques gouttes 
d'eau amidonnée et  de  quelques gouttes d'acide sulfurique dilué; 
o n  laisse ensuite couler contre les parois du  t u b e  1 ou 2 gouttes 
d'une solution de nitrite alcalin au cent ihme;  si la solution ana- 
lysée renfermait de l'iodoforrrie, i l  se  produit  une coloration 
bleue plus ou moins intense. Si la coloration est îiiible ou ne se 
produit  pas, on agite le liquide avec I cc. de  chloroforme ou de 
tétraclilorure de  carbone, q u i  dissout l'iode et  s e  colore en rose 
violad. 
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On peut ainsi déceler l'iodoforme dans une solution n'en ren- 
fermant pas plus de  1/500.000. 

IJour rechercher des traces d'alcool, d'aldkliyde ou d'acétone, 
l'auteur distille la solution daris laquelle on soupçonne la pré- 
senco de  l'une ou  l'autre d e  cas trois suhstances ; on recueille 
2 0  cc de distillatum, dans lesquels on ajoute quelques gouttes 
d'une solution d'iode dans l ' iodure de potassiuni, en ayant soin 
que les gouttes ne toiichent pas le col du ballon ; on décolore 
I'inàe par la soude, e n  h i t a n t  de meltre un  excbs de cette der- 
nière ; enfin on distille; comme on rentre  alors dans le cas pré- 
ctdent, on opère comme il  a été dit  ci-dessus pour  la recherche 
de l'iodoforme qui a pu se  former. 

On peut ainsi reconnaî!re la présence de  l'alcool dans une 
urine n'en contenant pas plus de i / 2  milligr. pour  400 cc. 
d'urine. 

5létliode uouvells de  dosnge des phéuols. - 
Pd HIEGLER (Bull. societatii de sc i i~ i t c  d m  Bti.curescl, 8, p. si). - 
Cette méthode est basée sur  la propfiété des phénols de  former 
une rnatkre colorante avec la paradiazonitraniline. 

La réaction a lieu d'après l'équation suivanle : 

Lorsqu'on ajoute goutte à goutte S0"12 étendu à la solution 
alcaline de la rriatikre colorante, celle-ci se stipare sous forme du 
composé : 

Ce corps, qui est presque insoluble dans l'eau, est filtré e t  pese. 
Er1 multipliant par  0,3868 le poids trouvé, on al 'acide phénique. 
Pour corriger l 'erreur  provenant de  la faible solubilité de  la 
matikre, on ajoute au  chiffre trouve O gr. 0002 par 100 cc. d e  
liquide employé. 

L'auteur a appliqué le  même procédé pour le dosage du  thymol 
et du gaïacol. Les résultats ont été satisfaisants. 

J.  W.  

RGnction cartaetéristique de l'acide phennique. - 
M. P .  FlOHA (Rollettino chlmico farmaceutico, 1901, p. 76).-  L'acide 
pliénique donne, avec I'alcool de menthe, au bout d'un certain 
temps, une coloration bleu-verdâtre, qui  disparait a cliaud et 
reparaît à froid. Çettc réaction est caracteristiqüe de  l'acide 
phénique, car  aucun composé du  groupe ne la donne (créosota, 
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gaÎ'acol, résorcine, etc.). La réaction est probablement la sui- 
vante : 

Ce qui  confirme cette hypothkse, c'est que les phénates ne don- 
nent pas de réaction avec l'essence d e  menthe.  A .  D. 

Du~ng<i voliiiiielriqiie de I'aeiclo pliéiiiqiir~ - RI. J .  
F .  TOCIIER (PIiar,~raceuhcal J o u ~ n d ,  1 9 0 t ,  p .  3 6 0 ) .  - 1l:n l'absence 
de matières oxydables, l'acide phénique peut ktre (los6 piiî  le 
permanganate d e  potasse 

C611'OH +- 70' = 6C02 + 31120 

A 10 cc. d'une solution de pliénol à 1/1000. on ajoute 3 à 4 gr. dr. 
bicarbonate de soude, un peu d'eau distillée et 5 0  cc. de pmnan-  
ganate de potasse décinormal ; on porte a l'ébullition pendant 
cinq minutes ; on laisse attiédir ; o n  ajoute un  léger excès de 
SOsIIz dilué, et l'on chauffe a 60 degrés. L'escésde permanganate 
est alors titré par l'acide oxalique. L'acide pliénique pur  absorbe 
29 cc. 78 de  perrnariganate par  ceritigranime. A.D.  

IBosrige dia sucime par pesée directe de I'oxyclule de 
ci i ivre.  hl .  IIARThI.4SN (Cllen~ikcr Leit., l i i p  , LgOO, p. 3%). - 
L'auteur rccor~iriiande cette ~riéttiode, car  la pesée à l'état d'oxytle 
de cuivre donne des chiffres ilri peu faibles, notamment pour le 
dosage du maltose dans la bière. Cette diîî'érence s'élève, en 
moyenne, a O gr. 124 d'oxydule de cuivre+ 0.0023 Cu = 0.0019 
de  maltose. I I  procède de  la manibre suivante : il porte 50 cc. de 
l iqueur  de Fehling à l'kbullition dans une capsule de  porcelaine ; 
il ajoute 25 cc. de la solution sucrée, et, pour le maltose, il chauffe 
pendant quatre  minutes ; il rassemble l'oxydule de cuivre qui 
s'est séparé sur  un filtre séchi: et taré, et il lave coniplète- 
ment avec la liqueur de Fehling ; il fait ensuite trois lavages 
a l'eau cliaiide ; i l  sèclbe pendant une heure ë 103 degrés et il 
pèse. C. F. 

~ o n i R ~ e  dii s u c r e  inverti. - M. F. STOLLE (Ze i t s .  d.  Ver. 
f .  Zr~clierind., février 1901, p. i i 1).  - Lii méthode préconisée par 
F. Stolle repose sur  le titrage par  reste du cuivre non rkduit, en 
se servant d c  procédé Parkes au cyanure d c  potassiunl; elle 
ressemble beaucoup à celle qu'a publiée presque e n  même temps 
M. A .  Bernard ( i ) ,  mais elle en diffbre cependant en ce sens 

(1) Annales d e  chimie analytique, i Y O 1 , p .  89 .  
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qu'elle iierrnet de  satisfaire aux prescriptions de Herzfeltl pour  
doser le sucre inverti en présence du  saccharose. 

La solution de cyanure de potassiun1 est obtenue en diluant 
quatre fois une solution 10 p.  100 titrée avec du  cuivre électro- 
lytique ou du sulfate de  cuivre pur .  

Pour titrer la liqueur de cyanure, la solution cuivrique, de  
richesse connue, e.st additionnée d'ammoniaque et d'une solution 
de carbonate d'aniinonium a 20 p.  100, jusqu'a redissolution d u  
précipité primitivement formé,!puis de  la solution de  cyanure, 
jusqu'a décoloration complète. 

Pour doser le sucre inverti, on  opère exactement comme pour 
la méthode d 'Herzfdd,  c'est-à-direque 5 g r .  du  produit sont dis- 
sous dans 50 cc. d'eau, additionnés de 50 cc. d e  liqueur de  Feh- 
ling, portés à l'ébullition pendant 9 minutes exactement, refroi- 
dis rapidement, amenés a u  volume de  250 cc. et filtrés. à0 cc. de  
lasolution cuivrique sont portés à 80-90 degrth ; o n  ajoute 40 cc. 
de la solution ammoniacale, puis  on titre avec la solution de cya- 
nure jusqu'à décoloration. On Svalue la quantité d e  cuivre qui a 
été précipitke, sachant que la liqueur Fehling contient 8 g r .  8052 
de cuivre métallique, soit 0.44026 pour 50 cc. L'auteur, suivant 
les prescriptions dlHerzfeld, rie rn8lange pas les solutions de sul- 
fate de cuivre et de sel de Seignette dans la soude caustique, 
mais il prélbve, pour  les dosages, des  volumes égaux de ces 
solutions. 

E. S. 

Recherclia du heurre de  coco dans le  beurre et 
daus la ninrguriiie. - M .  J .  WAUTERS (Bull.  Assoc. be1,y des 
chimistes, 1901, p. 25). L'addition du  beur re  de  coco a la marga- 
rine modifie profondéinent les différentes constantes de ce corps ; 
seul l'indice Keichert-Mcissl reste bas ; l'auteur s 'attache donc par- 
ticulièrement à la mesure de  ce nombre, et voici la méthode qu'il 
propose : 5 gr. de beur re  sont saponifiés a la manière ordi- 
naire ; l e  savon est dissous dans 450  cc. d 'eau bouillante et 
additionné de  50 cc. de  SOLIIZ à 5 p .  100 en vol. 

Un distille 100 cc. en 30 à 35 minutes, puis, de nouveau, 100 cc. 
après avoir ajout6 100 cc. d'eau bouillante 

Chacun des deux distillats est t i tré d e  la façon suivante : on 
filtre 50  cc. sur  un filtre sec, et on titre avec la soude décinor- 
male. 

Le filtre est lavk avec 50 cc. d'alcool pur, qu'on ajoute aux 
50 cc. restant ; on titre de  nouveau A la soude décinormale. 

La première opération donne le titre des acides gras solubles 
de la moitié du distillat ; la deuxiéme donne le même titre, au$- 
menté de  celui des acides gras insolubles de tout le  distillat. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 236 - 
II faut s'assurer de la neutralité de l'alcool sur  SC cc. et tenir 

compte, s'il y a lieu, d'un te rme d e  correction. 
Voici les résultats obtenus : 

ACIDES VOI.AT1I.S ACIDES V0LATII.S 

SI1I.UlILF.S IN$OI.IJl3I.ES 

I-I- 
Uourrc de coco ...... . l  7.1 1 '1.3 

Beurres de vaclics : 
A .  ........ , ..,. 3 2 . 4  3 . 4  
B . . . . . . . . . . . . . .  2 1 . 2  n 
C .............. 2 3 . 8  5 . 2  

Nargai.int, ............ 0 . 2  O .  2  
Mclange dc 7.5 11. 100 d r  
beurre  h avec 25 p .  100 
dc bourre dc coco . . .  18.4 5 .8  

I 

Pour le in6lan,ae, les titres totaux t h h r i q u e s  calculés sont : 

Acides volatils solubles. . . . . . . . . . .  2 3 . 7  
- - insolubles..  4 .55 . . . . . . . . .  

L'auteur penseque les chiffres donnés par les différents auteurs, 
pour l'indice de Hehner du beurre de coco, varient par suite de 
l'entraînement par la vapeur d'eau d'acides gras volatils insolu- 
bles, ces acides n'étant pas éliminés par le séchage à l'étuve. 

L'auteur annonce, enfin, qu'il continue ces essais s u r  une série 
de beurres  pur;, sur  d'autres écliantillons d e  beurre  de coco et 
de  margarine, ainsi que sur  les produits entrant dans la conipo- 
sition de  cette dernière, de mznikre a arr iver  a un  ensemble de 
données précises comparables aux donn6es analytiques ordinaires 
obtenues en m ê m e  temps. 

L. L. 

Heeherclie du beurre de cocn dntiw le beurre de 
cacao. - hl. WAUTEtlS ( l l u l l .  Assoc. belge des chimisles, 1901, 
p. 131). -L'auteur a appliqué la rriétliotie proposée pai lui, d a n s  
l 'article prkcédent, pour  la reclierclie du  beur re  d e  coco dans le 
beurre  et  dans la margarine. 

Voici les résultats obtenus : 

Aciilrs volatils s o l ~ i l i l ~ s .  Acirlra volatils inuoliilil~i 

i 

Ueurre de cacao.  . 0,iO 0  0,10 0,25 0 , i S  0,40 
Beurre de coco . . 7,10 4.30 11,40 7,83 7 , 5 5  15,40 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ces premiers résultats montrent que la méthode est applicable. 
L'auteur se propose de faire ces déterminations sur  la matière 

grasse de différentes espéces de cacao, e t  de  déterminer le meil- 
leur dissolvant pour  l'extraction de la matière grasse du  clio- 
colat ; il pense que le t6traelilorure de  carbone remplirait le but. 

L .  L. 

Trniishriiintiou de In mntière grnsne  du t'romnge 
a u  iiioiiicrit aie la inritirritb. - M .  A .  KIRSTEN (Zeits. f .  
anrilyt. Chemie, XXSIX, 6 ,  p .  3 7 7 ) .  - D'après Weigmariti et 
Racke, la rnatibre grasse du fromage subit une décornposilion 
partielle lors de  la maturation. La matière grasse extraite d e  dif- 
férentes sortes de fromages au  méme degrS de  maturité contient 
dc I à 7 p .  i00 d'acide gras l ibrenon volatil. Le degré de  cctte dé- 
composition,d'après les auteurs,ne depend pas s e u l e m ~ n t  de  l'âge, 
mais aussi d e  l'espèce. D'autre part,  M. A .  Kirsten a observé, dans 
la graisse séparée d'un mSme fromage, rliff6rentes pkriodes, 
d'après la méthode de Devarda, de  très petits écarts des indices 
de Keichert-Meissl, de Hehner et de saponitication. 

On doit donc admettre qu'on a dû extraire, en inkme temps 
que la graisse, de  petites quantités d'une substance indifférente. 
De plus, la diminution absolue d e  la substance grasse dans un 
fromage, au moment d e  la maturation, est trés faihle ; elle est si 
faible qu'elle pourrait  ètre expliquée par l a  perte inévitable de 
substance que subit le fromage dans les caves ou on le manipule. 
Kirsten croit pouvoir expliquer la formation d'acide gras non vo- 
latil par une décomposition des autres constiluants du  fromage, 
en particulier des  albuminoïdes. .I. W. 

Conutautes physiques et cliimiqiieu de l'huile de  
riciii. - M .  E.  DOWZARI) (Chemts t  and Oruggist, 1901, p. 325) .  
- La densith varie de  0,961 à 0,965 ; le pouvoir rotatoire, i 16 
degrés, dans le tube d e  20 centirnbtres, est corripris entre 8O 1 
et liO ; soluble e n  toutes proportions dans l'alcool absolu et 
dans quatre parties d'alcool A 90°. Un mElange de  10 cc. d'huile 
avec 10 cc. d 'é ther  de pétrole a 15 degrés fi donne un liquide 
trouble ; au bout  d e  quelque temps, une couche d'éther 
de pétrole de  2 cc. environ surnage le mhlange. C'est u n  des 
meilleurs caractères de  pureté  de l'huile, car,  si elle renferme 
une petite quantité d'une au t re  huile fixe, l e  mélange ci-dessus 
donne une solution limpide. 

A l'oléoréfractomètre d'bmagat e t  Jean, on obtient, à 22 degrés, 
de - 39" + 42O. 

L'indice de  saponification est de 176.8 à 180.6 ; au  viseosi- 
nibtre de Redwood, o n  trouve d e  i ,  160 à ! ,490 secondes pour  
50 cc. h 100 degrés Fareirilieit. L'indice d'ac8tyle est d e  150 
environ. A. D. 
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Le nitrite d'amyle et. l78ther uitreux ulcoelisé paiir 
la recherche 'ales nintières onloraiites artifi- 
cielles dans le beurre. - RI. J .  VAKDKIKEN (Bulletin de 
l'Union phnrmacezltiqzie de Cha1-1emi d e  mars  190i) .  - Le nitrite 
d'amyle acide et  l 'éther nitreux aboolisé  ont la ~ r o p r i é t é  
d e  décolorer complètement le beurre  naturel,  non coloré 
artificiellement ; la décoloration est plus rapide avec le nitrite 
d'amyle. 

Le nitrite d'amyle doit être acide ; on s'assure de  son acidité 
au moyen de l'empois d'amidon ioduré ; cet empois doit se colo. 
re r  e n  bleu. 

Pour l'employer, on  prend 4 cc. de heur re  filtré, qu'on addi- 
tionne d'un volume égal d'éther ; on ajoute de 6 à 10 gouttes de 
nitrite d'amyle ; on agite ; la décoloration est rapide ; si le beurre 
n'a pas été filtré, la décoloration exige d e  i 2  & 15 gouttes de 
réactif, e t  souvent il faut chauffer Iégérement. 

Lorsqu'on s e  sert d'éther nitreux alcoolisé, on  opbre exac- 
tement de  même,  si c e  n'est qu'on ajoute de 25 a 30 gouttes de 
ce réactif ; pour le beur re  non filtré, on en ajoute de  35 à 40 
gouttes. 

Le nitrite d'amyle acide ne décolore n i  le jus de  caroltes, ni  le 
curcuma,  ni un colorant d e  composition inconnue souvent em- 
ployk pour colorer le  b e u r r e ;  il modifie peu la couleur de la 
teinture de  safran ; il décolore le rocou. 

L'dther nitreux alcoolisé r ~ e  décolore ni le  jus de  carottes, ni la 
te inture de  safran, n i  la teinture de curcuma,  ni le  colorant ci- 
dessus mentionné ; il modifie peu le rocou. 

On peut,  à l'aide de ces rleiix rkactifs, voir si  le beurre est mar- 
garint!, altendu que  la  margarine est généralement colorée arti- 
ficiellement et que sa  coloration n'est détruite ni par le nitrite 
d'amyle, ni par  l'éther nitreux alcoolisé. 

Reclierctie de la nielle dans l e  paiii. - M .  1. J. LE- 
BEDOFF (Phr~rm. Leils. f. l<zcsslawd, p.  33, 596). - On sait depuis 
longtemps que le  pain qui  coriticrit de 6 a 15 p. 100 de nielle est 
inofensif.  M. Leùedoff a montré  que  le  principe actif de la nielle 
est détruit presque coinpléteinent pendant la cuisson. Pour doser 
ce principe actif (gittiagine) dans  la farine ou  dans le pain, 
on fait s k l i e r  pendante lieures, à 90 degrés, d e  3 a i i  gr. du pro- 
duit,  puis on épuise par  l'&lier. Après avoir c h a ~ s é  l'éther 
on épuise par  l'alcool à 96O. On laisse en contact pendant 30 
heures. La matière  coiorante est retenue dans la cartouche a 
l 'aide d'une couche d e  noir placée sous la matibre. L'extrait 
alcoolique est filtré à chaud,  refroidi, additionnt! d'éther et aban- 
doniié pendant 2 4 heures  dans un endroit frais. 

La gitliagine est obtenue sous forme d'uii prlcipité jaune:  qu'on 
rassemble s u r  u n  filtre taré et  qu'on pèse. 
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L'auteur a trouvé, decette rnanikre, dansla farinede nielle pure, 
4 , i  a 4 ,6  p.  100 de gitliagine. Du pain fait avec une farine conte- 
nant 25 p .  100 de  nielle n'a donné que 0 , t  p. 100 d e  gitliagine. 
De plus, l 'auteur confirme que le poison ne se trouve que dans 
l'embryon de  la nielle. Le reste de la graine est inoffensif. 

J .  W .  

Asn faetitln du cniiiincrce,. - M .  WILBEPiT (Americnn 
Journal o f  phw-nzucy, 1901, p .  131i. - Dix 6chantillons d'origines 
diverses ont donne des résultats très variés. 

Le poids de  matière soluble à l'alcool oscille entre 18,3 et  
7 0 , i  p. 400 ; l'insoluble de  29,9 ù 81.7 p .  100 ; le résidu a l'in- 
cinération est de 7 , 2  à 62, i  p. 100. Kennedy a trouvé, pour dix 
échantillons, de 29,25 a 6 8 , 8 0  p. 100 de  soluble a l'alcool. 
Noore et Martin donnent, pour douze échantillons, de 14 à 
39 p. 100 d e  soluble a l'alcool e t  de  26 à 63 p. 100 (le cendres, 
Uminey indique 21 . i  à 7 9 , 8 p .  i 0 0  d e  soluble et  32 à A2,2 p .  100 
de cendres. Enfin, Russd l  W. More, ayanl analysé 1 6 7  spéci- 
mens, a trouvé six fois seulement plus d e  &5 p .  100 d e  soluble a 
l'alcool. 

Dc! tous ces r6siiltats, il faut conclure que les produits vendus 
sous le nom d'asa fœtida sont falsifiés et ne répondent jamais ou 
presque jamais aux conditions requises par la Pharmacopée. 

A .  D. 

dunlyse de I'ipécaciinuli~s. - M M .  PAUL et COWLVLEY 
(Anlericm Journal of  pharmacy, 1901. p. 107) .  

Ipi.ca du  HrBsil Racines Ipéca dc  Coloiiibie 
- - - 

Emétine p. 1 0 0 . .  . . . 1,h5 i , 1 8  O ,  89 
Céphæline - .. . . .  0 , 5 2  O, 59 i , 2 5  
Psychotrine - . . . . . 0 , 0 4  0 , 0 3  O ,  06 - - 

Total p. 1 0 0 .  . . . . 2 '01  1 ,80  2 , 2 0  

Proportion ce~itésimale des principes actifs : , 

Ernétine Céphalint: I1;yc'hotrine 
- - - 

Ipéra d u  Brésil (racines). . 74, i L  25,87 1,99 
- - (tiges). . . . . 65,G 32: 8 1 , 6  
- de Colombie. . . . . . . . 4 0 , s  5 6 , 8  2,7 

L'ipéca, dit  déérnktinisé, qu'on emploie dans le traitement d?  la 
dysenterie, renfermeencore prèsde 0,s p .  100 d'alcaloïdes totaux. 

A. D .  

BIogendediff6rencierle lait hnuilli. - M. R .  EICEILOITP 
(Lund. Wochen6latt f i i l -  I'ommern, Molk~rie  Zeit., i 900,p .  27. - Le 
lait de  vache frais donne u n e  coloration bleue lorsqu'on l'addi- 
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t ionne d'une solution d e  p a r a p h é n y l h e - d i a m i n e  et d ' une  goutte 
d 'eau  oxygénée ; lorsque  l e  lai t  a été chauff6 a u n e  tempéra ture  
supé r i eu re  à 78 degrés ,  la réaction peut  faire dAfaiit; elle ne se 
produi t  qu 'après  u n e  minute ,  si le lait a étk chauff l  a 79-80 de-  
grés  ; soumis  $ u n e  t empéra tu re  supé r i eu re ,  il ne se  colore plus. 
L 'auteur  a constaté q u e  la formal ine ,  a joutée  a u  lait ,  empkche la 
coloratiori  b l eue  et d o n n e  u n e  faible teinte rouge.  C .  F .  

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

llauuel prat ique  c l i i  labrieaiit de viiinigro, par 
Ch. FRASCHE - 1 vol. de 480 pages (Tignol, éditeur, 53 his, quai des 
Grands-Augustins). - Prix du vol. : 4 fr .  90.  - Daris la préface qu'il a 
kcrite poiir ce volume, RI. Trillat fait olmrver avec juste raison que la  
vinaigrerie, qui est cependant une industrie nationale fort ancienne, n'avait 
pas de riianuel présentant, sous une forme claire et concise, les ririiiona 
thboriques et pratiques dont la connaissance est indispensable à tous ceux 
qui s'occupent de cette industrie. 

hl. Franche a parfaiterrierit rerripli ce but en écrivant soi1 rrianiiel. Il a 
divise celui-ci en deux parcies. Ilans la preniière, il exposcl I'liistoriqiie tie 
la question, ainsi que les caractères physiques et cliimiques de l'acide 
acétique, principe actif et essentiel des divers vinaigres. 11 traite des 
differents modes de t'or rnation de  cet acide, et, plus parti culiérement, dc 
ceux employés dans l'industrie, savoir : la f'errnentation ac,étique et la 
distillation du hois. 

La secoride partie est rc1ati1-e la préparation proprement diie dcs 
vinaigres, c'est-à-dire de ceux qui metlent en auvre  la fermentalion 
acétique. 

Cette partie est traitée d'une manière tr8s complète. Il. Franclie passe en 
revue les diil6rents appareils qui permettent de realisei induslriellernent 
la ferrrientation acétique ; i! indique les avantages et les inconvkqients de 
chacun de  ces appareils. 

Enfin, dans une dernikrepariie, l'auteur traite de l'essai et de l'analyse 
du vinaigre et des falsifications dont il est l'objet. R I .  Franche fait l'expose 
des mètliodes d'analyse et  la critique des conclusions que l'analyse permet 
de tirer au point de vue de la falsificatiori. 

Le manuel de RI. Pranclie, rédigé avec compétence, est très docuincnte et 
pourra certainement rendre de  grands services 2 tous ceux, industriels 
et chimistes, qui s'occupent de 13 [abrication des vinaigres. 

Les huiles esue i i t i e l l en ,  par F:. G I L D E M E I S T E R ~ ~  FR. HOPFMANS. 
- Traité publié sous les auspices de la maison Scliimmel et W , d e  
Leipzig, traduit par -4. Gault ; préface de hl.  le professeur Haller (BernardTi- 
gnol, éditeur, 33 bis, quai des Grands-Augustins, Paris). - Dans le priii- 
cipe, les essences étaient. pour airisi dire, eorisitlérées comme des produits 
secondaires de la préparation des eaux distillées, et les seules prccautioiis 
prises étaient celles qui devaient assurer ]a bonne qualité de ces derniè- 
res  ; la consommation des huiles essentielles ayant pris une grsnde ex- 
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tension, des progrés ont  été réalisés dans  leur fabrication, e t  ces progres 
ont été la  conséquence des reclierclies scientifiques qu'ont faites les c h -  
mistes pour determiner leur cornposition. La maison Scliimmel et  Cie est 
indiscutalilement une d e  celles qu i  ont  n i k  leurs prockdés d e  fahrication 
d'accord avec les données de la science. 

Le livre pufilié sous leurs auspices est h la fois une ceuvre scientifique 
et un traité pratique : on  y trouve les reclierclies, les t r a ~ a u x  accomplis 
tant dans les usines que  dans les lahoratoirm des chimistes ; il renferme 
des documents e t  reriseigrierrients coricerriarit I'origirie, \ la  fabricatiori e t  
la falsification des essrnccs, les niClliatles d'essai aiixqiielles il convient 
de les soumettre pour  reconnaïtre leur pnreté. 

Le volume débute par  l'historique des Iiuiles esseiitielles ; vient ensuite 
un chapitre concernant l 'historique des procédks d e  distillation et dcs 
appareils distillatoires ; un court chapitre est consacré à la théorie d e  la  
préparation des huiles essentielles pa r  la distillatiori à la vapeur ; dans le 
chapitre suivant, I c s a i i ~ e u r s  traitenl des principes constitiiants ordinaires 
des Iiuiles esseritielles ; u n  autrecliapitre contient les procédés d'essai des 
essences ; enfin, le livre contient plus d e  b O O  pagrs  consacrées aux 4 2 2  es- 
sences qui y sont mentiorinces, avec des détails proportionnés à leur im- 
portance respective. C.C. 

(~onntril~iitioii À I'étiicle d e  la  c h i m i e  industrielle 
dea P m r i i i e r r  et particuli lrrniei it  d u  gluten e t  d e  
I'nciditii, par  ~ I A N G E T  et h i ~ n i o s .  - 1 hrocliure de 108 pages 
(Santcs, 4901). - Xous avons puhlié dans  les Annales  de chimie  m u -  
lytique une  partie des travaux originaux d e  MR1. Rlanget e t  Marion s u r  le 
gluten el l'acidité des farines. Dans cette brochure, ils ont réuni  l'ensem- 
ble des recherches qu'ils ont entreprises s u r  cette question. En  dehors des 
sujets dr'jà traités dans  ce Recueil, nos lecteurs trouveront, danç le  travail 
actuel, des ohservations fort iritéressantes su r  les sujets suivants : présence 
de la gliadine sous deux aspects dans  la far ine;  possibilité de doser la 
gliatline au polarimètre ; influence du repos du p i ton  d e  farine sur le do- 
sage et  la composition d u  gluten (avec coiirhes).Entin, MM. Mariget et Jla. 
riori ont ixmariie e t  mis ai1 point leur rni;tliode d'analyse du  gluteri. 

Les PiLiides d e  AlH.,lIariget e t  Marion présentent lin g rand  iritéret, non 
seulerrient au point de vue d e l a  chimie arialutique, niais aussi a u  point de 
vue industriel, car  elles permettent d e  se rendre conipte d e  l a  nature et  
ries qualités des farines. 

Petite chinniede l'agriciilteur, par  V. VAILLANT. - ,i FOI. 
de la UiDLio~heque u t i l e  (Félix Alcan,  éditeur). Pr ix du vol. broché, 
O Sr. 60. - Ce livre, écrit dans  un but àe propagande démocratique, 
s'adresse surtout  aux cullivateurs e t  aux jeunes chiniistes qui  s ' intéressent 
?I la scieiice agricole. 

Daris la premiere partie de cet ouvrage, Le Sol, RI. Vaillant étudie la  
terre arahle, ses  prnprikiés pliysiqiies e t  chimiques et l'analyse des divers 
éléments qui la constituent. La seconde, Ueueloppement e t  nu t r i t i on  d e  
lu plante, donne un aperçu somrnziire des conditions de l a  gerrriination 
et des exigences dcs plantes cultivécs. Enfin, sous le nom d'Amendements 
e t  engrais, se trouvent réunies les principales niatifires fertilisantes 
usitées dans l a  pratique agricole, avec les procédés d'analyse cliiinique 
relatifs à ces substances. 
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Un devis du niatkriel e t  des réactifs indispensables pour~I'éta11lisseincn 
d'un petit lahorat,oire agricole leririirie le voli~nie, qui rtisume et vuigarise 
l'état ache1 de nos connaissances en cliiniie agricole. 

Resiimeu de  lvm rabajon realisndom duraute el aiio 
1898-1899, par CASADEVANTE. - 1 brocliure ile 24 pages (San Se. 
l~ast ian,  1900). - M .  Casadevante, directeiir d u  Laboratoire municipal [le 
Saint Sébastien, a résume daiis cette brochure les travaux effectués dans 
son laboratoire pendant l'année 1898-1899 On trouvera notamment un 
tableau d'analyse des vins, dans lequel presque tous lcs vins rouges sont 
platrés à une dose atteignant jusqu'h 7 grammes p.ir litre. 

NOUVELLES ET RENSEIGNERIENTS 

Liste de- hrevrts d'inveiitirii relatifs à la chimie 
deiiiaiidé* en Praiice du 31 déceni1m.e 1300 au 
i e r  février 1901 (1) .  

306.984. - 9 Jaï-ioier 1901. - Société C .  F. Boehringer et 
Soehne. - Procétlti de prkparation des homologues de la 
xanthine. 

307 .Mi'. - 11 janvier 1901.- Wo1fenstein.- Procédé de fabrica- 
tion de peroxydes. 

307.136. - 15 janvier 1901. - Meyer. - Appareil pour la distil- 
lation sèche du pxroacélate de chaux, etc. ne nécessitant 
pas l'emploi d'agilateurs. 

307.467. - 25 janvier 1901. - Ullmann. - Procédé de production 
de dérivés diphényliques. 

307.730. - 1or ficrier 1902. - Jaubert. - Perfectionnements dans 
la préparation des bioxydes alcalino-terreux. 

(1) Coinrnunication d c  M N .  Xlarillier et Robelet, Orfice international pour  
l'obtention des brevets d'invention en Francc et à l'étranger, 42, boulrvarrl 
Bouue-Nouvelle. Paris. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous informons nos lccteurs qu'en qualité de secréh i re  gtnéral du Syn- 

dicat des chimistes, nous nous cliargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le permettent, de procurer des chiniistes aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux chimistes qui sont h la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons daris les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser 2 11. Crinori, 45, rue Turenne, Paris 3. 

CHIMISTE au courant de toutes sortci; ci'analyscî, au courani de la 
sucrerie et de la distillerie, ciirinaiqiürit le portugais ,  le 

rciurnain e t  l'allcrnand, cherche uric situatiuri en France ou à l'ètranger. 
- S'adresser au bureau des Annales. 

Le Gerant : C. CRINON. 

LAVAL. - imprimerie parisienns L. BARYÉOUD ci. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Uifïbrrueiatiou des nlbuiiiiries, des ~yiitoiiinem, dei  
~lbiiiiioses et des peptoiies inusciilaires. 

I'ar M. UILT~KYST, expert-chimiste i Rruxellcs. 

1711 lisant les derniers travaux parus concernant les albumoses 
ct les syntonines (alcali-albuminesou acide-albuniiries). o n  cons- 
tale que les rtiaclions chimiques qualitatives propres à ces corps 
sont h i n  d'être bien établies, et l'on constate qu'il règne unc 
grande confusion dans cette partie d e  la cliiniie analytique. 

Cctte confusion résulte peut-0tre de ce qu'on a appliqué abu-  
sivernrrit les dénominations d'albumoses à des produits cummer- 
clailx compos6s seulement de syntonines ou alcali-albumines 
soluliles. 

011 sait que les albumosessont considérées génbralenient cornnie 
des protluits iriterrnédiaires, se formant pendant la digestion pep- 
sique dcs albumines, avant leur transformation en peptone. Tout 
l e  ~ t tonde  e s t  d ' a c c o ~ ~ l  sur cepoint. 

A cliaquc albumine spéciale correspondent des albumoses spé- 
ciales, niais nous n'entendoris examiner ici que les albumoses 
d6rivées de la viande de  bœuf, an par&ll&le avec les albumiries, les 
syritonirics et  les peptones de  in8me provenance. 

Afin de bien établir les réactions respectives propres à chacun 
de ces corps, nous avons jugé intfispensable de lespr"arw nous- 
mérne, plu tôt que de  recourir aux produits qu'on trouve dans le  
cainmercc. 

1. Albtcnzines musculaires solubles. - Sous  les avons préparées 
en épuisant par  de  l'eau froide de la chair  musculaire de  bmuf 
désossée, dénervée, dégraissée e t  rEcluite en pulpe fine. 

Celte solution, après filtralion, a servi à déterminer les r6actions 
chimiques suivantes : 

Io Soumise ii l'ébullition, son albumine se coagule intégrale- 
nient sous forme de  flocoris blarics. La coagulation cornnierice 
vers 70 degrés. 

2O Elle donne, avec l'acide acétique, un précipité qui n'est pas 
soluble B chaud. 

3 O  Elle donne, avec. l'acide clilorliydriquc et avcc l'acide nitri- 
que, (les pr6cipités qui ne sont pas solubles à chaud. 

4 0  Elle prkcipite par  le sulfate d'ammoniaque en solution satu- 
rée. 

JCILLËT 1901. 
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b 0  Elle fournit les autres réactionsgénbrales des albuminoïdes, 
mais nous ne les répéterons pas ici; elles sont inut i lesau point de 
vue de  la diff6renciation. 

II. Syntonines n~usc~iloires S O I U ~ I P S .  - NOS expériences ont porté 
sur  la syntonine alcali-albuniine, proparée en dissolvant à chaud 
100 gr .  de  pulpe de  viande de  bœuf dans t00 gr. de  solution de 
soude caustique (densité 1.035). 

A p r k  Sbullition de 30 minutes, on neutralise par IICl et on 
filtre; or] peiit ~riérrie aller jusqu'a légère acidité, sans que les 
réactions diffèrent. 

Le filtratum, qui  reprisente  une solulion concentrée de synto- 
nine acide ou alcali-albumine, donne les réactions suivantes : 

10 11 ne coagule pas par I'Cbullition ; 
$ O  II d o n w  un prtcipi té  par le ferrocyanure acétique ; 
3" 11 précipite par  les acides clilorliydrique, acétique et nitri- 

que  ; les précipitbs o l ~ t e n u s  sont blancs et se  dissolvent à chaud, 
pour  se refor~rier  par le  reîroitlissement des liqiieiirs. 

4O 11 précipite enfin par  le sulfate amrnonique en solution 
saturée. 

III. Bllr~imusrs  m~isçzduiws  solirtiles. - Kous les avons prkparées 
e n  soumettant à une digestion d e  8 licurcs, a 45 drgrés, un mb- 
lange de  100 gr. de viande de bœuf, 100 gr .  d'eau, 5 gr. de 
pepsine active et 1 gr.  d'HC1 à 22O Baumé. 

Le mélange a été agité assez fréquemment durant  la digestion; 
celle-ci a été arrètée au bout de huit lieures ; on a fait bouillir; 
puis on a filtré, neutralisé par  le carbonate sodique et enfin filtré 
i nouveau. 

1.e liquide airisi obtenu contient les albumoses de ia viande, eii 
méme temps que de la peptone, des extractifs, etc. 

11 présente les caractères distinctifs suivants : 
10 II ne  se coagule pas a l 'ébullition; 
20 il nc pricipile pas par l'acide acélirjue ; par  l'acide acétique et 

le ferrocyanure potassique, il donne un  léger trouble opalin; avec 
l'acide clilorliydrique, il ne fournit aucun précipité. 

3 0  Avec l'zcide nitrique, il donne un  très léger trouble, diçpa- 
raissant a chniid e t  se rrformant à froid. 

11 précipite par  le  sulfate aminonique en solution saturle. 
I l  donne, enfin, les réaclions générales des  albuminoïdes solu- 

bles, que  nous n'avons pas  ë exposer pour  ktablir la différericia- 
tion. 

I V .  Peptone musculaire. -Elle s'obtient par  digestion pepsique, 
e n  même temps que  les alhumoses. 

Elle présente la proprieté  d'être assez soluble dans l'alcool à 
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930 ( i  gr. 90  p .  1.000 suivant M .  Benaeyer),  tandis q u e  les albu- 
niines, les syntonines et les al1)umcises s o r i t  tout à fait prkcipitées 
par cet agent. 

La solution alcoolique, additionn4e d e  soude caustique et d'une 
trace de sulfate de cuivre, fournit une belle rPaction rose (réaction 
du biuret). 

A part cette proprikté ,  la peptone n'agit pas sur  les réactifs. 
Elle ne pr lcipi te  pas par  I c i  acides acPtique, clilorliydrique 

et azotique, n i  par  le ferrocyanure acétique, n i  par  le sulfate 
ammonique. 

Tableau des principales réactions d i f f é r e n t i e l l e s  des préparations 
de chair musculaire des b o v i d é s .  

Poluhilile dan8 
l'eau. 

Solubilité danr 
l'alcool a 93'. 

Chaleur. 

Acide acetique. 

hcide chlorhy- 
drique. 

Solubles e n  par 
Lie. 

Insolubles 

CoagulPes à 1'12 
bullition. 

PrBcipité. 

Ferrocyanure 
acetique. 

hcide ni tr ique.  Precipilc?. 

Solubles. Solubles. Solubles. 

Sullale a m  m o -  
nique. 

Biuret. 

Insolubles I lnsolubles.  Assez solubles. 

Pas d e  colora- 
t ion rose.  

Non coaqulSes. Kun coagulees. Non coagult'es. 

Précipite.  I ~ a s  d e  prcicipitk. ( ~ a a  de prkclpité. 

1 1 

Prkcipitb. Trouble lbger. Pas de prbcipité. l l 

Pas d e  precipité. Précipité. 

PrecipitP~oli ible 
c h a u d ,  s e  

reformant par 
r e f  r O i d i  s se 
ment.  

Precipite. I'recipite. /l 'ai de prtnipiik. 

Pas de preeipite. 

I.eger t r o u  h l e 
solubleachaud 
se reformant 
par refroidis- 
semeii t .  

Pas de précipite. 

Pas de colora- 
tion rose. 

Pas de colora- 
tion rose.  

Coloration r o s e 
susceptible d e  
s e  m o n t r e r  
dans la solu- 
tiun a l c o o l i -  
que.  
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Observations sur l'analyse eouinmrciale 
des tartres, 

Par M .  II. QUANTIA, 

directeur du laboratoire de ch imie  analytique d u  Havre. 

Le dosage, par  voie de  cristallisation, de la c rème de tarlrc 
dans les tartres bruts, connu sous le noiii de  procédi à la cns- 
serok,  est à la port& des personrici ktrarigères aux niatiipula- 
lions cliiiniques ; aussi, est-il encore fréquemment employé dans 
les transactions coniinerciales. Ce lirocklé, au dire  de  ses parti- 
sans, a l'avantage J e  doriner des indications assez précises sur le 
rendement industriel des tartres ; l 'argument est spécieux ; i l  
suppose que  les conditions de I'essai à la casserole, où  l'on opère 
la dissolution d e  la crème de tar t re  dans un litre d'eau neuve, 
sont les mêmes que celles dans lesquelles s'opère. au ~ e i n  d'une 
solution préalablement saturce par les traitements antérieurs, 
l'épuisemerit industriel d u  tar t re  ; or! le  facteur principal, dans 
l'essai ii la casserole, est la t e ~ n p ~ r a t u r e  : de la lenteur avec 
laquelle s'opère le refroii:issement dépend la  grosseur des eriç- 
\aux, condition essentielle du succSs ; d'autre part,  tout réchauf- 
fement de  la masse entraîne une e r r e u r  s u r  la correction de 
solubilité, parce que  le  tar t re  a plus de  tendance à déposer par 
Ic froid q u ' i  se redissoutlre à la faveur d'un relèvement de  teni- 
pérature ; la correction indiquée par  les tables n'est, par suite, 
exacte que  si la température d u  liquide s'est. aliaissée progressi- 
vement jusqu'au degr6 Enalenient observé; dans le cas contraire, 
la solution peut n'ktre plus saturée et la correction devient trop 
forte. 

Dans l'industrie, au contraire, les bacs dans lesquels les eaus- 
iii&res sont eiitreposées e n  grande masse ne subissent pas, çarnme 
la terr ine de  l'essayeur, l'influence perturbatrice des varialions 
de  température ; de  plus, l e  liquide employé aux  traitements 
successifs titant saturé de  crème de  tar t re  par les opérations 
ar i t~r ieures ,  laisse, en rpalitj:, déposer la totalitb. d u  bitartrate de 
potasse contenue dans la matière première épuisée en dernier 
lieu ; l'analogie entre l'essai la casserole et l'opération indus- 
trielle est donc, en r la l i té ,  assez loinlairie. 

Cette critique formulke, abordons le sujet qui fait l'objet de 
la présente note. 

L'essai 2 la casserole repose s u r  un  tour  d e  main permettant 
d'obtenir des cristaux de  crérne de ta r t re  assez gros pour étre 
séparés, sans per te  appréciable, du liquide bourbeux qui les irn. 

prkgne. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I I  faut ensliite les sécher, les peser et dtiteriiiirier acidiiiiBtri- 
quenient leur teneur réelle eri créirie d e  tartre ; toutes ces ripe- 
rations sont assez longues, fastidieuses et sujeltes a erreurs  ; 
aussi, observe-t-on des écarts assez notables entre les rksultats 
trouv6s par  des essayeurs également expérimentés ; le proct'xté 
suivant fournit, sans pratique sp6ciale. des r6sultats beaucoap 
plus concordants, bien que  toujours fournis par l'essai à la cas- 
serole. 

L'échantillon est moulu o u  broyé, de  manière a é t re  parraite- - 
ment homogène. 

On procede alors a l'essai a la casserole en s'arrangeant. 
comme dans la méthode ordinaire, pour  que  le volume final de 
liquide soit tres voisin d'un litre ; c e  volume final est déterminé 
en versant! dans une éprouvette graduée, les eaux mères et les 
cristwx; il  suffit de le connaître a 15 ou  20 centimètres cubes 
prks, c'est-à-dire de le mesurer  par la lecture dans l'bprouvette 
avec une approximation de  5 centimètres cubes environ. 

Sui. 100 cc. de liquide éclairci pAr décantation ou filtration, on 
détermine l'acidité totale des eaux-mères. 

Soit a l 'acidité par  l i t re  calculée en crème de tartre, et V 
le volume firiai d u  liquide en centimétres cubes;  l'acidith tolale 

v= 
du liquide est -- 

1000 
v a  

Cette acidité ----- est la somme de l'acidité A des rnatibres 
i 000 

VS t ktrangères, toujours évaluhe en crEme de tartre, et du poids - 
i o o o  

de la crême de  tar t re  restée en solution, St &tafit la quantité 
de bicarbonate de  potasse que retient, B la température de t de- 
grAs, une solution saturée, quantité donntk par  les tables s p é -  
ciales. On a donc 

V a  
-- 

VSt 
- A + - -  i o o o  (000 

Bien entendu, la température t est celle observée au moment de  
la siparaticin du  liquide et des cristaux. 

Pendant que la crème de tartre cristallise, on détermine l'aci- 
dité totale du  tar t re  A, s u r  1 ou  2 grammes de matière, e n  
suivant la saturation au moyen de touches effectbes s u r  un pa- 
pier de  tournesol rouge très sensible. 

Nous ferons,$ ce propos, remarquer  que  la présence constante 
de la matiér~f colorarite du viri plus ou  moins al tér ie  empêclie 
de suivre la niarche de la saturation à l'aide des indicateurs ; le 
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dosage n'en est pas moins rapide, car ,  bien que ne pouvant servir 
reconnaître la fin d e  l'opération, les variations de  teinte du 

liquide n'en fournissent pas moins des indications assez nettes ; 
il est parfaitement inutile d e  procéder a des touches sur  le pa- 
pier de  tournesol lant qut! la teinte du liquide n'a pas commencé 
à s e  modifier. Cette circonstance permet d e  ne  faire qu'un trbs 
petit nombre d'essais au  papier de  tournesol ; enfin, il est abso- 
liimerit inutile, pour  cet essai, (le &parer  par filtration la partie 
insoluble; I'opSration, limitée a une dissolution sommaire dans 
l'eau bouillante, est donc extrêmement rapide et susceptible de 
faciles contrbles. 

Si l'on opère s u r  i gramme, il en rksulte que l'acidité 
totale de 50 grammes de  tar t re ,  quantité mise e n  œuvre dans le 
dosage a la casserole! est 50.4, ; elle n'est autre  chose que la 
somme d e  l'acidité A des cristaux de casserole et  de l'acidité 

V a  
- des eaux-inères a u  sein desquelles ils se sont formés : 
1000 

V a  
50A, = A  + - iooo  

V a  
et en remplaçant, - par  sa valeur trouvke plus haut ,  

i o o o  

Dans la formule ainsi développée, la quaiititk h + - VSt n'est 
1000 

autre  chose que  le nombre  que fournirait le procédé a la casse- 
role tel qu'on le pratique ; on voit donc que ce nombre peut être 
déterniind sans se préoccuper des cristaux, puisque : 

VSt 
A + - 1 5 0 8 , - A  

1000 

Il eri résulte donc qu'il est facile d'éviter la principale diffi- 
culté, l'obligation d'obtenir des cristaux assez volumineux pour 
pouvoir ê tre  séparés sans perte  appréciable des eaux mères; la 
dessiccation, la pesée e t  le t i ~ r a g e  acidimétriyue de  ces cristaux 
sont $galemerit supprimés ; le titrage acidimktrique des eaux 
mères, opération d e  durée insignifiante, les remplace, et la durée 
d u  dosage se  trouve ainsi cunsidérablement abrégée. 

Cette manière d'opérer est donc a la fois plus  rapide et plus 
commode que  celle e n  usage jusqu'à présent ; nous allons voir 
qu'elle ne lui est pas  infkrieure au point de  vue d e  l'exactitude. 
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La liqueur alcaline employée 6tant préparée de telle sorle que 
25 cc. correspondent a i g r .  d e  cr6me de  tartre, i l  est facile d e  
déterminer Ai  à moins d e  O cc. 4 près, suit O gr.  008. 5OA, sera 
donc connu à O gr.  4 près 03 à O gr. 4 près, si I'on a opiiré 
sur 2 g r .  

L'acidité : 
V a  VSt v A = - - - = -  ( a  - st: 

1000 1000 1090 

Comme, dans la mesure de V, on ne  peut pas tenir compte de  la 
prisence des crislaiix, oii voit que, en raison de ce fait, on com- 
mettra une erreur  en trop d'environ 90 cc.; o r  - St ne dCpasse 
jamais 5 gr . ;  l 'erreur  comrnise dans l'évaluation de  A est donc 

90  
au plus de - X 5 = O g r .  i ,  en supposant déterminé avec 

1000 
précision. Or l 'erreur relative à a est 10 fois O cc. 2 ,  puisqu'on 
opère sur  i 0 0  cc.;  elle est donc d e  2 cc. de  liqueur alcaline ou 
0,08. Sans pousser plus loin les calculs, il est facile d e  se  rendre 
compte, par  des exemples numériques, que l'erreur générale 
commise dans la détermination de A est voisine de  + O  gr. 100; 
A étant un  terme soustractif, cette e r reur  se retranche de celle 
commise sur  50A, ou 2 5 A , ,  et le  poids des cristaux d e  casserole, 
augmenté ou non de  la quantité d e  cr&nie de  tar t re  restke en 
solution, est finalement connu à O gr.  300 prbs, si I'on a déter- 
miné A ,  s u r  i gr. ; a O gr .  100 près, si I'on a o p l r é  s u r  2 gr. ; 
la teneur centésimale en c r h e  de tartre peut donc, e n  rdsumé, 
être déterminée sans difficulté, B moins de 0,s p. 100 près par l a  
nouvelle méthode. 

En supposant qu'on ait employé la méthode ordinaire, que la 
récolte des cristaux, leur dessiccation aient &té efi'ectuEes sans 
perte aucune, il reste a déterminer la teneur rkelle de  ces cris- 
taux en crème de tartre ; si l'on opère s u r  2 gr. avec une liqueur 
sodique de la coriceritration intliqut'ie, l 'erreur sera, comme nous  
l'avons vu, de O cc 2 ou O gr.  08 ; si I'on opère sur  2 gr. l 'erreur 
sera de 0,8 ou 0 ,4  p. 100 ; si l'un a opér6 sur  2 gr.,  on n'obtient 
donc pas une approximation supérieure à celle que donne la 
méthode modifiée comme il vient d'ètre dit, et cela dans les 
conditions les plus favorables. 

Ces conclusions ont été soumises par  nous à u n  contrôle 
direct ; les dosages de  crkme de tartre étant effeclu6s simultan6- 
inerit par  la m6tliode nouvelle et par la métliode dite scientifique, 
les écarts n'ont jamais d6passi: 0,4 p. 100 .  Sous  avons 616, en 
outre, conduit constater que  le procédé, dit procidé r~nglais ,  
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lequel diffGrc a peine de la méthode scientifique, peut être 
conbidérablement simplifié saris rien perdre de sa précision. 

Au lieu d'épuiser le tar t re  A l'eau bouillante, pour &parer  la 
partie. insoluble, d'bvaporer au bain marie  et d e  précipiter la 
solution réduite a un faible volume par l'alcool a 9S0, il suffit de 
traiter sommairernent le tartre par 23  cc. d'eau distillbe bouil- 
lante, de laisser ref'roidir el d'ajouter la quantité d'alcool néces- 
saire dans le vase mSme, sails filtralion préalable ; dans ces con- 
ditions, i l  ne reste qu'à séparer par liltration la solution alcoolique 
des iiiatikres acides étrangères, h laver à l'alcool et a déterminer 
l'acidité du rgsidu, après dissolution dans l'eau bouillante et 
sans siparalion préalable du filtre, que  l'on s e  borne a jeter 
dans le  beclier ou  la capsule avec son contenu. Les esemples sui- 
vants montreut que  la concordance des résultats obtenus par les 
deux procédés ne laisse rien a désirer. 

ProcPdé 
par lavage et, 
évsporation 

Tartre no i 7 6 . 3 %  
1) n o %  8 2 . 5 0  
» no 3  41.24 
)) n 0 h  5 9 . 1 8  
» no 5 9 i . l t .  
N nD 6 9 2 .  Oh 

Procr'de 
simplifié 
- 

7 6 . 2 9  
8 % .  80 
41 .28  
5 9 . 2 %  
9 1 . 3 2  
9 % .  i 2  

II ressort de  ce tableau que le procédé siniplifié fournirait plu- 
tôt des résultats Iégérement plus élevés, ce qui se  conçoit facile- 
ment ,  les lavages e t  évaporations q u e  nécessite l'application du 
procédé ordinaire comportant fatalement quelques pertes, si 
légères qu'elles soient. 

IBa*ag': de l'iieide phorplioriquc à l'état de phosphn- 
iiiolyhdate d'cimtiionieque. 

M. Ledoux a publi8, dansle  B i ~ l l e l i n d ~  I'.-lssociation belqiodes chi- 
mistes (1901, p .  125), une note ( 1 )  s u r  Ic dosage d e  l'acide phos- 
phorique a l'état d e  phosphomolj hdate d'ammoniaque, notedans 
laquelle il indique une rnétliode spkciale p o u r  arriver a précipi- 
ter  complètement A froid tout l'acide pliosphorique contenu dans 
u n e  solution. 

(1) REsuniCc dans les Annales de chimie ana ly t ipe ,  i $01, n", p .  2 2 4 ,  
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Il arrive a obtenir un précipité de  phospliomolybdale d'ammo- 
niaquecomplètement pur  e n  employant : i0 une dose assez forte 
de nitrate d'ammoniaque ; 2 0  une quantitil d e l i q u ~ u r  rnolybdique 
assez considérable pour saturer  I'acide citrique et I'acide phos- 
phorique. M.  Ledoux ajoute que la solution à examiner ne doit 
conteriir q u e  de l'acide phosphoriqiiei l'état orttio,ceqiiJonobtie~lt 
en  faisant bouillir la liqueur en présence de l'acide nitrique. 

Ce dernier detail est bien connu des praticiens ; quant  aux 
précédents, ils l e  sont également ; eri effet, rious avons publiE, au  
sujet du dosage général de  l'acide pliosphoriyuc sous forme d e  
pliosphomolybdate d'ammoniaque. plusieurs notes dans lesquelles 
nous avons signalé : i 0  I'influencerle l'acide citrique sur la  pureté 
du prUcipité ; 2 O  la nécessité d'-jouter un grand cxci:s de liqueur 
iiiolybdique préparée avec l'acide molgbdiquc, l'acide nitrique 
et l 'ammoniaque, contenant donc du  riitrate d'ammoniaque. 

Nous avons niême ajouté qu'il ne  l'allait pas dépasser une cer- 
laine porportion entre le  citrate d'ammoniaque e t  la liqueur 
moly btlique. 

Sous avons insiste, depuis longtemps, sur la facilité avec laquelle 
on obtient le pliospliomolybdate d'ammoniaque a l'état pur, 
et nous avons, e n  1880, donné sa  composition, absolument con- 
forme celle qui a et6 indiquée plus tard par  M. B .  Carnot. 

De nikiiie, dès i888-1889, nous avons fait corinaitw le procedé 
Tliilo, pour doser le pliospliomolybdate d'ainmoniiique par  une 
liqueur t i~i 'ée  tl'animoniaque, que  Pemberton a, plus tard, rein- 
placée par la soude. 

Kous somincs lieureux de  voir que  nos résultats e t  nos cxpé- 
riences, datant déjà d'un certain nombre d'années, se  trouvent 
pleinement confirmés, non seulement par les essais de M. Ledoux? 
mais par  ceux de  plusieurs autres chimistes, notamment par 
M. de Moliiiari, d e  Likge. 

Kous donnons ici les titres de nos publications : 
Dos~rge ginira1 de l'acide phosphorique sous forme de phospl~onlolyb- 

dnte i i 'nm~~loniaque (Bullet in de l'dssncintion des cl~imistes de sucrerie 
et de distderit!  de France et des coloilies, 1893-189ri., p.  i5Y ; 1896- 
97,  p. 4.23). 

Xote sitr le dosage d e  l'acide phosptwrique soluble dans le citrate 
d ' a~mou iaque  (Compte rendu d u  i c P  Congrès inlernatiorml de chimie 
ap,vliqu~e de Bruxelles, 1894,  p. 40). 

Dosayc du p /mphure  el de l'arsenic p n i  le  nitromoly/lirlale d'ammo- 
niaque, par P.  Champion et W. Pellet (Bzillelin de lu Société chi- 
mipie, 1 8 7 7 ,  p .  6). 

Dosage de l'cicidephosphorique(L'alcoolet lesuci-e, 111" annke, 189h). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Sur le dosnge de l 'ucide pt~osphoriq~ie ; pe.s(e d i r e d e  du  phosphomo- 
l~jbtintr! d'nrnmoniaque et P t ~ t d ~  d t ~  procede ï % d o  ( fli~lletin de l J d . ~ s o -  
citrtion be1,qe d e s  chi~ri is tes ,  1888-89, ri0 9: p. 51 e t  73). 

Arute concernant te ilosuqe rie l 'acide phospl~orzque ( R e t u e  de chimie 
r i t t u l y t i q u ~  1896, p. 289). 

Dosage de l'c~.citle ~ i h o s p l ~ o r i q ~ i e  ( A  nvnfes de chimie annlytiqzie, i 9 0 0 ,  
p. %hl). 

Etrides noitcelles sur  les j u s  et pulpes de diffusion ; dosage de  l'acide 
pl~o.9p/iorique duns  les vrr/ilaî~.c (Brochure parue en 1880, JI. 63 et 
209). 

Nous ne sa i s i~sonspas  les avantages q u e  prksente, pour  M.  Le- 
doux, une forte agitation mécanique duran t  30 minutes, nécessi- 
tant un  appareil spécial, comparée au chauffage au  bairi-marie 
bouillunl, qui dorine facilcmenl et rapideinerit le  précipitb éga- 
lement pur  d e  phospliomol y hdate d'ammoniaque, lorsqu'on 
observe les indications que nous avons données pour  éviter la 
précipitation de  l'acide rnolybdique et qui sont, du reste, aria- 
logues a celles forrniilkes par  JI. Ledoux pour la précipitation à 
froid. 

Jlaisil  est Civident que, lorsqu'on est installé avec des appareils 
rnCcaniqiies, l'agitation peut remplacer parfdterrierit le cliauffnge. 

Sculenient nous craignons que,  dans cerlains cas, surtout 
lorsqu'il y a beaucoup de fer et d ' a u t r ~ s  iiiipuretés e n  dissolu- 
tion, en prksence d e  petites quaritités d'acide phospllorique, 
l'agitation forte, pure et simple e t  a froid, ne soit pas suffisante, 
car ,  déjà à chaud, on n'a pas toujours le prhcipit6 complet par le 
iriélange des liqueurs. II faut arriver à l'emploi d e  quelques tours 
de main, dgalenwnt iridiquiis dans nos notes, pour  avoir tout 
l'acide pliospliorique rapidement précipite a I'klat de pliosplio- 
inolybdate d'ammoniaque pur .  

Nous ajouterons un  mot : si le phosplioniolyhdate d'arnmo- 
niaque est airici préci l~i té  à l'état pur, pourquoi indiquer encore 
l a  transforn~ation en pliospliate arnrnoniaco-rnugnésien, lequel 
donne, par calcination, d u  pyrophospliate de magnésie, qui est 
difficile B blanchir e t  avec lequel or1 dose I'acidc: pliosphoriqiie 
avec une moins grande approximation que  sous forme de phos- 
pliomolyhdaie d'ammoniaque, vu la  diffërence des coefficients à 
appliquer ? 

Kous croyons que, dans un  avenir rapproché, la méthode au 
pliospliate ainr~ioriiar:o-rnagnksien n'existera plus  que pour le 
dosage de la magnésie. C'est, du reste, ce quo iious faisons depuis 
plusieurs annbes, et nousnous e n  trouvons t rès  bien, ca r  vérita- 
blement ,  lorsqu'on veut avoir  des résultats exacts et rapides avec 
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une matibre quelconque, quelle que  soit sa richesse, la métliode 
par titrage ou pesée du  plios~)lioi~iolybtlate d'animoniaque est la 
seule qui soit pratique. 

1)uslige de l'argent dans les miuerals sulfurés, 

Par M .  A.  HIILLARD (1). 

Il est d'usage, dans l'industrie, de séparer l'argent contenu 
dans les minerais sulfurés et  dans les mattes par  fusiori de  l a  
matière, additionnde préalableinerit (le Iitliarge, avec des fon- 
dants appropriés et quelquefois du nitre ; le soufre est ainsi 
oxydé, et I'argent passe dans un  culot de plomb qu'il ne reste 
plus qu'A coupeller. Cette ~riétliorle a pour  elle l'avantage de la 
simplicité, mais elle est loin d 'ê tre  parfaitement exacte, urie petite 
quantité d'argent passant t'aciiemerit dans les scories ; la coupel- 
lation' d'autre part,  ehtraine toujours des pertes par  volatili- 
sation et dissolulion du  métal dans la coupelle. 11 est vrai que ces 
erreurs peuvent éIre coinpens6es, jusqu'à un certain point, pa r  
une constante, mais c'est la un procédé s u r  les inconvénients du- 
quel il est inutile d'insister. 

La inétliode par  voie humide,  telle que nous l 'appliquons, est 
rapide et exacte. Elle permet de  doser l'argent daris des mi- 
nerais où c e  métal es1 e n  si petite quantité qu'on ne le soupçon- 
nerait i r i h e  pas avec la 1nCi1iotle par  voie sbclie. 

Le minerai est attaqué par un mélange d'eau régale et d'acide 
sulfurique, puis évaporé à sec : le soufre s'ilimine à l'dut d'acide 
sicl/urenx. On peut ainsi, avec urie quantité relativement très 
faible de ce réactif, attaquer une  quantité très forte de  inatiére ; 
le résidu sec est repris par  de l'acide nitrique contenant un  
peu d'acide clilorhydrique ; on filtre lo clilorure d'argent insolu- 
ble, et on le  réduit à l'état d'argent par  6lectrolyse. 

fioiis allons indiquer comment nous appliquons cc procédé 
aux mattes de cuivre. Supposons qu'il s'agisse d 'une matte trbs 
pauvre en argent ; nous e n  prendrons alors une quantité assez 
considérable, 100 grammes par  exemple. 

IO0 grammes de [natte sont attaquos par  un  ni61ange de 100 cen- 
limètres cubes d'acide sulfurique concentré ~t de  300 ceritiinbtres 
cubes d'eau régale ( 3  volunies l j '2  d'acide nitrique a,3b0 et  1 vo- 
lume d'acide clilorhydrique à 220). On évapore après  l'attaque 
jusqu'i  disparition presrlue corriplbte des furriées blanches 

(1) Cc travail a titd Cgalemeut public dans la Bcuue d e  physique et ds  
chimie du 15 février 1901. 
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d'acide sulfurique, et on reprend par  uri iiiélange de  75 centi- 
mètres  cubes d'eau, 5 ceritirriklres cubes d'acide clilorliydrique 
e t  20 centimétres cubes d'acide nitrique a 3G0.  On filtre la partie 
insoluhle, qui  contient tout l'argent avec très peu de  silice; on la 
lave avec d e  l'eau chaude et  on  la redissout dans du  cyanure de 
potassiilin ; on  étend 1 230 ceritiinétrcs cubes. Ln solution doit 
contenir 2 p. 100 de cyanure de potassium ; on l'électrolysa avec 
uri courant de O,O5 ampère ;  au bout d e  quelques Iieures, lepréci- 
pité est complet. 

Cc prkcipité pourrait  être pes6, mais il  est plus court de le 
dissoudre dans de l'acide nitrique &tendu de  son voluino d'eau et 
de le titrer au sulf'ocyanure (rnétliorle (le Volliardt). Pour 
que  la prkcision laquelle conduit celte iiiétliode tl6passe celle 
que fournit la pesée, il faut d6terininer la fin de la r6action, non 
pas, comme le dit  Volhardt, par  l'apparition de  Is coloration 
rouge due au  sulfocyanure ferrique? mais par le retour ,  au 
moyen du  nitrate d'argent titrb, de  cette coloration rouge à la 
coloralion blanche du sulfocynriurt: d'argent. La netteté de ce 
dernier passage est, en etft:t, iricoiiiparablemtint plus grande. 

On dissout donc l.argent dans 1 0 0  cantimètres cubes environ 
d'un mélange il voliiiiies kgail?; d'en11 e t  d'acide riitriqiie; on 
chauffe a 1'6bullitiorinprès l'attaque, pour  6limir:er loute vapeur 
nitrouse. La solution refroidie est additionnke de 5 centi. 
mktres cubes d'alun de fer arnino~iiacal à 40 p. 100, puis d'une 
solution titree de  sulf'ocyanure d'amnionium jusqir'à coloration 
rouge. 011 ajoute ensuite une solulion titrée de  nitrate d'argent 
(a ? grammes d'argerit pa r  lilre) jusqu ' i  ce  que la coloration 
rouge passe au  rose, puis, hncsquement ,  au blanc. Les solutions 
titrées d e  sulfocyanure d'ammonium c,t de nitrate d'argent se 
correspondant esactenierit, i l  suflit de  retrancher d u  nombre de 
ceritimiltres cubes de sulïocyariure versés le nombre de centi- 
mi:tres ciilies [le nitrate d'argent employés et de  multiplier par 
2 cette diffërence pour avoir l e  poids de  l'arpent en milli- 
g rammes .  

Lorsque le minerai contient une quantité trks notable de 
plomb,  le chlorure d'argent se trouve noyé dans une grande 
quantité de sulfate de  ploriili, e t  sa dissolution dans le cyanure 
est difficile. Dans ce cas, i l  suffit, une fois que  le  résidu de l'éva- 
poration a &té repris par les acides nitrique et chlorhydrique, de 
dissoudre le sulfate de plomb dans la soude (la solution à 
12' Baumé convient très bien), puis de continuer d'aprks les 
indications pr6cédentcs. 

La galène peul Stre traitée trhs simplement lorsqu'on veut en 
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sGparer l'argent. L'acide nitrique peut, en efet ,  l:i dissoudre 
entièrement. 

Suppo5ons le cas d 'une galkrie pauvre en argent : 100 grammes 
sont attaqués par un mklange de  1 4 0  centimètres cuhes d'acide 
nitrique et de 600 centimètres cubes d'eau. Il est inutile de  filtrer 
le petit résidu non attaqué et composé principalement de  silice. 
On ajoule quelques gouttes d'une solution s a t u r h  de  clilorure 
de plomb au liquide porlé à 80 d e g r k  environ, et on maintient 
cette température jusqu'k ce que le prheipité de chlorure d'ar- 
gent soit bien rassemblé ; on filtre ; on dissout le chlorure d ' a r -  
gent, sur  le filtre mème, par  le cyariiire de potassium et on con- 
tinue l'opération corrinie nous l'avons dit plus liaut. 

Par  JI. A .  RILTEIIYST, expert-chimiste à I1ri1xell~s 

Le formol, comme agent de  conservation du lait destiné à 
l'analyse, peut rendre de trhs grands services aux cliiinistcs ; sru-  
lement il doit e t re  employé avec précaution ; en effet, si I'on 
additionne le lait d'une quantitC d e  formol trop considérable, 
i l  devient impossible de doser le beurre, soit par le procédé 
Gerber, soit par  le  proc6dé a l 'éther de  pétrole (1). Le formol 
vend la caseine Pnsoluhle dans l'acide sulfurique ou la potasse et la 
séparation du  iwllrrtl ri'a plus lieu. 

I I  peut en résulter de très graves erreurs ,  si I'on se contente de 
ces deux métliodes de  dosage ; il faut, dans ce cas, recourir a 
l'extraction par l'étlier ou par un aulre dissolvant. 

De nos essais nous pouvons conclure que 2 gouttes de formol 
pour 250  cc. de lait suffisent pour  conserver d u  lait pendant 
48 lieures, temps plus que  suffisant pour les besoins analytiques; 
quand on emploie cette proportion de conservateur, le heiirre 
peut  étre dosé par l'une ou l 'autre des iiiktliodes dont i l  est 
question ci-dessus. 

Inutile d'ajouter q u e  le dosage du  lactose au  polariniètre doi t  
être e x c h t é  s u r  un  kcliantillon p r d e v é  i ivan t  l'addition du 
formol. 

(1) Yuici cix  lii'cic'iidi; : 50 cc. lait ?ont atidit.iorinCx ile 4 1:c:. di: ;i,liition 
corirentrct: de pot i~psc r a ~ i ~ t i e l n t :  (200 g r .  de KU11 rlxris 100 W. el'taiiu): rin 
rric~lünge ; on q i t c  pendiirit. 5 n i inutcs  avcc 50 cc. t:xac:teiiic:nt. nit:su- 
ris d'étlirrrli~ p6ti.olr ; on iljoute 50 v r .  d ' i~lcool  ;i !):i", 1~111i' fairo toiiibcr 1 ; ~  
IIIOIIQSC: 011 lüisst: I , I . ~ I J S C I  ; o n  ili'i:aritu 2:; cc. d'6tlii:r rlc ~ii:trolc w r r i a -  
geaiit; on ibvaliore : o n  ~ii:ro o t  on  i i i i i l l i~~ l i i~  l i ~  1.6-iillal. p i ~ r  4,  p011r olittmir 
1~ i p r i t i t t ~  di? Inwrri! 1111 100 riB. i I r ,  ];lit, 
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REVUE DES PUBLICATIONS FRANFAISES 

Procédé doulio pour le dasage clo l'acidité uri- 
naire; critiques da SI. Gniitrelet. - Nous avons publié 
dans ce Recueil (année 1898. page 5 8 )  une bréve analyse du pro- 
cédé proposé par  M. Joulie pour  le dosage de  l'acidité urinaire. 
Quelques-uns d e  nos lecteurs nous ayant deniandé de  donntr,  
sur  cette m&liode, des  détails plus complets, nous revenons 
aujourd'hui s u r  ce sujet, c t  nous cornplCtons cet article en 
signalant les critiques adressées par SI. Gautrelet a u  procédé 
Joulie dans le Bullelindrs sciences pAwrnncoloi+ques de janvier 1 9 0  1. 

L'urine est gén6raleriient acide ; tous les auteurs l'adiriettent ; 
d'autre part,  on saitqiie l 'urine provientdu sang; alors, comment 
se  fait-il que l 'urine soit acide, alors que  tous les physiologistes 
enseignent q u e  le  sang est alcalin ? 

Le sang est-il vraiment alcalin ? u n e  goutte desang, déposée sur 
d u  papier rouge le  tournesol, le rnmkne au bleu, mais cela prouve- 
t . i l  que le sang soit alcalin 7 Nullemer,t, puisque 1t:s bicarbonates, 
les phosphates alcalins, l e  borate desoude (qui sont (les sels aci- 
des, susceptihles de se cnmbiner avec de  nouvellr?~ quantités d e  
bases) ramènent au bleu le papier rouge d e  tournesol. Les indi- 
cations données par  le tournesol n'ont donc aucune valeur. 
En réalité, l'alcalinité apparente du  sang est due a des  bicarbona- 
tes, les seuls selsà rbaction alcaline au tournesol capablesdecoexis- 
t e r  avec l'acide carbonique lilire que contierit toujours le sang, et 
M. Joulie admet, avec M. Gautrelet, que  le sang est de composi- 
tion chimique acide et de  foriction pliysiologique acide. 

L'acidité de  l'urine, qui rougit le tournesol liieu, n'est 4virlem- 
ment  pas la m é m e  que celle du  sang ; l 'urine est plus acide que 
le  sang, et on ne saurait  admettre, comme l'ont prétendu certains 
pliysiologistes, que le rein est un simple filtre ayant exclusivement 
p o u r  fonction d'extraire d u  sang les principes qui ne sont plus 
utilisables pour  l'écoriomie. 

Le phosphate disodique, en présence de  l'eau et d'un ex& 
d'acide carbonique, se transforme e n  plic~spliate monosodique ou 
pliospliate acide. L'acide carbonique étant toujours en excks dans 
le sang, ce liquide contient nécessairement des pliospliates acides 
de soiirle, de polasse et d'amnioriiaque. Quant aux phospliates 
de chaux et de magntkie, ils iie peuvent s'y trouver qu'a l'état 
acide, sinon ils seraient iriaolul)les. Ces divers phosphates mono- 
basiques restent accomjiagnés des bicarbonates correspondants ; 
ces derniers sels dtant nioins solubles et mi ins dialysables que 
les pliospliates acides, Ic rein en opère la skparation, faisant 
passer les pliospliates acides dans l'urine, tandis que les bicar- 
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bonatesrestent dans le sang, an moins pour  la plus grande partie. 
La faible quantité qui passe dans l'urine ne peut s'y maintenir,  
car, ici, l'acide carbonique n'étant plus en excès, la réaction 
inverse se produit,  et les bicarlrionates alcalins, réagissant sur  les 
pliospliates acides, reprotliiisent les pliospliates bibasiques, en 
mettant en liberté leur acide car1)oriique ; ainsi s'explique la 
présence d'une faible quantité d'acide carbonique clans l'urine 
normale et la réaction d e  ces urines au toiirrie-iol, réaction qui 
n'est plus masquée. comme dans le sang, par  la présence des 
bicarbonates alcalins. 

I.orsque le sang est hyperacitie, il prend une consistance vis- 
queuse qui contribue à ralentir sa circulation, d'où résulte une 
diminution desoxydations et deséchanges, en même tempsqii'un 
ralentissement de la nutrition ; cet état favorise l'apparition de l a  
gravelle urique; il n'en est plus de i n h e  dans le cas d'liypoaci- 
ditédu sang, laquelle produit une liypoacidité urinaire 

Ces faits démontrent l'intérbt que présentent les essais ayant 
pour but de  délerminer le degré de  l'acidité des ur ines.  

Pour doser cette acidité e t  pour échapper aux causes d 'erreur  
r6sultant de l'emploi de la soude ou de la potasse pour effrctuer 
le dosage, M. Joulie se sert du sucrate de  cliaux, en l'absence d e  
tout indicateur coloré. 11 prend 10 gr.  de cliaux (du  marbre) 
éteinte, qu'il delaye avec i00cç.  d'eau distil1i.e ; d'autre part, il fait 
dissoutire 40 gr .  de  saccharose dans 100 cc. d'eau distillée ; il 
melange les deux liqueurs ; après vingt-quatre heures de  contact, 
il complète le  litre et il filtre. 

Il titre ensuite cette solution (le sucrate de cliaiix au  moyen d e  
2 0  cc. d'une solution décinorinale d'acide sulfurique, en se çer- 
vant d'une goutte de  solution alcooliqiie de  phénolphtaléine 
comme indicateur; le titre de  la liqueur doit Btre calculi! assez 
fréquemment, parce que le sucrate de cliaux s'althre à la longue. 
Soit A le nombre de cc. de solution d e  sucrate de eliaiix corres- 
pondant aux 20 cc. de  solution décinormale d'acide sulfurique. 
M Joiilie prend alors 20 cc. d'urine préalablement filtrée, 

dont11 neutralise l'acidité au moyen de  la solution de  sucrate d e  
cliaux, qu'on laisse tomber goutte a goutte dans l'urine: jusqu'a ce 
qu'il se  produise un trouble persis tmt aprba agitation; on appré- 
cie ce trouble en plaçant le matras devant une lumière ou  en le  
niettarit sur  une feuille de  papier noir. Soit B le nombre de  cc. 
de solution d e  sucrate de  chaux employée ; l'acidité de  l ' u r i n e z  
sera donnée par  1'i:quatiori suivante : 

dans laquelle 0.098 reprksente la quantito d'acide sulfurique 
contenu daris 20 cc. de liqueur sulfurique décinormale. 

M. Joulie exprime l'acidité e n  acide sulfurique, mais on peut 
aussi bien l'exprimer e n  acide phosphorique.- 
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1,'acidité urinaire, ainsi rapportGe, il 'ahord, au litre d'urine, 
puis au volume d'urine émise dans un  temps déterminé, ne 
donne qu'une indication bien vagueau médecin ; le volumed'urine 
qu'émet un nialade est trés variable, e t  ce  qui varie, c'est surtout 
la quantité d'eau entraînée ; les matières fixes de l 'urine, qui 
constituent les véritables déchets organiques, surit bien moins va- 
r iables;  ce qu'il estintciressant de  connaitre, aux yeux de M. Jou- 
lie, c'est la proportion d'acide conteiiue dans les déchets que 
l'urine tient en dissolution ; mais la détcrrninationde la somme de 
ces matières fises, c'est-à-dire d e  I 'estrait  sec, présente de sé- 
rieuses difficultés, que M .  Joulie tourrie en opérant de la rrianikre 
suivante : il prend la densité de l'urine ; si I'urine ne  contenait 
que de  l'eau pure,  sa  densité serait kgale à 1000, c'est-&-dire 
qu'un litre phserait t O00 gr. ; lorsque l'urine a une densité supé- 
r ieure a 1000, soit par  exemple 1020, cela veut dire  qu'un litre 
d'urine contient 1000 gr .  d'eau e t  PO gr. de  matières fixes ; M .  Joii- 
lie propose donc de prendre les deux derniers chifïres à droite 
du nombre représentant la densit6 l e  l'urine, ces deux derniers 
chiffres formant un  nombre reprbsentant l'éxcédent d e  densité de 
i'urine sur  l'eau. 

Avant de prendre ces deux dorniers chiffres d e  droite, il est 
indispensable de faire la correction de la densité, pour la rame.  
ner a u  chiffre que présenterai: cette dernière  a la température 
de  4 degrés ; hl .  Joulie fait cette correction d'aprks le tableau 
suivant : 

COP- 

roction 
- 

0.252 
0.299 
0.345 
0.398 
0.&51 
0.510 
0.570 
0.630 
0.iOi 
0.770 
0.840 
0.9i9 
0.998 
1.083 
1.169 
1.257 
1.346 
1.443 

cor- 
rt:c:tiori 
- 

1.310 
1 . 6 8 0  
2.74i 
1.Ph7 
1.953 
2.062 
2 . 1 7 2  
3 . 4 8 3  
2 . 3 9 9  
2 . 3 1 6  
2 . 6 1 3  
2 . 7 3 6  
2 . 8 8 0  
3.007 
3 .  i34. 
3 . 2 6 <'i 
3.397 
3.533 

cor- 
rection - 
3.669 
3.809 
3.949 
4.089 
h .  $30 
4.40i 
4.572 
4.743 
4.914 
5.085 
5.256 
5.427 
5.598 
5.769 
5.940 
6.111 
6.282 
6.453 

Si l 'urine dont o n  doit déterminer l'acidité contient du sucre, 
sadensité SR trouve augmentée d'une quanlitb qui  doit être retran- 
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chée ; dJapr&s les calculs de  M .  Joulie, il faut déduire de  I'excé- 
dent de densité de  l'urine O gr .  4. par  gramine de sucre rapporté 
au litre. 

La densité observée ayant été corrigée, M. Joulie prend donc 
lesdeux dernierschiffres de droite, et il rapporte au nonihre formé 
par ces deuxcliiffres, l'acidité de  I'urine, qii'il multiplie par  i 0 0  ; 
si l'acidité est de  1 gr .  7229, p a r  exemple, et si la densité corri- 
gée est de î 8 , ? h . l ,  le rapportde l'acidité a I'excédentde derisiti!est 
172,23 mi Y . 1 9 i .  

D'aprhs M. Joulie, le rapport  serait  compris entre  b e! 5 pour 
I'urine normale. 

Quant au choix d e  I'urine A analyser, M. Joulie prend l'urine 
émise le matin. qui ,  dit-il, échappe a l'influence perturbatrice 
des ingesta et qui  représente, selon lui,  l 'urine du  sang. 

Nous allons aborder maintenant Ire critiques de  M. Gautrelet, 
Iesqnelles consistent a r6futer certaines assertions de  M. Joulie. 

Tout d'abord, hl. Joulie rejette les solutions de potasse ou d e  
soude pour le  dosage de l'acidité urinaire, sous prétexte que ces 
solutions absorbent une certaine quantité de l'acide carbonique 
de l'air, c e  qui contribueà abaisser leur t i t r e a h l i n .  Pour répon. 
dre à cette objection, RI. G a u t r ~ l e t  fnit remarquer  que l'aride 
carboriique est unacide faible, qui est déplacé par tous les acides 
libres et par  tous les composés acides. Si l'on prenddes composés 
organiques faiblement acides, comme les acides amitlés (l'uro- 
biline ou I'uroérythrine, par  exeniple),on constate que,  si l 'on 
ajoute ;lcescomposés, qui rougissent très faiblement le papier d e  
tournesol, une solution de  carbonate de  soude neutre, celle-ci 
masque la rkaction indicatrice de  la fonction acide. 

Il'aprbs M. Gautrelet, l'absorption d'une proportion quelcon- 
que d'acide carbonique par  une solution titrée de  soude ou d e  
potasse n'olïre aucun iricorivériient pour le titrage acidiriiétrique 
d'une ur ine ,  il  en offre si peu que M. Gautrelet dose I'acidité ur i -  
naire à l'aide d'une solution de  carbonate neutre de soude, 
avec lequel aucune e r reur  n'est à craindre, ktant donné que c e  
sel est décomposé par  tous les acides libres, los sels acides et les 
acides amidés qui  se trouvent dans I'urine. 

Quant a la substitution d'une solution d e  sucrate de  chaux 
aux solutions de  potasse ou de soude,  M .  Gautrelet ne la trouve 
pas trks heureuse, puisque, de l'aveu m h e  de  M .  Joulie, cette 
splution de  sucrate de  chaux est très altérable. 

M. Joulie adresse encore un autre  reproche B la technique 
uro-acidiinétrique coiisistant a se  servir,  pour  marquer  l e  
terme de la réaction, d'indicateurs colort?~, tels que le  tournesol e t  
la phénolphtaléine. 

A ce sujet, M. Gautrelet fait remarquer  que  personne n'admet 
l'emploi d e  la phénolphtaléine dans les dosages d'acidité urinaire, 
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depuis que M. Huguet a irioritrb, les inconvhien ts  de cet indi-  
cateur ; inaisil n'en est pas de même du  tournesol, à la condition 
d'en faire usage dans les conditions indiqukes par  Uogoinoloff, 
q u i  a constaté que,  lorsque les acides libres et  les sels acides 
d e  l'urine (pliosphates et uratos) sont saturés, le tournesol rouge 
vire au bleu, tandis que,  au ni6rrie rrionient, la rriikne liqueur 
fait rougir le papier bleu du  tournesol, I'aciditi: qu i  produit ce 
virage étant celle qu i  appartient aux acides amidés.  

Pour obtenir la saturstion de  I'acirlité totale d e  l 'urine, c'eçt- 
à.dire d e  l'aciditi. provenant d r s  acides libres, des sels acidcs et 
des ariiles arriidtis, il faut coritiriiiw l'addition de  la liqueur alcalinr 
jusqu'à ce que  le liquide ne rougisse plus l e  papier  bleu de  tour- 
nesol. 

Et alors AI. Gautrelet critique I'einploi d u  sucrate de  chaux 
que  propose d'employer hl. Joulie, e n  prenant,  pour  ternie de 
la réaction, le t roublequi  st: produit dans la l iqueur .  

Des expériences auxquelles s'est livré BI. Gautrelet, il r&xlte 
que  I'urine, dans laquclle l'aciditb, est neutraliske par  le procédé 
Joulie, rougit encore assez fortement Je papier bleu de tour- 
nesol, ce  qui prouve que  l'acidit6 totale n'est pas neutralisée. 

Si l'on dose l'acidité d'une ur ine  par. le procbtlB Joulie, 
d'une part ,  et que,  d'autre part ,  on  dose, par de  bons procédks, 
l'acide ur ique et l'acitle pliosphorique, on  constate que  les 
chifires obtenus par  le procédé Joulie corrcsponrlent soit à la 
soninie d u  tiers de  l'acide pliospliorique avec la moitié de l'acide 
urique, soit A la somme dos d e u s  tiers de  l'acide pliospliorique 
aveela inèirie moitié de  l'acide ur ique,  ce qui  prouve que, dans 
l e  p r o d d é  Joulie, le sucrate d e  chaux sature tantbt u n ,  tantôt 
deux équivalents de l'acide pliosplioriyiie des pliospliates alcalins 
acides, et toujours u n  équivalent d'acidité pour  les urates 
acides. 

Le dosage de l'acidité urinaire par  le  sucrate de chaux donne 
donc rlesr6sultats iriçoristanls, parce que la saluration d'uri oudeux 
équivalents des phosphates acides dripend d e  la présence sirnulta- 
née d'acides libres ; d'ailleurs, quand même les rGsultats seraient 
constants,ils seraient t rop faibles de l'acidité aff6rente aux acides 
amidiJs, et, en cas d'acides l ibres ,  de  L'acidité anërcnte à ces 
mêmes acides libres, en plus d e  cellc dépendant des acides 
amidés. 

Dosage des composés n u l T u ~ C f i  et cles Iiypnsullitei 
dans les eaux i i i i i i é r a I e a . -  11. A .  GAUTIER (Comptes rendtis 
du  4 rriars 1901, p. 318). - L'auteiir rappelle les tlisciissioris ce, 
latives i la nature des composés sulfurés existant dans les eaux 
thermales et pense dkmonlrer que ces composés sont des inono- 
sulfures alcalins (presque toujours d e  sodium),  accompagnés de 
sulfhydrates, s'il existe simultanément de l'acide carbonique, et 
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d'un peu d'hyposulfites, tliionates et  sulfates, si I'oxygbne est 
intervenu (eaux sulfureuses déghérees ) .  L'auteur rappelle égale- 
nient sa métliode de  dosage des sulfures solubles ou décomposa- 
bles par les acides minéraux, consistnnt à entraîner i 60 degrés 
et à l'abri de l'air 1'liytirogi:rie sulfuré par un courant d'acide 
carbonique et a le  recevoir dans une solution de sulfate d'argent 
à demi saturée et a peser le  sulfure d'argent formé. Le poids d e  
sulfure d'argent, niultirilié par  0,129, donne celui du soufre. 

En distillant une solution à 0 , i  ou 0,Z p .  100  de monosulfure 
de sodiiirri dans le vide vers 40 ou 30 degrés et recueillant le gaz 
dans du sulfate d'argent, il n'y a pas traco d e  précipi:i.,, même 
avec une solution 20 fois plus concentrée, sauf en présence d'un 
courant d'acide carbonique. D'autre part,  une solution de  mono- 
sulfurealcalin, additionnée d'hydrogbne sulfuré en quantité suffi- 
sante ou supkrieure pour  former le  sulfhydrate, et distillée dans 
le vide, laisse passer la totalité de l ' h y d r o g h e  sulfuré. 

L'auteur propose la méthode suivante : 
Un ballon de  verre  de  250 cc. environ est bouclié par un hou- 

clion a deux trous, dont chacun est traversé par  un  tube courhC à 
angle droit e t  muni d'un hout de  caoutchouc pouvant Stre fermé 
par une pince. 

L'un d e  ces tubes plonge jusqu'au fond du  ballon, tandis que 
l'autre communique avec un  harbotteur Cloez suivi d'un laveur, 
remplis tous deux a u  tiers d ' m e  solution d e  sulfate d'argent h 
demi satur lc .  On fait le vide dans tout l'appareil, puis on adapte 
au caoiitchouc d'entrée un tube demi-capillaire plongeant dans 
la solutionsulfureuse, et, aprbs avoir entr'ouvert la pince d'entrée, 
on aspire une quantité suffisante de  liquide, qu'on mesure aprks 
avoir refermh la pince. On distille alors vers 30 (legres le 
vingtième de  la solution ; la totalit6 de l'hydrogène sulfuré est 
dkplacée ; si nieme il y a e u  une lbgbre dissociation des sulfures 
par l'aride carbonique existant dans l'eau, elle cesse dans le vide, 
dans l'état même où elle kiait dans l'eau. 

L'liydrogkne sulfuré enlevé, on ferme les deux pinces ; 'on re- 
cueille le  sulfure d'argent ; on le sèche et on  le pbse. Le poids 
trouvé, multiplit! par  0 , 1 3 7 ,  donne l'tiydrogbne sulfuré. Dans les 
eaux minérales naturelles, l'hydrogéne sulfuré libre ainsi obtcnu 
provient de la tiécomposition, par  l'acide carbonique, d'une par -  
tie du monosulfut-e de  sodium existant. Le poids du sulfure d'ar- 
gent, multiplié par  0,31$5, donne celui du sulfure de  sodium 
prirnitifcorresponrlant. 

On replace alors une nouvelle quantitO de sulfate d'argent dans 
le barbotteur; on refait le vide, et,  ouvrant la pince d'entrée, on  
fait passer un courant d'acide carbonique exempt d'oxygène: Le 
soufre des monosulfures passe à I'ktat d'hydrogène sulfuré. II faut 
avoir soin de ne pas dépasser 30 degrks. afin d'6viter la réaclio'ri 
du soufre libre, s'il existe des polysulfures, cette réaction pou- 
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vant donner de l'hyposulfite, des polysulfures el de  nouveau dd 
l'hydrogène sulfuré. 

Pour 100 cc. de solution contenant surtout à l'état de  thtrasul- 
fure de sodium : soufre total, 0,4939; soufre du  monosulfure, 
0,0120,on a obtenu:  soufre mis en liberté par l'acide carbonique 
dans le vide, 0 , 0122 .  

11 reste alors dans le ballon le soufre des polysulfures et les 
liyposiilfites. On titre ces derniers par la solution d'iode, s i  la 
température de  30degrés n'a pas été dépassée. 

Le soufre des polysulfures forme un t rouble blanchâtre ; on le 
rassemble e n  acidulant faiblement e t  raisarit bouillir ; on filtre et 
on dissout le  précipith dans AzOHfumant .  et on dose Ic soufre à 
l'étal de sulfate de baryum. On peut également, dans la liqueur 
finale. doser le soufre de la f'acon suivante : on verse dans cette 
l iqueur  un peu d'acétate de  zinc et on porte à 1'6bullition ; le pré- 
cipité filtré est oxydé par A z 0 3 H  et or1 précipite le soufre à l'état 
d e  sulfate. Dans la liqueur filtrée et refroidie,on titre les hyposul- 
fites à la façon O rdinairr.  

La méthode décrite permet donc d e  séparer successivement 
le  soufre d e  l'hydrogène sulfuré ou des sulfliydrates, des sulfures 
alcalins fixes, des polysulfures; enfin les hyposulfit~s. Les élérrients 
sulfurés d'une eau minérale peuvent être  doses exactement en 
quelques heures. 

L. L .  

nosage d e  peti tes qoniitités de niereiire. - M .  P .  
GUIGUES (Jozirnnl dephamac ie  et de çhirnze, 15 mai i 90 1 ,  p. &si). 
- L'auteur, ayant e u  a rechercher le mercure  dans un cas d'in- 
toxication par un vin et  n'ayant pas obtenu de  dépôt de  mercure 
siir la lame de  cuivre fraîchemect dAcapée, a essayé le procédé 
Ludwig, qui  lui a donné de bons résultats. 

Voici le mode opératoire qu'il a suivi : 
On 4 o u t e  2 à 3 gr .  de  poudre de  zinc à 100 cc. de vin et on 

chauffe pendant qiielqucs miiiutes a 60 degrPs environ;  on 
laisse reposer pendarit deux jours, eri agitanl de temps en temps; 
on filtre ; le rlépbt est lavé à l 'eau distillée et  séché à 90 degr6s; 
on sépare la poudre de  zinc d u  filtre, e t  on  l'introduit dans un 
tube à analy-es fermé à un bout ; on place u n  tampon d'amiante, 
2 a 3 centimètres d'oxyde de  cuivre fraîchement calciné, 2 ren- 
timi.lres de poudre de zinc et un second tampon d'amiante. Au- 
dessus d e  ce tampon, on étire le tube, de façon à l 'amener a 
4 miilimètre de  section environ et  '23 centimètres de lon- 
gueur .  

On chauffe sur  la grille a analyses, en c o m m e n ~ a n t  par le zinc 
p u r , e t , d e  proche en proclie,on arrive au  zinc provenant du trai- 
tement d u  liquide, en 6vitant la fusion du  métal. Les vapeurs 
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empyreumatiques sont détruites par l'oxyde de cuivre, e t  I'opé- 
ration marche bien, sans donner de  fumées venant souiller le 
tube. En appliquant ce procédé, l 'auteur a obtenu un globule de 
mercure qu'il a conservé comme p i k e  à conviction, et un autre  
globule, qu'il a transformé en iodure mercurique. L'essai à blanc 
des réactifs avait donné un rCsultat négatif 

L'auteur a essaye sur  le reste du vin (250 c c . )  de  faire le do- 
sage du mercure, e t ,  bien qu'il ait eu a subir  des perles acciden- 
telles, il a obtenu encore 0,001 de mercure,  sous forme d'un 
globule très visible, qu'il a pesé par  différence entre le poids d u  
tubeavant et aprèf volatilisation du métal. L'auteur a alors essayé 
de rechercher comment ce mercure avait été introduit dans le 
vin, et,  pour  cela, il a lavé à grande eau un flacon ayant contenu 
de la liqueur de Van Swieten ; il y a versé ensuite 250 cc. de  vin, 
sur lesquels il a recherclié et dosé le mercure.  Ce liquide con- 
tenait 0,084 par  litre dc mercure,  qui devait se trouver dans le 
vin à l'état de tartrate. 

L. L. 

Bérctian carflctéristique de I'acida phéuique. - 
M .  MANSEAU (Bulletin de la Sociéte de phammie  de Bordeaux 
d'avril 1901).  - La réaction que propose M .  Manseau s'est pro-  
duite alors qu'il préparait  un  médicament plusconnu a l'étranger 
qu'en France, destiné B être  employé en aspirations pour  le trai- 
tement du  coriza, désigné sous le nom d'olfactif d'tlagner et  com- 
posé d'acide phénique, d'ammoniaque, d'alcool camphré et d e  
teinture d'iode. En mélangeant ces diverses substances, M .  Man- 
seau a constaté la formation d'une coloration verte. 

M .  Manseau a fixé les conditions de  cette réaction ; on peut 
opérer de la manikre suivante : on prend dans un  tube quelques 
cristaux d'acide pliénique pur ,  qu'on dissout dans i cc. d'alcool 
ii 90" on ajoute quelques gouttes d'ammoniaque pure, puis d e  la 
teinture d'iode ; l'iode disparaît d'abord rapidement, puis plus 
lentement, et, finalement, on voit sn produire une coloration 
vert-d'eau persistante a froid, même à chaud, ou par addition 
d'acide chlorhydrique. 

Cette réaction est caractéristique d e  l'acide phénique;  dans 
les mêmes conditions, la créosole de  hê t re  et  le gaïacol donnent 
une coloration brun-verdâtre (pour la créosote, cette coloration 
se rapproche d'autant plus d u  vert que la créosote est plus r iche 
en pli6nol) ; le  thymol, une coloration rouge-brique ; la résorcine, 
une coloration a n a l o p e  a celle d u  vieux cognac;  le naphtol, 
une colordion jaune-citron ; la pyrocatéchine, une coloration 
cachou ; le pyrogallol, une coloration noire  ; I'hydroquinone, une 
coloration rouge-brun;  I'orcine, une coloration violette ; l'acide 
salicylique, une coloration jaune-verdâtre, passant a u  brun  avec 
formation de précipité. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La réaction n'est nette qu'à la condition d'ajouter l'alcool, 
l 'ammoniaque et  l'acide dans l'ordre indiqué. En présence de la 
soude ou de la potasse, on  n'observe pas d e  coloration vert-d'eau, 
mais une coloration jaunâtre, avec formation d'un priicipit6. 11 
est indispensable d'opérer en milieu alcoolique. 

Cette réaction perniet de  contrôler la pureté  des crkosotes de 
houille. 

Dosage de IA macehnriue dans les riintièrrr ali- 
mentaires. - 11. DEFOURKEL (Jol~tnal  de pharmacie et de chi- 
mie d u  ler juin 1901, p 512.) L'auteur rappelle que la transfor- 
mation de  la saccharine en acide salicylique ]l'est pas théorique 
et  ne peut servir a un titrage colorimétrique à l'aide des sels de 
fer e t  de  solutions titrées. 

Il rappelle le procédé de  Girard, consistant à ohtenir la fluores- 
céine par  rPaction d u  résidu éthéré sur  la rckorcine et SOiHe. 
Cette fluorescéine ne  peut ê tre  titrde colorirnétriquerrierit avec 
des solutions obtenues e n  partant de poids connus de saccha- 
r ine,  car  l'intensité d e  la coloration obtenue varie suivant les con- 
ditions de  l'expérience et suivant les quantités relatives de SOiB2 
et de  résorcine. 

L'auteur base son procédé s u r  la réaction d e  la saccharine sur 
l'ammoniaque, réaction qui donne directement à froid, par 
simple contact, le  sel ammoniacal trks soluble dans l'eau et  dé- 
composable par I'hypobromite de  sodium. Du volume d'azote 
dégagé, on  déduit laquantité d e  soccllarine. Voici le mode opéra- 
toire suivi : 250 cc. du liquide à examiner sont introduits dans 
une bouleà robinet.  On acidule fortement avec SO~M%adixiéme 
e t  on épuise trois fois, en prenant chaque fois 50 cc. d'un mé- 
lange à parties égales d'éther ordinaire et  de  ligroïne légère ; ce 
mélange a l'avantage d e  ne pas dissoudre certains acides organi- 
ques. 

Ces trois liquides obtenus sont réunis et  lav6s a l'eau distillire, 
qu i  entraine les acides étrangers, sans dissoudre la saccllarine. 
La solution est alors évaporée, e t  le résidu est satcré  par 
l 'ammoniaque, dont on chasse l'excès a u  bain-marie. On  
reprend alors par  quelques cc. d'eau distillée, et on dose l'azote 
a l 'uréomètre. 

Le volume d'azote, évalué en dixièmes d e  cc. et divisé par le 
facteur 8,9, iridiqiie, en centigrammes, le poids de saccharine 
dans la prise d'essai. 

La méthode s'applique dans tous les cas, et l 'auteur a reconnu 
qu'elle est exacte pour  une quantité mininla de O gr. 03 de 
saccharine. 

L. L .  
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REVUE DES PUBLICATIONS 

Déterminatioii d e  l a  cliciux et de ln niwgiiémic rlniis 
les eaux ordinaires et iiiiiiérnleu. - M .  L. W. WINKLER 
(Zeits. f .  awzlyt. Chemie, 1901, 40, 2,  p .  82). -L'auteur, en per- 
fectionnant I'esrai hydrotimétrique, est arrivé à doser dans l'eau 
la cliaux et la magnésie. Voici les observations qui servent de base 
a sa méthode. 

Lorsqu'on ajoute de l'oléate depotassium à une eaurenfermant 
des sels de  chaux et de  magriésie, en présence du sel de Seignette 
et d'un peu d e  potasse caustique, les sels de chaux sont les seuls 
qui se transforment en oléate de  cliaux. Les sels de magnPsie ne 
sont pas décomposés. Mais si l'on ajoute de  I'oléiite de  potassium 
à la même eau, en présence du chlorure d'ammonium et de  
l'ammoniaque, la magnésie se transforme en ol6ate. 

On reconnaît que la lransformation e n  o l h t e s  est conipléte 
lorsque, par l'agitation, il se  produit de la rnbusse qui persiste 
pendant plusieurs minutes. Ce pliénomène se produit lorsqu'il y 
a un tres petit exces d'oléate de potassium dans le liquide soumis 
a l'analyse. Les sels de  cliaux réagissent rapidement sur  l'oléate 
de potassium; il n'en est pas de  même des sels de  magnésie. Le 
titrage ne  devra donc être  considéré comme terminé que si la 
mousse a persisté a u  moins pendant 5 minutes. 

Aussi Iiien dans le  cas o ù  I'on titre la cliaux seule, que  dans 
cclui où I'on titre les deux terres alcalines, il faut opérer  en solu- 
tion alcaline. La fin de la réaction est ainsi très nette, car la disso- 
ciation de  l'oléate d e  potassium par  l'eau se trouve empéchée par  
l'alcali. 

Voici une description pratique du  procédh tel que l'auteur 
l'emploie. 

Donnons d'abord la composition des ditrérentes liqueurs. 
1 0  Solut ion de sel  de Seignette et de polasse. - Faire dissoudre 

6 gr. de potasse pure e n  plaques et 100 gr. de sel de Seignettc 
pur cristallisé dans 500 cc. d'eau distillke. Pour contrôler la pu- 
reté du  réactif, au point de vue de la cliauxet de la magnésie, o n  
prélève 5 cc. d e  la liqueur, e t  on étend à 100 cc. avec de l'eau 
distillée, puis on ajoute O cc. i de la solution alcoolique d'oléate 
de potassium (La compocition de cette liqueur est donnée plus 
loin). L'agitation doil produire  une mousse aboudarite. 

2 0  Solz~t ion de chlovhydrcrfe d'ammoiaiaqzce anzmonzacale. - A une 
solution aqueuse de  10 gr. de  clilorhydrate d'ammoniaque on  
ajoute 100 cc. d'une sululion ammoniacale à 10 p. 100 e t  on  
Stend a 500 cc. On examine cette liqueur comme la  précédente, 
pour contrôler sa  pureté .  ' 
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30 Solution de chlorure de baryum marquant 100 degrés hydro- 
limétl-igues. - Dissoudre 4 gr. 363 de  chlorure de baryuin pur  
cristallisé (BaCI2 + SH") dans l'eau distillée, d e  manikre à 
avoir un litre. 

4" Solution akoolique d'oliute de potassium. - 1 cc. de cette 
liqueur devra marquer  1 degré hydrotimbtrique avec i00 cc. 
d'une solution calcaire. La cliaux contenue dans cette solution 
sera donc équivalente à i degré hydrotimétrique. 

Pour préparer  la liqueur, on  verse dans un  flacon 15 cc. d'acide 
oll,iqiie pur  du  commerce ; on ajoute 600 cc. d'alcool a 90-950 
et  400 cc. d'eau distillée ; on dissout, dans le liquide encore 
trouble, 4 gr .  de potasse caustique pure  ; aprEs 2 ou 3 jours, on 
fillre; on étend le liquide filtre avec u n  mélange d'eau et  
d'alcool (6 vol .  d'alcool a 90-58 et  4 vol. d'eau), de sorte que 1 cc. 
de  la solution alcoolique marque i degré hydrotim6trique avec la 
cliaux contenue dans 400 cc. d'eau. Pour determiner le tilre de 
la solution alcoolique d'oléale d e  potassium, on  verse exactement 
40  cc. d e  la solution no 3 dans un flacon bouché a l'émeri de 
200 cc., e t  on  Btend avec de  l'eau distillée a 95 cc. ; puis on 
ajoute 5 cc. d e  solution no 1. On fait couler dans cette liqueur, 
B l'aide d'une burette graduke, la solution alcoolique d'olbate. 
On agite aprés  l'addition de  quelques gouttes d u  liquide de  la 
burette e t  on examine si la mousse persiste. On reconimence la 
niéme opération, jusqu'à ce q u e  la mousse parsiste pendant 
quelques minutes. On lit le nombre de cc. employ6s et on étend 
la liqueur alcoolique d e  la quantité nécessaire d u  mélange d'eau 
et d'alcool (1) .  

Aprbs avoir rendu la liqueur bien lionioghie par  l'agitation, on 
procède à un nouvel essai. Cette fois, si l'on a bien opéré, il fau- 
d ra  employer exactement 10 cc. d e  liqueur oléo-potassique,en.se 
plaçanl dans les conditions précédentes. 

On conserve la liqueur dans un flacon muni  d'un bouchon de 
verre. Il est nécessaire de contrbler la solutiori avant chaque série 
d'essais. 

Avant de déterminer exactement la quantité de chaux conte- 
nue dans une eau, on fera d'abord l'essai preliminaire suivant : 

10 cc. de l'eau à examiner sont é tendusà 100 cc. ; on ajoute de  
2 à 3 cc. de  solution i l 0  4 ,  et on  fait couler dans le liquide de la 
l iqueur  oléo-potassique jusqu'à formation d'une mousse persis- 

(1) Si l'on a trouvé, par exem le, qu'il faut 8 cc. de liqueur alcoolique, 
on devra ajmter 2 cc. du rnCrange d'eau et d'alcool pour rdrnener le? 
8 cc. a la dilution voulue. Si le voluriie total est de 1000 cc., le calcul 
suivant d o n n ~ r a  la quantita du niklangc d'eau et d'alcool qu'il faudra 
ajouter. 

2 x 1000 - 
x = --- 

8 
- 250 

11 faudra donc ajouter 250 cc. aux 1000 cc. primitifs pour avoir Une 
liqueur normale. - (Note du traducteur.) 
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- n o n  - 
tante. E n  multipliant par  le nombre de  cc. employés, on a le 
degré approximatif de  I'eau exaininée. Si la durelé de I'eaii 
dkpasse 10 degrks, on l'étendra de  telle sortc que son degr9 Soit 
ramené environ i 1 0  degrés. 

On pourra, dans ces conditions, faire une détermination liydro- 
tiinékique exacte de  la chaux et d e  la magnésie. 

Pour la chaux, on  prend 100 cc.  de I'eau a examiner. ramenC3e 
au degré hytlrotim6trique 10 par l'essai précédent; on ajoute 
5 cc. de la solution nu  1 e t  l'on tilre la nianikre ordinaire. Eii 
multipliant par 7 , 1 4 3  le degr6 liydrotii116trique de l'eau, on a ,  
eri milligrammes, la quantite dc calcium contcnii dans 1 litre d'eau. 

Pour la magnésie, on détermine à lafois la chaux et la magné- 
sie, et la tlifrérerice entre le  degré hytlrotim6trique obtenu ;\insi 
et celui fourni par  la chaux donrie le  degré liytirotimétrique de 
la magnésie. 

On verse 101) cc. de l'eau dont le degré a été rame& a 10 degrks 
dans un flacon de 400 cc. e t  or1 étend encore de  100 cc. d'eau 
distillée. On ajoute 5 cc. de solution no 2 et l'on verse de  la 
liqueur liydrotiinétrique jusqu'à ce que la mousse persisle pen- 
dant 5 minutes. 1.a différence entre  les deux degrés liydrotimé- 
triques doit ê t re  diminuée de 114 pour avoir le degré hydroti- 
métrique de la magnésie. Celui ci, multiplié par  & , 3 5 7 ,  ilonne, 
en milligrammes, la proportion d e  magnésium contenu dans un  
litre d'eau. 

L'auteur, pour  démontrer  l'exactitude de son procédé, a fait 
des essais comparatifs par  pestk et par  f l iydrot imétr ie;  les 
résultats qu'il a obtenus ont été concordants. 

Voici trois analyses comparatives de 3 eaux de source diffé- 
rentes. 

Dans un  litre d'?au, on a trouvé 

par la pesee par I 'hydrotirnetrit par p&e 

gr 

O .  0434 - 
O. O453 

par l 'hydrotimktrir  

e r .  
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Eqsni 1111 rniniiiiii. - 11. A .  .fOR[SSE;L' ( J o ? ~ r n d  r?e p/t,nrmn- 
C ~ P  d~ Liège de  mars 1901).  - Les divers procYdtls e n  usage pour 
l'essai d u  minium consistent transformer ce iniriium en  oxyde 
plice el I rbtluire ensuite ce dernier par  un réactif approprik, de 
façon :L poiivoir dissoudre enti6remerit les oxydes de plomb daris 
A z O ' I l  ; Ics substances réductrices ordinairemerit employées sont 
l'acide oxalique et le sucre. 

JI. Jorissen propose de sulislitucr à l 'emploi de  ces sulistnnces 
celui de I'eau oxyghb,e. Voici, d'ailleurs, le mode o p h a l o i r e  qu'il 
préconise : on traite 2 gr. 5 de  miniuni par 2 0  cc. d3:izO:'H dilué 
(1 partie d'acide a ! ,39  pour h parties d 'eau) ,  et on agite ; le mi- 
nium étant transformk ainsi en oxyde puce, on ajoute peu a peu, 
e t  en agitant, dr: l'(,au osygtin6e ; qualques gouttes suffisent pour 
faire disparaitre eri peu de teirips I'oryrle puce. Si le rriiriiuni est 
exempt de  colcotliar. de brique pilée, (le sattle, (le sulfate de ba, 
ryte, o n  obtient, en quelques minutes, une  solution limpide ou 
à peu près limpide. 

Bosiige rcipido d e  l ' ac ide  plinsphoriqiie snliible 
daris les s i i~~e , i .~~t ies~) l ia t~?s i .  - hl. 1,. Y.  SZI'LI, ( [ l i e  11171- 

dwir ts .  Vers. Slat . ,  1 9 0 1  ; T. I,V, p .  323) .  - L'auteur a dtudié les 
dilréreriks ni&liotles einpioyties pour  le dosage, da:is les siiper- 
phoçphiites, d e  l'acide pliosphorique soluble dans I'eau et il con- 
seille l'eiriploi (lu proc6dé suivant : 

L'échantillon est pas& daris un tamis en porcelaine ayant des 
trous de  3 inillim.; on niélange le tout ;  or1 trilure intinirment 
2 0  gr .  de  superphosphate avec de  I'eau, de nianikre à fornier une 
bouillie épaisse, qu'on dilue ensuite lentement avec de  l'eau. On 
dkcante le liquide dans une fiole de  un litre et on répète 6 ou 
5 fois 1'6puiscment d u  r h i u  ; finalement, la partie insoliilile 
est introduite également dans le flacon jaug6. Celui-ci est reinpli 
à peu prks jusqii'au trait ,  agit; pendant ur, quart  d'heure 
à une derrii-lieure au moyen d 'un  appareil à agitation. On com- 
plète ensuite à un litre et on filtre sur un doublü filtre. Si I'on 
nc dispose pas d'appareil  à agitation mBcanique, or] laisse en con- 
tact pendant 1 a :! heures en açitarit souvent. Uri pr6litve 50 cc. du 
tiltratuni, a u a q ~ ~ e l s  on ajoute, en agitant coritiriuellenient, autant 
d e  liqueur citrique (300 s r .  d'acide citrique dissous dans un litre 
d'arnmoniaquea ZIk p .  i O O ,  le tout cornplcité i 3 litres avec (le l'eau) 
qu'il est riécessaire pour  retlissoiidre le précipitk primitiveriicnt 
forin@, puis on ajoute le dixibine de  la quarilit6 de liqucur de 
citrate dGjà employée. En agitant toujours, on ajoute, cn une 
seule fois, 25 cc. de mixture magnésienne (55 gr. de clilorure de 
magndsium t , t  70 gr. de clilorure d'ammonium dissous dans 650 cc. 
tl'eaii ; la solution est coiriplt!lée a un litre avec de I'anirrioriiaqu~ 
D = 0.96) .  h p r k  6 à 12 Iieiires de repos, ou,  si I'on travaille avec 
un  appareil à agitation mécanique, après  une agitation de un 
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quart d'heure a I l 2  heure et deux heures de repos, on filtre. On 
lave à l'eau ammoniacale à 23  p. 200, jusqu'a ce que les eaux 
de lavage ne donnent plus la réaction du clilore. Le précipité et 
le filtre sont ensuite cliaiifc:~ ensemble a basse tempkrature dans 
un creuset en platine, pendaril une demi-heure, pour produire la 
carbonisation du filtre. On calcine ensuite plus fortement, et on  
termine au chalumraii pour o1)tenir uri rksiilii blanc. On peut, 
dans le méme but ,  employer  l'acide azotique à la iiianière ordi- 
naire. E. S .  

Recherche de l'arseiiic r l n i i s  les bières. - 
hl.  CtIAPMANN (TheAnd!jsl,  1901, p. 8).  - De ~iorrit~reiix acci- 
dents d'empoisonnements, occasicinn6s par certaines bikres, s'6- 
tant produits en Angleterre, l'auteur croi t  int6ressant rle signaler 
le procérl6 qui lui a permis de retrouver l'arsenic dans celles-ci. 

300 à 600 cc. de  bière sont placés dans un récipient, puis acidi- 
fi& avec quelques gouttes d'HCI et cliaufYr% au  bain de  sable 
jusqu'a élimination cornplkte de l'alcool. On ajoute ensuite au  
liquide restant à peu près le cinquieme de son volume d 'BU,  
puis on suspend dans celui-ci, iiii moyen d'un fil de  cuivre, ilne 
petite p i k e  carrée d e  toile métallique en cuivre ayant 2 centi- 
mètres de côté. Si, au  bout d 'une heure d'une ébullition 
peu active, la toile m h l l i q u e  conserve son éclat, on peut être 
assuré que la bière ne contient pas d'arsenic ou que la propor- 
tion de ce toxique est ~ n o i n d r e  de 1 pour 1.000.000. 

Si, au contraire, le cuivre a perdu sa couleur propre, on le 
retire du  beclier ; oii le lave dans un courant d'eau, puis avec d e  
l'alcool, et finalement avec d e  l'éther; on le s8clie ensuite en 
le chauffant au-de~sus  d'une petite flamme. La toile métallique 
de cuivre est repliée plusieurs fois, d e  façon à pouvoir étre in- 
troduite dans un tube de verre de petite section, fernié par un 
bout et d'une lorigueur d'environ O centiiiiétres. 

Le tghe est placé daris la posiliori liorizoritale et on porte 
au rouge la partie qui  coritierit la toile de cuivre. Ilans ces con- 
ditions, il se fornie un sublimé annulaire (l'acide arsériieux trhs 
raractchistique. Si la proportion en est très faible et que l'œil 
ne puisse le  diKérencier, on peut se servir d'un niicroscope 
murii d'un objectif suffisant. 

Les cristaux s o ~ i t  rarement octaPtiriques, mais plutôt tétraé- 
driques, et. dans le cas de très petites quantités d'arsenic, on ne 
perçoit que de  très petites formes triang11l:iires. 

FI. C. 

Bléthocle noiivelle de dowxge tle I'riltléliycle Cor- 
inique. - II. E. RIEGLELI. (%ezts. f .  nnalyl .  Chdnizr, 100 i .  

p .  92) .  - La mbtliude est basée sur  une rkactiori trés simple : 
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lorsilu'on met en prksence d u  sulfdte d'liydrazirie et de  l'acicle 
iodique, la totalité de l'azote se  dégage 

D'autre part,  l'aldéhyde formique fnrrne une cornhinaison avec 
le sulfate d'liydrazine (Iiydrazone) et ce  nouveau coniposé n'est 
pas attaque par l'acide iodiqiie ou ,  d o  nioiris, i l  ri'cst a t ta lué que 
trbs lenteincrit. Dbs lors. si  I'on mesure le volume de l'azote 
dCgapé par uiie quantitk déterininte de sulfate il'lij-drazine 
sous l'influence de l'acide iotlique, e t  si I'on répète la mème opé- 
ration avec les mkmes proportions (les d e u s  r h c t i f s  e u  présence 
d1ald4bgde formique, la difîérence entre  les volumes gazeux 
représente l'azote de I'liydrazine correspondant à l 'aldéhyde for- 
mique.  La formule (Y-u) 2 . 7  donne en milligr. le poids de 
l'aldéhyde formique. 

Exemple : 00 cc. d 'une solution de sulfate d'liydrazine a i p. 
100 donnent 34  cc. 3 d'azote (a O degré et  à 760 mm) 

O n  répèto la rr-ême opération en présence de  10 cc. d'une solu- 
tion (le formaldéliyde. Le volume obtenu n'est plus quede2cc .  3 .  
On aura  donc ( 3 4 . 3 - 2 . 3 ) . ! 2 . 7 = 8 6 4 .  milligr. d'aldéhyde formique. 

O n  emploie, pour les essais : 
i0 Une solution d e  1 g r .  de  sulfate d'liydrazine dans 100 cc. 

d'eau distillée. 
2O Une solution de  5 gr .  d'acide iodique p u r  cristallisé dans 

5 0  cc. d'eau distillée. 
L'appareil dont s e  sert l 'auteur est I'azotomètre Iinojj- 

Wagner. J .  W. 

Soiivenu procétl6 d e  clonrrge clc I'ncéloiie claiis l e n  
iiriiieu. - M .  15. RIEGLER (Zc i t .  f .  nizal!lt. Chimie, 1901, p .  96 , ,  
- Le principe sur  lequel repose cette méthode a déjà ktt! 
utilisé par  Straclie pour l a  déterinination de l'oxygi.ne carboxy- 
lique dans les aldéhydes et  les cétones. 

Lorsqu'on fait agir de  la pliénylliydrazine (C~IQzl IAzl Iy)  sur  
une solution bouillante (le liqueur de  l'elilir g? tout l'azote est 
mis  en liberte, tandis qu'il se f'ormc de la l~enzir  e et du pliénol. 
En présence rie l'acétone, la pliénylliydr;izine forme uce  conilii- 
naison, I'acétoriliydrazone. laquellc n'est plus décomposEe par  la  
l iqueur de Fehling. 

Pour appliquer celte réaction, l 'auteur, au lieu d'eiiiploucr 
de la liqueur cupro-potassique ordinaire, se ser t  d'une solution 
alcaline de cuivre qui décompose d & ] h  i froid la phénylliydra- 
zirie. L'appareil employé pour ces expériences est l'azotomhire 
Knop-Wagner. 
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Lee solutioris nlcessaires sont les suivariles : 
a) Ilne solution (le 1 gr. de clilorliydrate de pliériylliydrazine 

dans 50 cc. d'eau distillée. Si la liqueur est trouble, i l  faut la filtrer. 
6) Une solution de  15 g r .  de  sulPate de cuivre dans 100 cc. 

d'eau distillte. 
c) Unesolutionde 45 gr. de soude en plaquesdans 100 cc. d'eau. 
La diffërerice entre les vdiirries gazeux, avant et aprks addition 

d'acétone, permet de  calculer la proportion d'acétone. 
A 28 parties d'azote correspondent h8  parties d'acétone et à i cc. 

d'azote mesuré a 0 degré et a 760 rnillimktres correspondent 
1 milligr. 6 d'acétone. 

Donc, en multiplinrit la ditrArencr des volurnes ( V  - 1 . )  par  2 . 6 ,  
ori a en inilligr. la proportion d'acétone contenue dans le volume 
de liquide soumis à l'analyse. 

On  emploie, pour chaque essai, 10 cc. de solution n ,  10 cc. de  
solution 6 ,  et  10 cc. de soliitioric, et on dilue la solution a dans 
& O  cc. d'eau distillée. J.  W. 

Dosirgc de  la ntrychiiine ditiis les prépmratioou de 
iiciix voiiiiqiie. - M h I .  F A R R  et WRIGHT (Clwniker Zeil., 
1900, p. 7 2 7 . ) .  -Des nouvelles reclierclies des auteurs, il résulte 
que I'opiniun de Duristari et Short, d'aprks liiquelle, dans une solu- 
tion siill'urique de strychnine et de brucine, la strychnine pst 
totalement préeipithe, a l'exclusion complète de la brucine, par  
addition d'une solution de ferrocysnure de  potassium à 5: p.  100, 
n'est pas exacte, attendu que la stryclinine est incornplatement 
prkcipitée et qu'elle retienl de la brucine. Par suite de  la solu- 
bilité du ferrocyanure de strychnine dans l'eau sulfurique, on  
peut, notamment en été. &prouver une perte de strychnine de 5 
a 10 p. 100. Ccpenrlant, le dosage pourra e t re  assez exact, si l'on 
observe soigneusernent les contlitioris suivantes : 
in On ne doit pas ophrer sur  plus de 5 cc. d'extrait fluide o u  

30 CG. de  teinture. 
Y Pour les lavages, on doit employer 200 cc. d'eau sulfu- 

rique à 38 r l ~ g r é s  el faire entrer  en compte le sel de stryclinine 
dissous. 

La solubilité du ferrocyanure de  stryclinine récemment p r é c i ~ -  
cipitA, daris 100 cc.  d'eau à 2.5 p .  100 de SOLf12, e t  celle di1 ferro- 
cyanure de brucine, sont les suivantes : 

A 4 degrés 5 .  . . 0.00 1 de  strychnine et 0 .O18 de brucirie 
10 - O. . . 0.0015 - 0 .028  - -  

15 - 5 .  . . 0.0018 - 0 . 0 1 1  - 
21 - 1 .  . . 0.0018 - 0 .042  - 
7.6 - 6 .  . . 0.002 - 0 .  0k9 - 

32 - 5 .  . . 0.00.4 - O .O56 - 

38 - 3 .  . . 0.005 - 0.075 -- 

C. F. 
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I)a?teri~iiiimtioii rnpiclo d e  I'iiidice d'acides volritils 
tïiins lcs bciii.rcs. - hI. V .  ANDRÉ (il i t~ut lrs de p i ~ i z r m c t e  i l r  
~ o u r a i n ,  1901, p. 193). - L'auteur rappelle que la nitNiode Leff- 
mann et I3eam, basée s u r  l'emploi de  la glycfririe au lieu de 
l'alcool, pour la saponification d u  benrre  lors de  la ditermination 
de I'iritlice Reicliert-hIeissl, a I'avaritsge d'abréger beaucoup le 
temps nécessaire à l 'analyse : une lieure, en effet, suffit à I'exé- 
cutiori d 'un  essai. 

M.  Van Ryn ( 1 )  a reconnu qu'il est encore possible d'abréger 
les opérations et qu'une saponilicalion corriplèle peut être obtcnue 
saris qu'il soit nécessaire de cliantfer à petite flariiriie pendant 15 
à ! O  ininutvs aprbs la disparition de  la mousse. 

II suftit, pour  cela, d'eiiiployer de  la glycérine très concentrée 
et de  cliautfer fortenicnt, jusqu'à ce que  la solution d e  savon soit 
devenue liiripide, ce qui se manifeste quelques instants seule- 
ment aprks que ln mousse a tlisparii. 

La durée d'un essai se trouye doric ainsi ranxrige 3,'4 d'heure 
eiiviron, en opkrant sur  5 gr  , et niênie, s i  l'on veut, a .I/$ lieure 
environ, en travaillant s u r  2 gr .  5ü (le beur re  filtril,. 

Voici le  iiiotle opkratoire que recomriiande DI. André : 
On cornirience par  fondre 10 a 20 gr .  d e  beur re  dans un godet 

en cuivre étamé ; on laisse un peu déposer e t  on dbcante le beurro 
fondu rlaris un tube également étainé contenarit tlc l'ouate pour 
la filtration ; on active la filtration en surmoiilan1 le tube-filtre 
d'urie poire en caoutcliouç à soupape, o u  siinpleinent d'un bou- 
chan portanl uri bout (le tulie en caoutcliouc par lequel on suui'fle. 

On p i w  ensuite 2 g r .  50 de ce beurre  filtrk dans u n  matras 
laré  de 200 cc. environ ; on y ajoute 10 cc. d e  glycérine ii 30' 
(U.  = 1.266), puis 1 cc. de  soude caustique a 50 p. 100 et 3 ou 4 
petits fragnlents de pierre  ponce. 

On clioufft! alors fortement au-dessus d'urie toile ini.talliqiie, eii 
agitant saris cesse, jusqu ' i  ce  que le  liquide devienne liiiipicle, 
transparent et un peu arril)r&. La saponification est alors com- 
plSte et a deinand6 3 à 5 miriutes a n  plus. 

On laisse refroidir la solutiori des savons ; on  y verse 4.5 cc. 
d'eau cliaude (pa r  petites portions d'abord), puis 25 cc. de 
SO;HZ dilue (25 cc. p .  1000 , el on  distille 55 cc. e n  c l i a u t h t  
d'emblée assez fort, comme daris le  proç6db Iieicliert-3Ieissl. La 
distillation d u r e  20 minutes environ. 

La filtration de 50 cc. d u  clistillatuni et le titrage deinarident 
5 minutes à peine. 

En disposarit d 'une pelite iristallation permettant d e  mener, par 
crenlple ,  3 essais de f'rorit, il est possible d'exckuter, en quelques 
lieures, un  ],on rionibre de dosages d'acides volatils. 
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Dosage den acides dii Qeiiri-e soliibles ditus l'eau. 
- II. L. VAKIIAM (Anvales  de pkrrvixarii! de Lo~içn in ,  1901 ,  p. 195). 
- Dans le but d'abréger In durCe des analyses de beurre, l 'auteur 
s'est demandé s'il ne serait pas possible de remplacer le dosage 
des acides volatils et solubles (procédé Keiclicrt.RIeissl) par le 
dosage des acides solul~les. 

Voici le principe de la méthode qu'il a appliquée dans ce b u t :  
le savon alcoolique provenant de  la di:composition de 5 g r .  de 
beurre est arrierié i uri voluine tltlterrriiné (100 cc.). Toute la 
potasse existant dans ce volume, soit à I'Çtat libre, soit à l'état 
conibiné (avec les acides gras), est neutralisée par un volume 
défini de SO'+HL dilué. de  façon qu'il rie reste, dans le liquide, 
ni SUiI12 libre, ni potasse autre  q u e  celle qui est engagCe dans le 
sulfate de  potasse formé. 

Par ce fait niCrne, tous les acides gras solubles et insolubles 
du beurre sont mis en liberté. 

On filtre pour sép,irer les acides solubles des insolubles, et l'on 
dose par la soude d&einoririale les acides solubles dans un vo- 
lume déterinirié (le fillratiim. Connaissant le  volume lotal ile la 
solution acide, il est facile de ramener  le cliiffre trouvé a 5 gr. de  
beurre. 

Voici les solutions titrées nkessa i res  pour  faire l'essai : 
a )  Une solution alcoolique de potasse caustique contenant 

80 gr. (le potasse dissous dans une qiiarilité tl'al(:ool à 9Z0 suffi- 
sante pour faire un litre de  solution. Y 5  cc. de  cette solution con- 
tienrient approxiiiiativenient 'L gr. de  K110. 

6, Urie solution de  SO'+I12 contenant 2.5 cc. de  SOLI-l? pur  ; 
On calcule, d'abord, par un essai pr8alablo, le nombre de  cc. 

de la solution b qu'il faut pour rieutraliser les 25 cc. de la solu- 
tion a ,  de  fa~or i  à dépasser d'une goutle ou deux le point neutre. 
On évalue ensuitela quantité de  fia110 N/iO nécessaire pour rame- 
ner le liquide a la teinte neutre, en se servant du  tournesol 
coinme indicateur. 

Ayant fixé avec soiri le titre des  solutions, o n  pése 5 gr .  de 
beurre filtré daris un Iiallon jaugé de  100 cc., dont le col, évasé 
au-dessus du trait de  jauge, permet d'ajouter encore environ JO 
cc. de liquide. 

On ajoute? aux 5 gr .  de  beurre ,  t r i s  e,cnclerr~e,zt 25 cc. d e  lasolu- 
Lion alenolique de potasse ( L .  

On saponifie ensuite les 5 gr. debeurreeri 1.1iauffant légèrerrient 
le contenu du  ballon sur  la flamme d'une lampe a alcool ordi- 
riaire. En quelques seconries, la réaetiori est lerininée. 

On refroidit ensuite la solution de  savonet l'on ajoute del 'eau 
distillée jusqu'au trait  de jauge. Aprks quoi, on décornpose les 
savons en ajoutant le volume de  solution b de  S0'112 (31 cc .  
par exemple) determinu par l'essai prkalable relaté plus haut. 

On agite énergiquement le contenu du ballon, qu'on refroidit a 
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45 degrés environ et qu'on jette ensuite sur  uri filtre. Ou tiltra- 
tiiiri, q u i  doit i / , ~  u h o h m e ~ i t  l impide ,  or1 prblkve 50 cc.. e t  o u  
titre les acides qui y sont dissous au moyen de  la soude déci-nor- 
male. eri eiiiployarit le  tournesol commeindicateur. 

Lc nombre de cc. trouvé est ramené a 5 g r .  de beurre. 
Voici quclques uns des rksultats obtenus par l'auteur. 

Beurres reconrius doicttwc à l 'analyse. . . . . .  ? 
Beurre falsifie':. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- arltlitionnC de 30 p. 100 de  inar- 
garine au beurre  de coco.. . . . . . . . . . . . . .  

Même beurre  queçi-dessus, additionné de 30  
p. 100 tleinargarine 2 I'oléo-margarine. . ! 
L'examen de ces résiiltals montre, d'abord, qu'il existe iine dif- 

Sgrence très sensible entre  les acides volatils obtenus par le p ro-  
c6dé Reicliert-Meissl e t  les acides solubles de  la méthode exposée 
ci-dessus. 

Elle résulte probablement d e  ce que certains acides (caproi- 
que,  caprylique et  mpr ique) ,  ne  se dissolvant que lentenient et 
en très petite quarilité dans l'eaii froide, restent s u r  !e filtre, et  
qu'on ne  dose, par conskquent, que  les acides a poids moléculaire 
peu élevé (acétique et butyrique), tandis que tous les acides 
entraînés par  la distillation a l'ktal de  vapeur se dissolverit tota- 
lement en sc  condensant avec l'eau. 

Or1 remarque,  e n  examiriarit ces résultats : 
i0 Que les beurres  purs  ont donné un  chiffre supérieur à 

20 cc. ; 
20Que les beurres  douteuxet  falsifiés ont été trouvés infkrieurs 

i cette limite. 
3 0  Que la prEsencr, du beurre  d e  coco abaisse le chiffre des 

acides solubles au même titre que  I'oléo-margarine. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Recherche d u  beurre d o  cncn c l t i i ~ n  Ir: heuri-c et 
cluiis lm iiiar,rrnriiie. - JI. 1,. VAK D A M  ((il nnales di? p l ~ c m t n -  
cie d~ Lorranin, 1901. p. 401). - L'auteur a étudi6 la solubilité 
des acides gras d~ beurre ,  de  la margarineet du beurre  de  coco 
dans l'alcool à diffërents degresde conc~ritration, et il en a déduit 
une métliode de  varact6risation du beurre  de  coco. I I  a constaté 
qu'on peut aussi rechercher l e  beurre  de coco clans le beurre  
ct la margarine, en eirectuant le dosage dcs acides solubles dans 
l'alcool, maisinsolubles cians l'eau. 

io  Dosage drs acides solubles i l i m  I 'alcool.  - Voici comment 
M. Vandam a opéré : dans un ballon jaugé de 100 cc., dont le  col 
est évasS au-dessus du trait tle jauge, oii introduit 5 gr.  de  mn- 
tikre grasse et 25 cc. tr8s exactement mesurCs de solution alcoo- 
lique de potasse caustique contenant 8 gr .  de K H O  par  litre 
d'alcool ( D  = 0,832). 

On saponifie en cliauffant jusqii'à I'ébullitton, e t ,  iinniédiate- 
ment aprhs le  premier  bouillon du  liquide, on introduit dans le 
ballon un certain nombre de cc. d'alcool (D = 0,831). Ce nombre 
de cc. d'alcool est calculé de façon qu'il forme, avec les 25 cc. 
préalablement ajoutés, 50, 53, 60 p.  100 d'un volume total 
de 425 cc., suivant qu'on veut faire l'expérience dans un milieu 
à 50. 55, 60 p. 100 d'alcool. Ainsi, pour  faire 60 p 100 d'alcool, 
on a,joute : 

On amène le volume du liquide savonneux a environ 100 cc. 
par addition d'eau: et dn le laisse refroidir dans un  bain à i 5  
degrés, après  quoi on amène exactement le liquide dans le  bal- 
lon ari trait  de jauge. 

On d k o m p o s e  ensuite le savon par addition de 95 cc. de S O H H "  
dilué. Cet acide. qui  contient, par litre,  34-35 cc. de SOSIl2 
pur de densité 1 , a & ,  est t i tré de façon que  23 cc. neutralisent 
exactement les 25 W. d e  KHO alcoolique ajoutés pour la saponi- 
fication. De ret te  façon. il rie se  trouve, riarisl'émiilsion des acides 
précipités, ni KIIO,  ni S0'112 e n  escès. 

On refroidit IJéiiiulsion très lentement i 15 degrés et l'on main- 
tient cette température pendant un certain temps ; puis on filtre, 
en maintenant toujours la ' e m p é r ~ t u r e  à 45 dcgrés. 

Le filtraturn contient en solution les acides gras solubles 9 15 
degrés dans 125 cc. environ d'alcool à 60°. 

De ce filtratum. on prend 5l) cc. (ou 25 cc.\ ,  qu'on titre par la 
soude demi-normale avec la phénolplitaléine comme indicateur. 
Par le calcul, on exprime le résultat en soude demi-normale, 
correspondant au  volume total du filtratum. et par  cons6quent 
5 gr. de beurre. 

Pour faire ce calcul, il faut lenir compte du voluinc des acides 
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gras insolubles et  du volume d u  sulfate de  potasse précipité. Les 
acides gras insolubles sont restks sur  le  filtre ; on les traite 
par l'eau bouillante ; nprbs refroidissement et dessiccation sur 
un papier-filtre, on les introduit dans 10 cc. d'alcool On note le  
volume aprEs introduction des acides et  la différence constitue le 
volume exact de ces acides. 

Pour évaluer le voluriie de sulfate de  potasse, on fait un essai à 
blanc, c'est-à-dire sans beurre. On sépare par  filtration le sulfate 
précipité ; après dessiccation, o n  l'introduit dans un  tube gradué 
contenant 10 cc. d'alcool, et la tiiffhence constitue le volume de 
sulfate de  potasse. 11 s'est trouvé être d'environ 1 c c .  7 .  

Voici un  exemple du  calcul : 
25 cc. du filtraturn ont exigé 3 cc. 2 de  NaIIO N/2. 
Volume des acides insolubles = 3 cc. 7 .  
Le chiffre des acides solubles, rairiené à 5 gr. d e  beurre, sera 

donc de 

Voici les résultats obtenus par  l'aiiteur, représentant les acides 
solubles, a 15 degrés, dans l'alcool de  ditlérentes concentrations, 
évalués en Na110 312 et  rapportés à 5 gr. de  graisse : 

Alcool p.  i00 .  
--_ _ - 

JOp. 100 % p .  100 B O p  100 Gsp. L O O  70p. 100 8 0 p .  100 
- - - - --- 

B e u r r e d c c o c o .  4,3 13 ,3  4 4 , 4  44,O - - 
Beurre . . . - 8 , s  10,9 25,8 2 7 , 7  30,O 
Margarine . . - - 3,6 9,s  P2,8 f6,2 

Ce tableau montre : 
1 0  Que les acides du  beurre  de coco se dissolvent en tolalité 

dans l'alcool à 60 p. l O0 ; 
2"Que les acides d u  beurre  de vachz ne se d i s~olven t  qu'en 

proportion beaucoup plus faible à cette roncentration ; 
3"ue les acides d e  la margarine no s'y dissolvent que d'une 

façon peu sensible ; 
& q u ' à  63 p .  100, la diRérence entre le beurre  de  coco et le 

beur re  de  vache s'atténue, niais que celle entr.: la margarine et le 
beur re  augrnerite sensibl~rrient ; 

5" Qu'à 70 et 80 p.  100, les rliîï6rcrices entre  les produits de- 
viennent de moins e n  moins importantes. 

II est aussi à reniarqiicrr que la proportion d'acide dissous aug- 
incnte avec la concent.ration de l'alcool e t  q u e  le degr8 de con- 
centration ditfirre pour  chaque substance. Ce degré de  concen- 
tration est cntre 55 et 60 p. 100 pour le  beur re  de coco, entre 6 0  
e t  65 p .  400 pour le  beurre  (le vac.hc, e l  elitre 65 et 70 p .  100 
pour la margarine. 
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Pour savoir si ces diffrhrices se rriairitiennerit avec des beurres 
purs de diverses provenances, l 'auteur a analysé quatre beurres 
de pureté garantie, a la concentration de  60 p. 200 d'a!cool. 
Voici 1 ~ s  résultats qu'il a obtenus : 

. . . .  Beurre 1. 10,9 
u 2.  . . . .  i l , 8  
D 3. . . . .  i 0 , 3  
n 4. . 10,9 
n 3. . . . .  i1,1 

2O Bosa,qe des acides soluhlrs ~ B I L S  l'alcool, mais iuso1zihls.s dans 
l'mu. - Voici comment M. Vandam tait ce  dosage : 50 cc .  de la 
solution à 60 p. 100 d'alcool obtenue dans l'essai précédent sont 
introduits dans u n  vase de  Berlin et évaporés aux trois quarts a u  
bain-marie, puis atlilitiorinés d'eau buuillante et  refroidis a la 
tempkrature ordinaire. On filtre ensuite, pn ayant soin de  n e  
laisser tomber s u r  le filtre que le minimum d'acides gras. 

Ceux-ci sont lavés une seconde et une troisième fois à l 'eau 
bouillante, refroidis et filtrés. 

Enfin, le filtre, déchiré en morceaux, est introduit dans le vase 
de Berlin avec les acides restants, et tous ceux-ci, dissous dans 
l'alcool bouillant, sont titrés par  NaHO N/2. Le cliiffre trouvé, 
ramené a 5 gr. d e  beurre  par le calcul, détermine les acides 
solubles dans l'alcool à 60 p. 100, mais insolubles dans l'eau. 

Acides su lub le~  
dans l'nlcool, mais 

insolubles daris l'eau. - 
. . . . . .  Beurre i 4,6 

II P . .  . .  5 , s  
r 3 , .  . .  8,O 
>i 4 . . .  4,7 

. . . . . .  Margarine 3 , 1  
. . . . . . .  Coco. & % , O  

Ce tableau montre  : 
i 0  Que la diff6rancct s1att6nue encore entre  les différents beurres  

esaminés, puisqu'ellt: n'est plus, dans ce cas, que de O cc. 6 ; 
Que le m h e  pliCnoméne se produit entre le beurre  et  la 

margaririe, puisque celle-ci ne ciiffiire d u  beurre  que de 2 cc .  1 
au maximum, de  i cc. 5; au iriiniinum, ce qui fait une moyenne 
de 1 cc. 8 ; 

JO Qu8 la différence s'accentue, au contraire, entre le beurre  
de coco et le beurre  de vache. 

En rCsumé, le  procédé prbconisé par M. Vandain pourrait  ê t re  
employé i la reclierclie d u  beurre  de  coco dans le beurre  et dans 
la margarine, en employant la concentration de 60 p .  100 d'al- 
cool. 11 permet, e n  effet, d'isoler eri quelque sorte les acides du 
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heurre de coco. par  Ic: fait de  leiirgrantle solubilit6 dans l'alcool 
i cette concentration. 

En determinant les acides qui .  tout e n  6tnnt soliibles dans l'al- 
cool à 60 p 100, sont insolubles dans l'eau, on parviendrait a 
déceler une très minime quantit6 de  Iieurre de  coco, puisque le 

' 
chilyre trouvé pour les beurres purs  par:,it ê t re  d 'une cciristancc 
remarquable. 

Si le beurre  d e  coco se t r o u v e  introduit dans le  beurre  eri 
même temps que  la. margarine (mélange d'huiles et de graisses 
neutres), cette détermination peut encore servir à déceler lafal- 
sification, puisque la margarine ne d i f i r e  d u  beurre  que  de 9 cc. ,  
tandis que la graisse de coco d i f è r e  d e  3 7  cc. 

Enfin, la détermination des acides soluhles daris l'alcool à 64 
p.  100 pourrait  ê t re  utile pour  la recherche d e  la margarine ordi- 
naire (c'ebt-a-dire sans beurre  de coco) dans le beurre, puisque la 
diffkrence observée dans l'expérience relathe plus haut a 6tE de 
16 cc. 3 de NaHO NI%, soit 80 cc. 5 de  NaHO N/i0. 

lbo.~iige de I'liiiiiiidité diins les tprres. - M .  II. PUCII- 
RER.  - (Dze  l and io i~ ts .  Vers .  Stnl , 1901, '1'. LV, p. 309).  - Les 
expiiriences faites par  l'auteur se rapportent particulièrement 
aux sols tourbeux ; pour ces terres, il est très difficile d'arriver 
au poids constant dans le dosage d e  l'humidité ; il arrive même 
que  la matière reprenne du  poids ; on a at t r ibué ces anomalies 
a l'absorption de  l'oxygène de l 'air par  la substance sèche, ou 
encore à l 'absorption des gaz  provenant de la source d e  chaleur 
de l'étuve. Ces circonstances peuvent avoir des influences par- 
tielles dans les faits observés, inais aucune d'elles n'agit seule. 
r 9 
Li auteur  tire de son travail les conclusions suivantes, qui indi- 
quent les conditions dans lesquelles il convient de déterminer 
l'humidité des terres. 

II n'es? pas possible d e  déterminer exactement cette humidité 
par  le procédé d e  dessiccation ordinaire à 105 degrés. La dessic- 
cation doit s ' o p h e r  dans de petites fioles en verre Iiouiiliées a 
I'bmeri ; ces vases sont portés bouchés dans I'exsiccateur pour 
se refroidir ; avant la pesBe, ils sont ouvcrts pour être aérés. 
U n  opére les dosages dans une salle bien a é r k ,  alin d'éviter 
l'accuniulation des gaz de  caombustioii. Les flacons rie sont mis à 
l'étuve que lorsque la température de celle ci ;r alteint 103 tle- 
grés, et cette teiiipératurc doit ê t re  maintenue aussi régulihre 
que possible. 

E. S. 

RkchercLie d e  I'iiidicaii diiiis l'urine. -h l .  A .  KLETT 
(Sd~~orizerlsche W o c h z s c h r - i f t  fii,i. Phnrmncie, 190t. p .  3 1 ) .  - On 
prend 10 cc. d'urine, auxquels on  ajoute 5 cc. d'HG1 B 4 5  p. (00,  
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p u i s  q u e l q u e s  g o u t t e s  d ' i i r ie  soliit,iori d e  p e r s u l f a t e  d ' a m m o -  
n iaque ,  et enf in  du c l i l o r o f o r m u .  S i  l ' u r i n e  r m f e r m e  de I ' ind ican ,  
le c l i l o r o f o r m e  p r e n d  u n e  c o l o r a t i o n  b l e u e .  

Moyen de  reeonnnitre la coll& de peau de la colle 
de deatriiie nii de ga~iiinie tiraliique. - M. II. BOKN- 
T K X G E R  (Oeskrr.  Chemikrr. Zeit., 3, p .  188). - II suffit,  d ' a p r è s  
l 'auteur ,  d e  c h a u f f e r  la  m:itière a v e c  de  l ' a c i d e  f l i i o r l i y d r i q u e  a 
50 p.  100. t i v e c  l a  c o l l e  d e  peau ,  l ' a c i d e  d k v e l o p p e  u n e  o d e u r  
in tense  d ' a c i d e  h i i t v r i q u e .  Avec  la t l ex t r i r i e  ou la  g o m m e  a r a -  
b i q u e ,  l ' ac ide  n e  tli:veloppe a u c u n e  o d e u r  d;iris l e s  r i i én ies  c o n -  
d i t ions .  J. W. 

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

Les iiouveniit,i.s clniiniiqiies paor I?PU 1 ,  par C, \MILLE 
P o r : ~ ~ s c .  - 4 vol. d e  337 rJapS,  avec "13 ligures ( J .  B.  B;iillière, 
élliteur, Pa r i s ) .  Prix : 4 fr. - iVos Iccleiiis conn;iissent ce travail que  
'il. I'uuleric fait paraiire aririuellerrienl pour la sixii,rrie fois. La colleclion 
des fiuocnirtes chzrniq~r~s  est, pour le chimiste, un véritahli: arsenal  
daris lequel il trouve des appareils pouvant servir aux usages !es plus 
divers ; en la parcourant ,  il peut y puiser des i i~dirat ions trés utiles. 

L'auteur a conservé le elassenieiit qu'il avait adoplé pr6ctidemnient. 
Kous ne saurioris ériurnérer ici les rioiri1)reux appareils que  décrit l'au- 
teur; rious nous horricrons à signaler les priiicipaiix. 

Daris le l e r  cliapitre, sont décrits les appareils de M. Le CliAtelier pour 
la datermination industrielle des températures, ct des réfractomètres : 
celui de M .  Féru, a cuve chauff'able, et celui de M. Zeiss, R inirnersion. 

Ilans le second chapi tre ,  signaloiis des types nouveaux de brîileiirs h 
gaz, des fourneaux 8 l i au te  ternpératiire, chauffés p a r  le pktrole, des appa-  
reils pour faciliter les filtrations. 

l'arrrii les appareils ii faire l e  vide e l  l'air curriprirrié, sigrialoris ceux 
de MM. Rerlemont el Jouard, d e  RI. I)omaard, d e  RI. Ducal. de 
JIM. Kaehler et Martini. 

Daris ce clialiilrc, se lrouve égaleineut décrit un nouvel aplnrci l  pour 
la prtparation d u  fluor par I'L;lectroiyse d e  h l l l .  I'oulenc et  Rleslaris. 

Le cliapitre III comprend les appareils d'klectricite. Ori !. trouve ln 
description d'uri four électrique à four rriobile d e  J I M .  I'oulenc el Mes. 
laus. et celle de  nornhreiix apparcils [le cliaiiffage Clectriqiie. 

Mentionnons aussi l'appareil à électrolyse de M. Rihan, e t  le waltrnètre 
de 11M. Blondel et Labour.  

Le 4 0  chapitre ,  relatif R l 'analyse chimique, est très étendu ; signaloris 
les dcssiccateurs d e  M.  Cocliins, les burettes, ballons et  pipettes de 
11. Pellet, l 'absorbeur laveur à gaz de  JI. A.  Gaulier ,  l'liydrogazornétre 
de M .  Benoit, et Ic tube continu d e  M .  l'ellct pour l'examen polarinié- 
trique des liquides sucrks. 
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Dans l e  cinquiéme chapitre, consacré k la  hnctkriologie, citons I'autu- 
c l a w  d e  hl. Radais et I'étuve d'ilrsorival, cliaufl'c'e à l'électricité. 

Nous avons cite quelques uns  des appareils drcr i ts  rlaris cet intéressant 
ouvrage ; bien d'autres mériteraient d'dtre signalés, et rieii n'est plus ins- 
tructif que de parcourir le volume d e  R.1. Poulenc. 

Aiialgses ubiceasaires au chimiste iiiétallurgiute, 
par  1. CADCT et G. H o u i c ~ .  - Z vol. g rand  in-8 d e  1 4 2 p ; i g e s ,  avec 
figures (Ybe Dunod, Ciliteur, 49. qua i  des Grarids hugustiris, Paris) ; 
Prix : 8 î'r. - Les auteurs  o c t  eu pour hut  rie ilonrier au cliirriiste métal- 
lurgiste u n  guide sûr et aussi cornplet q u e  p o ~ ~ i b k ,  lui perniettant de 
trouver une  solution prorripte et exacte aux principales diificultés qui 
peuverit s e  presenter daris le cours  ordinaire d e  ses travaux. 

La première partie d e  l 'ouvrage, de beaucoup la plus importante, 
doririe, jusque dansleurs  tours d e  rriairi, les meilleures iriétliodes pratiques 
onployCes ~Iai is  l'intliistrie p i r  l'analyse tlcs fers. foriles, ac ien ,  
ferro-niangariiiscs, ferro-siliciurris, niinerais d e  cuivre, d e  plomb, plios- 
phales, conihiislibles, etc. 

Pour chaque arialyse, une seule iri6tliode est exposée, souvent la plus 
répandue daris les usirie?, en tous r a s  celle q u e  l a  pratique persorinelle 
des auteurs leur a prouve 6tre l a  nieilleure, au point de vue de la r;ipi- 
dité et  d c  l'exactitude des résultats. Une explication théorique siiccinrle 
remet en niimoire la  Iliéorie a u  manipulateur d e  longue date et  permet au 
jeune chimiste de satisfaire sa  I~gitirrie curiosité, de rnieux conipreiidre 
e t  par  suite d e  mieux retenir ce qu'il  duit faire. 

~a deuxième partie traite d e -  l'analyse qualitative en général. Les 
auteurs  I'orit rendue suffisarriment coniplète pour que, dans la p l u p t  
des cas, le cliirniste à ~ u i  i l  ri'arrive q u e  trés rarerrierit d 'a loir  à t'aire 
usage d e  la niéthode gknérale, qu i  d e  ce chef n'a pas I'liabitude de cette 
sorle de manipulations, puisse arr iver  nearirnoiiis au resultat sans de trop 
longs titonnerrierits. 

La troisième partie est coiisacrke au laboratoire. Elle reuferrne des 
conseils pratiques, qui seront prticulièreriierit  utiles aux jeuries cliimistes. 
Grnce j. ces coiiseils, ils pourront  acquérir  eri peu d e  terrips l'liahilete et 
le tour  d e  main. fruits liabituels d'une longue sér ie  de judicieuses oliser- 
vatioris. 

Eiifiri, comme il peut arriver qu 'un chiniiste ait h installer lui-nic'me 
u n  laboratoire d'usine, les auteurs  ont  cru pouvoir h i  rendre service en 
lu i  fournissarit u n e  lisle des diftérents objets ~ikcessaires  dans un laho- 
ratoire. ainsi qii'iin plan di1 laboratoire lui-mkme. 

L 'ouvrage d e  JlPrl. Cadet et Rodicq est c lair  e t  concis : ce  sont bien la 
ies qualites essentielles d u  livre qu'ils on t  écrit.  S o u s  ne doutons pas 
qu'il  n e  rende des services à ceux qui  veulent s 'occuper de  l'analyse des 
produits  nietallurgiques. 

Lei plaintes tinctorinlas et leurs principes colo- 
rants, par V. T H O M A S .  - 1 vol. d e  195 pages de I'Ericyclopétlie 
Léauté (Gauttiier-Villars el i\.Iassoii, écliieur's). P r ix  : 2 l'r. 30. - Ce 
voliimt? est u n e  sni le  naturel le  (le celui q u e  l ' au teur  a puhlie rt'ccrn- 
ment  dans  l 'Encyclopédie des Aide-Jlénioire, sous le t i t re  :Les Xatieree 
colorantes naturelles. 
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On est amene A diviser l 'étnde des plantes tinctoriales en plusieurs 
parties : miitiéres coloimtes,  gliicositles, f'crments et plantes tinctoria- 
les elles.rn&mes. Ihr is  Les .Mutii.res colornntes natu7.elles, l'auteur 
s'es1 occupe des iriatieres color; in~cs des groupes de 1:i cktuiie, d e  la. xan- 
tlione et  d e  la  phdno-y-pyrnne. Ce noiivtil aide-mernoire est consacré 
plus parliculihrerncnt aux colorants d u  groupe de I'ani~irarliiiiicirie, A la 
brisiline et la  I~r6siléinc, .2 I'liérnaioxyline et A I'hérnatéine. Cn  ckiapi- 
tre spécial est réservi' h l't:tiitle trks rapide des nombreux colorarils encore 
mal connus, tels que  les colorarits du sarital, du rocou, di1 curcuma, d u  
safran, etc., ou difficiles k classer dans l'état actuel di: la science, tels 
que le loniatiol. 

'I.'oiivrage s e  trrrnine par  iin aprrçii rakiide des connaissances actnelles 
sur Ics plucosides colorarits el sur la composilion des plantes tinctoriales. 

Cet aide-rrikrnoire, par  suite de l'exposé des travaux récents sur  la  hrti- 
silir~e et I ' t i ématox~l inc ,  s u r  les colorants d u  bois d e  nrksil et du bois d e  
Caiiil~éclie, s u r  les colorants [lu groupe de I'arithraquinorie, etc.,  s'adresse 
tout naturellement à ceux qui veulent apprt:ntlre. Pa r  contre, les 
tlerriiers cliapilres fournisserit iirie hibliograptiie coinpléte des principaux 
travaux relatifs aux  co1orarits encore peu conrius et intéresseront plus 
particulicrenient ceux qui veulent é largir  davantage le cliarrip rie nos 
connaissances A ce sujet.  

I~orminlnira iridustriel, par 1. GAERSI.  - 1 vol. de 514 pages. 
Prix : 5 francs, cartonne (Carre et  haiid, étiitcilrs. 3, rue Racine). - Le 
livre que piitilie JI. Gtiersi est un recueil conteriarit un assez grarid nombre 
de procétiEç utiles claris !es arts, dans l'indiistrie ; on y trouve des indica- 
tions concernant les caractères, l'essai et la conservation des substances 
naturelles ou ar.tiliciellcs d'usage commun.  

Les rmseignernents cuntiirius dans ce rolume pt:uvent pr&seritcr quelque 
iitilité pour rios Ierleiirs, niais rious rie pouvons pas rie pas regretter q u e  
l'auleiir a i l  écoiirté h l'excès certains articles. Nous navoiis  pas la  pré- 
terition de signaler tous ceux que n o m  consitleroris cornrrie incomplets, 
mais deux exeniplcs suffiront pour  justifjer notre ohscrvation. M. Ghersi 
propose, pour l'essai des quiriquinas, I'eniploi du clilorure (le platine ; o r  
perscirine ne se  sert d e  ce procétli:. 1 h  second lieu, JI. Gtiersi propose, 
pour la conservation des raisins, un nioyen unique consistant A les noyer 
tlanî la pourlre de tourhc hieri séclie. Nous ne saurions racomniander u n  
tel procilde, qui a I'incorivénient d e  faire manger  tics raisins infectés d e  
microbes pathogi,ries. C. C. 

Métl iot len  voluriiétriqncs ( C h i m z e  ancllytzque quanti lal ive) ,  
par L.  I)CPAHC,, professeur d e  minéralogie e t  d e  pétrographie B 1'Univer- 
sité de Genève, directeur rlcs laboratoires de cliiniie analytique, e t  A. 
LEURA. - 4 vol. d e  38 pages (Félix h l m n ,  éditeur). P r ix  : 3 fr .  - Cet 
oiilvage s'adresse principalernenl aux élékes qui  travaillent dans les labo- 
ratoires et dr'biitent dans 1'6liitIe de la chimie qiiaritiiative ; il cornprend 
les mctliodes les plus généralerrient employées, cn groupant  systématique- 
a e n t  pour chacune l r s  analyses les pliis importantes qu'elles perniettent 
d'efYectuer . 

Les calculs usités en v o l u r ~ é t r i e ,  quoique trks simples, paraissent sou- 
vent compliquéspour les é l è ~ e s ;  les auteurs ont clierclid, dans  ctiaque cas, 
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les développer de façon systématique et  ralionnelle, en ailol~taiit une 
marclie çénkrale unifornie, mais en variant le calcul selon Ics cas. 

AIM. l h p a r c  et Leuba orit einploye exclusivenient les solutions ernpi- 
i iques ;  ils ont neanmoins indiqué le principe des scilutions norrrialcs, 
de t'acon A permettre a u  chimiste d e  les suhstitiier 5 vulonté aux solutions 
empiriques. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Liste dew hrevcts d'invention reliitifs ia l ia  chiiiiie 
deimandés c n  France t i t i  i e r  Ikvi-ier au Y3 
février 190t (1). 

307.784 .  - 4 f ivrier 1900. - Justice. - Prockdé perfectionrié pour 
la  fahrication ou la  préparation d'arnides alcalins. 

307.918. - l e '  fevrier 1901 .  - Bernadou. - Nouveau colloitle ct 
~procérle pour le fabriquer .  

303.025. - 12 fivrier 1901. - Weil. - L1rocétle poilr obtenir de 
la saponine des  marrons rl'lride. 

308, 138. - 14 fëa~.ier 1901. - Wirth. - Procédé d e  fahrication 
d 'un nitrodérivé du carhnzol au rrioicridu nitrosocariiazol. 

303.37" - 22 ffénrier 1901 .  - Zühl. - I'rockdé pour la préparation 
rl'niie cornliosition sirnilaire au celluloiil. 

31jô.407. - 23 fëcriev 1901.  - Keppich. - l+océdé pour séparer 
l'amide ariinioniacol des eaux ammoniacales. 

(1) Coiiiiii unication d e  M U .  Alaiillier e t  Rohelet, Oflice inteintitional pour 
l'obtention dcs brevets ii'iriverilion en Friincc el & l'i'lranger, 42, ùoulcrard 
Bonne-Nouvelle, I'aiis. 

DEMANDES ET BFFi iES D'EMPLOIS.  
Nous infornions I I O S  lecteurs qu'en qualilC [le secrétaire geriiral du Syn- 

dicat des cliiriiisles, nous nous chargeons, lorsque les deniandes et le!: 
ofh-es le permettent, d e  procurer  des cliiriiistes aux industriels qui en onl 
besoin et des places aux cliimistcs qui sont à la reclierclie d'iiri eniploi. 
Les iriserlions que  nous i'aisona dans  les Annales sont absolunient gra- 
tuites. S'adresser k 11. Crinon, 43, rue Turenrie, Paris  30. 

du courant di: arialyscs organiilues ct O N  DEMANDE CHIMISTE i i  , ~ t ~ s a r i t  d'un pctit capital, pour extt:ncii~ri 
d'affaires. lkl le  situation. - S'adiüsser a u  Bureau dcs ..i~~tlule,s, Paris, 45, 
ruo Turcrino, aux initiales Z .  O. N .  

u n  hon Ii~lioriitoii~i: tlc cliiiiiii:. - S'adrcawr ON DÉiIKE ACQUÉRIR ,ru Hiii.cau di:s A r ~ r ~ a ~ e s ,  4 5 ,  rue Tuicnne, 
aux initiülü? H.  A .  A.  

LAVAL. - Imprimerie parisienne L. BARNEOUD & cia. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Dosage du soufre d a m s  les p y r i t e s ,  les m a t t e s ,  
scories, hoiiilleu, I ~ i t u i i i i e s ,  etc. 

Par H. 11. I'EI.I.ET. 

On peut classer d e  la manière suivante les méthodes proposées 
pour le dosage du  soufre dans les sulfures, les combustibles, les 
matières bituniiiieiises, etc. 

i 0  Procédés par  oxydation, a u  moyen de  gaz divers, dans 
lesquels on transforme le soufre en acide sulfureux ou sulfurique 
au moyen d 'un  courant d'air,  d e  vapeurs nitreuses, d'oxygène 
avec ou sans pression. 

L'acide sulfurique formé est dos6 soit directement par  liqueurs 
titrées, soit par pesée sous forme de  sulfate de  baryle. 

On connait ainsi les procédés : Warren ,  Sauer, Mixter, Mabery, 
Fischer, Longovoï, G. Brügelmann, Tschirkow, Janascli et 
Mahler. 

Dans ces procédds, le soufre qui se  trouve sous forme de  SUI- 
fate dans les substances analysées n'est pas dosé. 

2" Proc6dés par transformation du  soufre en Iiydrogène sul- 
fur6, dans lesquels le soufre des sulfures et des composés orga- 
niques passe à 1'8tat d'liydrogèrie sulfuré sous I'iriflueriee d ' u ~ i  
acide et d'un mktal, fer,  zinc ou aluminium, avec dosage du 
soufre, soit après  oxydation, soit directement à l'état de sulfure 
au moyen de liqueurs titrées. 

Parmi ces procéilés nous citerons les métliodes : Otcha, 
J .  Boucher et  Rollet-Campredon ; cette dernière est plus particu- 
lièrement appl iquie  au  dosage du soufre dans les fers, fontes et 
aciers. 

3' Procédés par voie humide, dans lesquels on attaque la 
matière à l'aide de  l'acide nitrique ou  de l'eau rsgale, soit seule, 
soit avec addition d'un oxydant quelconque, chlorate de  potasse, 
brbnie, soit à l'aide de  soliilions spéciales dans !esquellesle corps 
oxydant est surtout le brôrnc et en opdrarit à la pression ordi- 
naire ou sous pression. 

Parmi ces prar:ridés nous citerons les nir!tliodes : Lunge, Stans- 
bio, Truchot, Tliomas, S. Glatlding, Storer, Noaillon, Rcaudct, 
Frank-Johnson, Pearson, Carius, IIoerting. 

Sous avons enfin les procédés par voie sèche ou par  fusion, 
dans lesquels on cliautfe la iiiatière à haute température en pré- 
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sence d'une ou  plusieurs substances transformant le  soufre à 
l'état de  sulfures solubles, d'acide sulfureux ou d'acide sulfu- 
rique retenus par  une base. 

Après o u  sans oxydation, le dosage de l'acide sulfurique se 
fait sous forme d e  sulfate d e  baryte ou par liqueurs titrées. 

Ces proc&li:,s pt:iivent ê tre  class6s en plusieiirs groupes : l 0  ceux 
dans lesq i ie l~  on ne fait usage que d 'un  ou de plusieurs alcalis ou 
carbonates alcalins, saris niatikre osyclante spéciale ; $O ceux dans 
lesquels on utilise des matikres oxydantrs, telles que le riitrate 
d e  soude ou le nitrate de  potasse, le  chlorate de potasse, associt':~ 
ou non a dzs  carbonates alcalins ou a des substances inertt:s, 
telles que le clilorure de sodium, employées pour  régu la r i s~r  
l'oxydation ; 3O ceux dans lesquels on  Fait usage de permanganate 
de potasse, de Iiioxyde d e  rriangaiiése, etc. ; 4 O  enfin, ceux tlaiis 
lesquels on se seri de  peroxyde de  sodium. 

Comme les procédés par  voie linmide, les procédis  par fusior, 
sont nombreux. h'ons citerons ceux de \Vaston, Kolb. Stansbie, 
Falilherg et  Iles. Clark, U.  Antoni e t  A .  Lucchesi, Esi:lilia [arec 
les modifications diverses IIuntlesliagen, RIiick, Campretlon), 
Liebig. Fresenius, Ledeleur, IIassreidter, Iirecliel et divers, 
S. F. et H. E. Peckliam, Beautlet, I~eloiizc, Ilzknel:Glaser, Hotlgson, 
Ilernpel. 

Y' Enfin, nous devons signaler les  proc6d6s o u  modifications 
apportées aiix procédiis ci-dessus indiqués, permettant de  sépa- 
re r  le soufre des sulfures et des sulfates : par  exemple, les métlio- 
des de  Crace-Calvert, Drown. 

I k l e n i m e n t ,  la liste que nous venons de donner  est incomplkte, 
et, si nous avions voulu signaler toutes les variations indiquies 
pour  cliacune des riibtbodes, nous aurions ét6 amené à entrer 
dans des tlbtails présentant parfois peu d ' i n t h ê t .  

1,'exaiiien comparatif de  ces diverses méthodes nous permet de 
tirer les concluçions suivantes : 

i 0  Le dosage total t l i i  soufre dans les corril~ristihles, au moyen 
des procéd4s par  voie Iiuiiiide, ne parait pas devoir étre conseillé. 
Les résultats sont, en g h é r a l ,  biec inférieurs à la réalité, tout 
en esigearit souverit liraucoup de tfJmps. 

?O Le dosage du  soufre dit  nuisible (autre  que  celui a l'état 
de  sulfate), en transformant le soufre en liydrogbne sulfuri:, ne 
parait  pas devoir ktre davantage conseille, vu l'incertitude de la 
transformation complète d u  soufre, surtout dans les charbons. 

3' On doit préfcrerles mélliodes par  voie sbche ou fusion, dans 
]esquelles on chauffe au  coritact d'un mélange oxydant, à u n e  tem- 
pL;ralui.e sutlisante, le coiiiliustible liriei-ierit pulvéris6, pourvu 
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que la quantité de  niatiSre oxydante soit en excès, de  manière à 
ùrùler compl4teinent la substance cliarbonneuse. 

Ces dernières rni.thodc~ nous paraissent plus certaines et  beau- 
coup plus rapides que les procbdés par  voie sèche en présence d e  
produits alcslins non oxydants, drstinés B fiser l'acide sulfureux, 
les sulfures ou l'acide. sulfurique formé par  la combustion lente 
du soufre a l'air l ibre, proc(idés qui exigelit encore une oxydation 
du liquide obtenu par  le t.raiteiiierit (le la masse cliautlëe. 

Alode opi l  cltoire. - Voici le procedé que nous recominandons ; 
aj Pulr6riser t r i 3  finenierit le  combustible, s6clik au  besoin, 

et eri peser 1 gramme. 
h j  Le mélanger stiigneusement dans un mortier de  verre ou 

de porcelaine avec u n  flux oxydant composé de 20 gr .  d e  carbo- 
nate de soude sec et pur ,  de 10 gr .  de  riitrate de potasse dont 
on a vurilit! préalableinent la pureté en ce qui concerne les sul- 
fates ; mettre le tout dans une capsule de platine. 

c) Chauffer graduellement jusqu'a fusion cornplite ( 1 )  ; la 
masse, portée a une certaine tempbrature, se met à fuser, et le 
cliarlmn est corriplkterrient brille. 

d )  Traiter la niasse par d e  l'eau distillée ; chauffer après dis- 
solution complète ; retirer la capsule ; filtrer et laver le filtre. 

e? Acidifier la liqueur au nioyen de l'acide clilorliydrique pur ,  
versé peu à peu. en agitant avec pr6caution. Inutile d'kvaporer à 
sec. 

f )  Verser quelques centinibtres cubes [le cliloriire de baryum 
en solution h 10 p .  100 et  agi ter ;  le su lh te  de baryte se précipite. 
Introduire au besoin un peu de p9te ;i papier délayée, afin de faci- 
liter la filtration de  la liqueur, qui cloit ê t re  absolument limpide. 

g j l a v e r  le filtre jusqu'à disparition de toute trace de chlorure 
ou d'acidité. Calcineret peser Ic sulfate de  liaryte; s'assurer qu'il 
est bien pulvérulent, et, si cela parait utile, procéder a un nouveau 
lavage après calcination. On a le soufre total renfermé dans le 
combustible. L'opSration exige moins d'une heure.  

Si l'on veut déterminer le soufre dit nuisible à l'état de sul- 
fure ou sous forme de composés sulfurés volatils, il suffit d e  
griller le charbon, ce q u i  élimine les sulfures e t  les composés 
volatils, sans production sensible de sulfate. 

On traite l e  résidu par  l'acide clilorhydrique pur ,  pour  dis- 
soudre les sulfates ; on tiltre et on dose les sulfates par la m6tliode 

[ii Utiliscr uric ïoiirco d e  çlialiwr au t re  q u e  celle di1 g;iz d e  houille, 
qui ( ~ q t  sniivcnt ma l  fipiir.6 cl r p i  coritiarit dcs priricipcs wll'urtis, 1c~rl i ic . l~ 
sun t  t t ~ i i n ~ ~ o r i i ~ i l h  C I I  a u d c  siilf'utoiis ~ i i i r i~~ i~ ia l i : i i i~~ i~L liai' la i:oiiiIiiiilio~i u l  
sont rutonus p a r  10 rii~lla~lgi: en fusiun. 
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connue. On a le soufre préexistant à l'état de sulfate. L3 diff'érence 
avec le soufre total donne le soufre dit nuisible. 

La métliode que nous proposons permet de doser le soufre 
clans un combust i l~le  eri moins d'une heure et sans exiger uri 
matériel compliqué. 

Elle peut s 'appliquer à la determination du sout're dans les 
sulfures grillth ou  riori, dans les rriattes, les scories, les fori- 
dants, etc., les asphaltes, les bitunies, les caoutclioucs, eh y appor- 
tant quelques modifications, principalenient en faisant varier le 
poids du  rndange oxydant à peser par  rapport a la matière a 
analyser. 

Pour  certaines matières pouvant ê t re  plus résistantes a la 
cornbuslion que  d'autres, ori peut niotlifirr aussi le rapport du 
c a r b o n ~ t e  de  soude au riitrate de potasse et augmenter celui-ci. 
Cela est quelquefois utile avei: certains cokes. 

Ii?rificatiorl de la n l e l i ~ d ~  pour le dosagrdu s o u f w  dans ln  houilbr. 
- i0 Par la métliode rapide d e  II. Pellet : 

. . .  u )  Eri at taquant  Ic r C ~ i d u  par  l'[?au sculi, 3.15 
IJ 

n 

sans veriticalion 
6 )  a r I':~ciclo clilorliytii~ielue 3,OL 

. .  c) r » l'acide riili.ique. 3,00 

3 O  Sur le merrie bcliantillon, on a renouvelé le dosage par la 
rriétliode de  II. Pellet, avec traiterrierit par l 'a-ide clilorhytlri- 
que ,  elc., vérification du sulfate de baryte, e t  on a e u  : 

. . . . . . . .  Soufre tciul 2,94 

3 O  M .  L. Carnpredori (métliode Esclika) : 

4" M. M Pattirisori. d e  Newcastle : 

Dosrrge du soufre dans le3 p p i l e s  q ~ ~ z l l ~ ; e s  a l'élut de s d f ~ u e  et  ri 
I ' e la t  de s i t l f n l e .  - Sous avons appliqué notre  m4thode au dosage 
d u  sout're total dans les pyrites grillkes, e t  nous avoris trouv8: 
pour  un écliaritillon : 

. . . . . . . . .  Sonfrr! total 3,hY 

Rous avons voulu voir combien il y avait encore (le soufre a 
l'état libi e,  e t  nous avoris grillé cette substance afin de l'éliminer. 

(1) I)ix I ~ C I I I I ~ I I ~ C U ~ I ' S  v~i~~ifiralioris du l)rcicbd<: ont éti: oxCc:ufëcs, c t  nuus 
ri'avoris I . c I ; L ~ ~  qiic 11:s plu.; iiittlrcwmlr~.;. l'oiir Icc tli:t.iiili coiiiplcts s u r  Ir 
l ror ,~cIi ,  el 1'1,~aiiicn ilrs tlifl'i~rc~nli~s iiii,tlioilc,% di, tliis;~gc du 3oui'rc, ~ o i r  la 
f?crt ic  u ~ ~ i w ) - , s e l l c  dcs n l i ~ ~ e . s ,  44e ;~riritlc, torii(! LII, 3' serie, 19130, p .  1%. 
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Puis, dans le résidu, nous avons (léterminé le soufre restant, e t  
nous avons trouvé : 

Soufre ù l'i'tat d o  suIfale. . . . . . . . 1,!)S 
[)'où : Soufre i l'titat lihrc, . . . . . . . . . . 1,56 

D'après ces essais, il nous semble que, pour  connaltre la nature 
du soufre restant dans les pyrites grillées, il y a intbrêt à exécu- 
ter le dosage du  soufre sous les deux états, afin d e  se rendre 
compte (Je la proportion respective de soufre libre et de soufre à 
l'état de sulfate. En effet, deux pyrites grillées peuvent renfermer 
la même dose de  soufre total, mais des quantitos tr8s variables 
de soufre libre e t  de  soufre sous forme de sulfate. 

Dlflicult6 du dosaga du glucose dans 19uriiie des 
malades iiyniit  pris du bleii de m8thyléiie ; 

Par M. G .  PATEIX. 

J'ai eu dernièrenierit à exarriirier l'urine d'un rriédecin de pro- 
vince, diabétique et  désireux de faire contrôler les analyses 
effectuées clam son lieu de rbsidence. Cette ur ine @tait contenue 
dans un flacon d'environ 450 cc. exactement r e m p l i ;  elle 
était légèrement j n w z i t w ,  mais, peu aprks qu'elle eût pris le 
contact de l'air, elle commença à prendre une couleur ~:~~i&î t re ,  
qui devint de  plus en plus intense avec le temps. 

Pour procéder au dosage d u  glucose, j 'essayai d e  décolorer 
l'urine à I'aide d u  .sous-acetnte ou I'aide de  I'act?nte de plomb; 
dans les deux cas, j 'obtins, après  filtration, un liquide illeli f o i ~ é ,  

dans loque1 le dosage était impossible. En effet, avec la liqueur 
de Fehling, la persistance d e  la coloration bleue de l'urine em- 
pkchait de saisir le terme d e  la réaction, e t ,  avec le saccharimè- 
tre, les rayons lumineux ne pouvaient traverser la colonne liquide 
contenue dans le tube saccharimétrique. J'eus alors recours  A la 
décoloration à l'aide du ~ i a c l i f  n i t r o n z e r c z ~ ~ i y u e ,  en opérant 
corrirne nous I'avoris iridiqué, RI. Dufau et moi ( i ) ,  et  je plis ainsi 
obtenir un liquide parfaitenient incolore et limpide, qu'il m e  fut 
très facile d'analyser. 

Quelle était la cause de ce!te coloration verdàtre de l ' u r ine?  
Un examen rapide me permit  de  penser qu'elle devait être attri- 
liu6e à l'absorption, par le malade, d e  hleu [Ir ~ni;flt ,~jli;nc, qui, 
comme on le sait, colore généralement l'urine, quand i l  s'élimine 
snus modification, mais qui  peut également s'éliminer sous fo rme 

( I )  Voir Annnlca de clriniia onnlytiqur, 2000, page 14. 
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de  ci~romngi;n~ et  sans communiquer a l'urine aucune coloration ; 
pour  que la coloration se manifeste, il faut avoir recours à cer- 
tains réactifs. Quand or1 traite l 'urine ainsi colorée par l'acétate 
ou le sous-acétate de plomb,  la n z r ~ t i i i . ~  c d o r a ~ r t e  jaune de l'urine 
est précipitée, mais le bleu de  métliylèrie n'est pas précipité par 
les réactifs ; il reste e n  solution, et le liquide filtré est bleu. 
C'est le mélange de  c e  bleu avec le jaune d e  l'urochrome qui 
produisait la couleur verte primitive de  l'urine. Des essais coin- 
paratifs avec du bleu de  inétliyl&ne in'orit permis de vérifier 
qu'il  en était bien ainsi ; j'appris, d u  reste, que le  m6decin dont 
l'urine m'avait été confiée avait pris dii bleu de rn6thylbrie pour 
vérifier la perm6abilité d e  ses reins. 

Certes, la présence dii blet1 de  inétli';lP,ne o u  d e  son cliromo- 
gène doit 4tre extrèmeiiient r a r e  dans les urines diabct iqws ; si 
cependant le cas se présentait, il faudrait décolorer l'urine à 
l'aide du  nitrate acide de mevcul-e, le sous-acétate et  l'acétate de 
plomb étant iinpuissarits à produire  la dkcoloration. 

IDc l'éc:Iin~itillirni~:~ge à propos de l'analyse d e r  
cuivres i io i ra  iiiclustrielw, 

Par hl .  P. l'ilvcrior (1) 

J'ai publié dernièrement dans ce journalj4) un article siir l'in- 
fliicnce d u  mannanese dans le dosage du plomb, du  nickel et du 
cobalt, par voie électrolytique, dans les cuivres noirs indus- 
triels. A ce sujet, j'ai reçu un mot d e  JI. Ilollard, dans lequel 
nion distingué confrPre s'étonne de  la présence de cet élénient 
dans les cuivres. en raison de  la facilité avec laquelle il se scoritie. 

Comme le dit, en etïet, M. Hollard, le manganèse est émiiiem- 
nient scorifiaùle et je n'en ai jarnais douté un instant, mais il 
n'en est pas moins vrai qu ' i l  existe dans les cuivres noirs que j'ai 
citPs daris ma note. 

I I  est non moins niable que le rn:ingarii:se signal6 dans ces cui- 
vres existe dans la matte et la scorie (celle-ci fortement nianga- 
ni:sifhre. comme le  di t  l u i - r n h e  h l .  Hollartl) (3) mélnn,' ~ e e s  au 
cuivre noir pendant la coiiltie. Mais faut-il, Iwur cette raison, rie 
point le faire figurer dans une analyse coiripli:te d'un produit 

(1) Cettc note, ec i i tc  par II. Truchot 1c 11 ju in ,  nous cist pai,vcnuc dr  
S u i i ; ~  Ilocalia (\lcxii[iic) triil' t a r d  p o u r  î ! t i ~  publii 'e d a n s  le riuiiiCro d e  
j u i l l ~ ~ t , .  

(3)  A I L ~ L ~ ~ C S  (le c l ~ i m i e  arml,y/iyu.e, l 9 0 0 .  p. 440 .  
(3) .~ILILLL~PS de rh~tuif! n?~nl!jlicpe, 1901, p. IF?. 
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marchand tel quc le cuivre noir et ne point prévoir les e r reurs  
qu'il peut faire naitre par  sa présence 1 

Le chimiste a.t-il  le droit de  faire une sklection, laquelle, à 
mon avis, vu l'état dans lequel sc trouvent la [natte et  la scorie 
dans le cuivre noir, sera, sinon impossible, mais presque tou- 
jours imparfaite '? 

Je pense que cela ne  peut pas h e ,  car ce serait remettre  e n  
discussion toute laquestion de I'kchantillonnage, qui est ail moins 
aussi importante que celle de  l'analyse et qui  est, au mèmc titre 
que cette dernibre, la base de tous les marchés. 

L'échantillon deva~i t  représenler la moyenrie aussi exacte que 
possible d u  produit,  autant au  point de vue de  l'élément intéres- 
sant (le cuivre, dans notre cas) que des iinpiiretés de quelque 
nature qu'elles soient et de  quelque source qu'elles proviennent, 
il est interdit à l'analyste d'effectuer un  triagr: quelconque s u r  
l'échantillon qui lui a étk remis. 

Les planches de  cuivre noir f tant  forinses de  cuivre plus ou  
moins pur ,  d e  rnatte et de  scories emprisonnées en quantité 
variahle pendant la coiilée, ces divers é l h e r i t s  devront toujours 
figurer proportionnellement dans un  échantillon bien pr6- 
levé. 

Autrement, si  nous prenons comme exemple les mattes indus- 
trielles, lesquelles contiennent toujoiirs du cuivre libre en quan-  
tilk souvent riotable, sous forme de filaments plus ou moins 
déliés, i l  n'y aurait  aucune raison pour  ne  pas l'éliminer aussi, 
par une sélection préalable, de l'analyse de la matte proprement 
dite, c e  qu i  serait impossible à faire d'une manière corn- 
plète. 

Les cuivres noirs cités, contenant donc de la matte  inanganèsi- 
fbre et de la scorie riche en rnangariése, la t e ~ i e u r  en rriarigarii.se 
doit donc figurer dans leur analyse, sans pour cela prbjuger 
d'oh vient cet élénient. 

De plus. ces cuivres noirs ne proviennent pas, comme parait 
le croire M. Hol!:ird ( i ) ,  du trnilenaetzt de mat t e s  de cu ic~-e  nzarynrié- 
sifire, mais sont ohtcnus r l i r .~ct~med au four  water--jacket, simzrlto- 
~ i i m e ~ i l  avec des mattes de cuiwc m n n y a n ~ ~ i f è r ~ e .  La ecorification du 
manganèse, dans ce cas, n'a pas lieu avec la m h e  interisité, à 
beaucoup près, que daris le traiterrierit oxydant des riiattes pour  
cuivre, car la fusion a lieu en a t i ~ m p h è ~ . e  furtement réductrice, ce 
qui empkche la scorification compl&te d u  manganèse. 

(1) Loc. cit. 
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Les teneurs en mangariése de  nos divers produits sont les sui- 
vante{ : 

. . .  Cuivre no i r .  0 ,08  a 0,iO 
Matte . . . . . . . . .  0 ,90  à 1, 10 
Scorie . . . . . . . .  8,50 à 9,5O 

Je  ne pense donc pas in'etre mépris  en signalant les inconv6- 
nients de  dosage dûs i la présence d u  manganèse dans les cui- 
vres noirs. 

Reclierehe des mlofiloïdes pur v o i e  iiiicrocliiiiiiqiie, 

Nous avons montrt; (1) que  l'acide picrique, préconisé par 
M .  Popoff en 1891, coinine réactif génSral des alcaloïdcs, ne sau- 
rai t  répondre a ce bu t .  

L'intérêt du but poursuivi par  M.  Popoff ne saurait  échapper  ; 
o n  comprend combien serait précieuse,pour les recherches toxi- 
cologiques,l'existence d'un réactif, à la fois réactif de la fonction 
alcaloïdique en général et des alcaloïdes eux-mêmes, pris chacun 
e n  particulier. 

Nous avons c1ierr:hCt s'il ne serait pas possible de trouver uri tel 
réactif en dehors d e  l'acide picrique. 

Nous avons essayé la plupart des réactifs connus : chlorure 
d'or,  chlorure de platine,chlorure mercurique ; réactifs de Bou- 
chardat,  d e  Sonnenscliein, d e  hIeyer, de Sclieibler, dc Gabriel 
Bertrand, etc., sans pouvoir arriver à u n  rhsultot satisfaisant. 

O n  connaît les caracteristiques des réactifs précédents : ils ne 
donnent d e  précipilés ou de coloration caractéristique que pour 
la fonction alcaloïdique ou  bien pour  une série très restreinte 
d'alcaloïdes. 

Nous avions espéré trouver, dans l'acide silico-tungstique, 
récemment indiqué par M .  Gabriel Bertrand comme réactif des 
alcaloïdes, un réactif intéressant,au point d e  vuo spécial qui nous 
occupe : i l  n'en est rien. 

Nous avons cnmmuniqiié i l'dcadirnie des sciences le résultat 
de nos premières recherches ; une note additive plus cornpléte a 
été publiée dans la Science nnznerselle, p. 56 ; aussi croyons-nous 
inutile d'y revenir ici.  

11 nous apparaît aujourd'hui comme à peu près  certain que 
la recherche d'un rdactif microchimique général des alcaloïdes 
ne  saurait être rksolue par l'affirmative. 

( l )  Voir Annales de  chimie a ~ ~ z l ! j t i q u e ,  1901 ,  p. 206.  
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Les liens d e  parenté si étroits qui unissent entre eux les 
divers alcaloïdes sont déjà un obstacle suffisant, auquel s'ajoute, 
dans le cas actuel, l'extrérne délicatesse de ces préparations 
microcliimiques, q u e  des causes nombreuses tendent à modifier. 

Le mode opératoire adopté a été celui indiqiiti! dans nos précé- 
dentes publications ; nous jugeons inutile d'y revenir. 

La plupart d e  nos essais ont kt6 faits avec (les solutions aqueu- 
ses;  nous avons aussi fait usage de  soliitioris 'prtiparées avec 
divers autres solvants, e t  cela, sans résultat notable. Enfin, nous 
avons essayé d'obtenir nos précipités daris de  petits tubes à 
essais, où ils étaient prhlevés à l'iiide d'une fine pipette (Résumé 
d'une communication à 1'Acadbmie dcs sciences). 

Fécules, farines e t  gruau daiis I'cilimeiilatie~i, 

Par hl .  P. CARLES. 

Les personnes qui  s'occupent de  l'alimentation des jeunes 
enfants nous paraissent confondre beaucoup trop souvent les 
mots Je'cules et  fw i ,nes ,  qui ne sont pourtant pas des syrionynies. 

Les fëcdes ou  ainidot~s conslituent des individualités chimiques, 
des principes immédiats végétaux. Ce sont des corps ternaires, 
ne se digérant que dans l'intestin, e t  susceptibles de  ne fournir 
guère autre chose d'assimilable que d u  sucre.  Notre économie a ,  
il est vrai. le  pouvoir d e  les transformer en produits de réserve 
graisseux, mais elle ne saurait en faire ni des muscles, ni des 
os, parce que l'azote e t  les sels calcaires leur manquent. Nulle 
espbce animale ne pourrait  vivre longtemps avec elle, et, si elles 
permettent de  tenir les enfants et les malades à une longue diète, 
c'est en économisant une portion de leurs réserves. 

Quoique le type d e  ces fécules soit celle de la porrirrie de terre ,  
les espèces qu'on retirn du  blé, du  maïs, du riz ou autres céréa- 
les n'en diffbrent que par  la forme microscopique. Chimique- 
ment, il y a identité, et,  si  l 'intestin les différencie, cela tient 
surtout à l eur  état d'agrégaiion. Cet é ta t - l j  est surtout détruit par 
l'eau l)ouillante, q u i  a la propriété de distendre les grains d e  
ficule de  façon considérable. (;ette distension la rend vite et  
entièrement accessible aux transformations diastasiques. 

Les fur ines  sont bien autre  cliose. Ce sont des  poudres d e  grai- 
nes, avec I'intégralit6 de leurs principes immédiats coristitutifs. 
Quand on  les soumet au blutage, on en retire le  son o u  Gpisperme, 
mais ce n'est gukre là que  de  la cellulose, inassiniilable par  I'es- 
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iotiiw humain et qui ne ferait l e  plus souvent que  surcharger 
irilitilement l'intestin (1). Les autres principes immédiats princi- 
paun q ~ i u  coniiennent les fariries sorit : les f6cules ou amidons 
relalés plus haut, les albuminoïdes, qui sont ici des  caséiric!s, les 
cot3pç gras, et enfin les sels niinéi-aux. Parmi ces derniers, domi- 
nent les pliospliates calcaires, coniùinés plutôt q a e  mélangés aux 
alliuniinriïdes eux-m&mes. 

Cette esquisse.de la composition des farines de  céréales montre 
qu'elles resseniblenl cliiriiiquement k des œufs, et mieux à du 
lait desséclié. Comme eux, c e  sont des alinierits complets. Comme 
I'ceuf, ce sont des rPserves de  nourriture, que  la nature niet L la 
dispositicm du  petit végétal. en attendant qu'il soit en état de la 
trouver dans la terre  et l 'air insolé. La ciifference entreces rkser- 
ves animales et végétales tient s;irtout à leur état d'agrégation 
ou  de condensation, d'hydratation et  de  rbsistance aux dédouble- 
ments diastasiques. La nature a i n h n e  voulu qù'il eût une 
gamme de  résistarice dans ces réserves et  qu'elle fut d''autant 
pli!s grande que la plantule deverlait plus puissante. Ldrsqu'il 
s'agit de faire entrer des graines dans la nourriture des jeunes 
atiimaus, Iiommes ou bétes, il y a donc lieu d'imiter la 
nature et de  rendre leurs principes immédiats facilement diges- 
tibles. 

Le plgeon fait ce travail p r e a ~ a b ~ e  dans soti jabol, et ce n'est 
ad& ibrsque les graines qu'il destine à ses petits sorit ihinrégnées 
d 'eau et  surtollt de didstasés actives sur' les aIfiidons et les albu- 
inirioïdes, qu'il les vbtriit dans leur gosier. 

Le maltelir Ou b r m e u r ,  e n  solimettant l'orge à lin degré de  
gerrninalititl Drécis, déterlflidc!, dans ces gi-aines, 19 formation 
d'Une dose d e  diastase stlffiçahte polir sacCllarifler tout l'amidun 
e t  soldbilisei- aussi d n  dixitii~ie environ des alburhino~ùes. Vailn 
pourquoi le melt a 6t6 souvetit Drdposè en infusion pour l'ah- 
rri~r~tliiinri de$ convdescetits, pourqtîr~i iitius le crdyotis Utile, 
comme succ6dhhé du l&it d d d ~  le régirne lacté, polirquoi I I  fitlrait 
indiqué dans I'àllaitelnerit tnixtd polir l'hlimentatioti des jeunes 
enfahts. 

Jadis, ati Ii beaucuut, r i  de  l'annonce américaine d'line cer- 
taine revalesclère. Ce n'était, disait on ,  que  de  la Vulgaire farine 
d e  Ieb t i l l e~ .  Vulgaire ! non ; car  elle renfermait pas mal de mal- 
tose, d e  dextfines, de  glucoses et  d'amylase, Ce qui  dénotait 

( 4 )  Cettc ~ u r c l i n i ~ g c  rpt utile clirii 112s dialietiques stiutiiis au rtgime 
ca inc  ~~xr l i i s i f .  E l l ~  1wt(! l~>i i r  iritclstin i:t tioriipta loui  curistipniioii, cri 
ciiti.airiarit les I.BI.OS tJ<:(;l~cts d i g ~ ~ t i l s  ~ ' O U I ~ ~ I I S  par L:O I T ~ C ; ~ ~ I I G .  
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qu'on avait fait germer les lentilles avant de  les diviser e t  qu'on 
les avait tiiaitties ail préaialiie, ce qui rendait leurs ljr'iricipes 
constituants facilement assiiriilables. Tel était le motif qui jus& 
fiait le succés réel de bette farine de  lenlilles clicz les gens qui 
ne digéraient pas celles de  leur cuisine. 

Le boblariger, pour rcridrc la graine tle fianicrît assiiriilable 
par les estomacs de  l'adulte, divise cette graine, en sépare l'épis- 
perme, et,  pour  diviser le reste au niaximum, eri fait urie pal6 
qu'il sature de gaz carbonique à froid par fernieriiatlori. Au foui-, 
ces millions de bulles (le gaz ,  en se distendant, aiigrntwtent en- 
core la division ; puis aniitloti e t  gluten s'hydratent cliitiiiqiie- 
nient, se dextriniserit et deviennerit enliri facilement accessibles à 
l'action des diastases stomacales et iritestiriales. 

Ce travail est encore insut'fisarit pour les enfants et les conva- 
lescents. Pour les uns; on fait de la pariade ou  bouillie de pain. 
Grâce à une longue ébullitiori, I'action de la chaleur du four est 
encore poussée plus loin, et le  pain devient pius digestible. D'au- 
tres fois, on se contente de garder.,dans la dbcottion du pain, les 
seules parties solubilisées, et, sous le  nom d'bazc ptcnee (i), on ile 
donne ainsi aux estomacs les plus délicats qu'une solution com- 
plexe d'aniidon, de  maltose, de glucose, de  destrine, de gluten 
et de pliospliates combinés j car, il ne faut pas l 'oublier,  la part 
de phosphates terreux qu'entrainent les glutens et taséines est 
encore celle qui  est la plus  assimilable. 

Enfin, les céréales entières, modérément e t  fraiclieinerit divi- 
sées (2 ) ,  sont encore eriipioy6es comme analeptique IPger, sous 
le  nom d e  tisane de  gruau d'avoine surtout.  A part  une saveur 
un peu différente, la tisane de  gruau a une composition analogue 
i celle de l'eau pariée. Certaines nourrices la préfkrerit l'eau 
pure, pour couper  le  lait de vache de  leur nolirrisson ; d'autres 
la considkrent comme un excellent galactogène. La compclsition 
que nous venons de  lul attribuer justifie le  premier enifiloi ; 
niais nous croyons que, coirime galactogène, cette tisane agit 
Surtout s u r  le  volume d u  lait e n  le mouillant. C'est souvent avan- 
tageux, sur tout  quarid il <agit d'une paysanne, nourrice de  
nouveau-né, qu'on place brusquement devarit une table bien 
servie. 

11) L'mu pantic?, faite dvFc la isroîite, est rion srulaiiiimt plus savoureuse, 
p l u s  stoniacliir[ue. rrioiris 11.ouhle q i i o  i:clle {lui  es t  l'ait.c avec la riiio, mais 
cllr coritii:nt plus dr: diixl.rini: o t  de prini:ipes ;iroiiiatiqut:q~>cptcigi.rii:.: aria- 
logurs B ceux du hiiuillon. 

(2)  Le rriicux cs t  ilti ltzs passer gros.;ii.i,eiiicnt au moulin & citl'C iiu nioirierit 
dc leur eniploi. 
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L'ensemble de  ces faits explique la tolerance des jeunes blancs, 
et surtout des jeunes noirs des iles équatoriales, pour les bouil- 
lies de farine, à l'exclusion presque absolue d u  lait de vache. 
Chez les blancs, qui,  seuls, usent de lait, la bouillie est préférée, 
parce que, étant préparée chaqiie fois au moment de l'emploi, 
elle est sensiblement aseptique, tandis que le lait trait du matin 
s'altbre vite dans les pays chauds. Si les noirs font, de ces bouil- 
lies de farines, une nour r i tu re  exclusive, conibin6e avec le lait 
de la mBre dans le premier âge, c'est parce qu'il g a chez eux 
une action d'atavisme. II est probable que cet atavisme doit s'a?- 
ténuer dans les familles noires riches. 

Oliscrvntioiis sur I'ciiialyse c!oiiiiiierciale des tartres 
Par AI. H .  Q I A ~ T I X .  

Dans notre précédent article, s'est glissée une erreur  typogra- 
phique qu'il nous parait utile de rectifier : 

L'acidité 50Ai de 50 grammes de  tar t re  est la somme de  I'aci- 
Vm 

dite a (et nori pas A) des cristaux de  casserole et de l'acidité - 
!O00 

des eaux-mères au sein desquelles ils se sorit foririés, et, en rein- 
v a  S t 

plaçant -par la valeur prouvée plus haut A+ V - 
i O00 i u o o  

YSt 
50A1 = A (  CI + -- i ooo  

e n  d'autres termes, l'acidité totale de 50 gr. de tartre brut es1 la 
soinnie de l'acidité p ropre  A des matières étrang8res,de l'aciditC 
a des cr is tausde casserolle, calculi.cs toutes deux e n  bitarlrate, et 

VSt 
d u  poids - du bitartrate resté eri dissolulion. iooo 

vs, 
Dans la formule (1) ainsi développée, la quantité a + - 

1000 
n'est autre chose que  le nombre que fournirait le  procédé h la 
casserole tel qu'on le prat ique;  o n  voit donc que ce notrilire peut 
é t re  déterminé sans passer par  la pesée des cristaux, puisque : 

la connaissance d u  rendement e n  cristaull d e  casserolle ne néces- 
site donc que  la détermination d e  l'acidité totale d u  tartre et des 
eaux  rrières. Ajoutoris, pour  teririiner, que  St est la quantitl, de 
bitartrate d e  potasse et  non de bicarbonate q u e  retient a to une 
solution saturée. 
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REVUE DES PUBLIGATIONS FRANGAISES 
I 

Actioti de l7a1eoc~l YIIF les métaux. - M. MAL~II?JAC 
(Journal de phul.macie et d e  chimie, 11) février 1 9 0 2 ,  p. iti9). - 
L'alcool employé Btait de l'alcool pur ,  titrant exactement 950 i 
la température de  l 3  degrés et ne laissant aucun résidu par  éva- 
poration. 

Des échantillons d e  230 cc. de cet alcool ont étr'! mis en contact, 
dans des flacons dc verre blanc, bouchés au  liège, le 5 juillet 1900, 
avec 30 grammes des niétaux suivant : cuivre, fer, étain, plomb. 
zinc, tôle galvariisée. 

Durant six mois, ces échantillons ont ét6 agités plusieurs fois 
pendant iin temps égal. I,e 5 janvier 1901, on observe, dans le 
fond des bouteilles contenant l'étain, le plomb, le z inc  et la tôle 
galvanisée, un  dépôt blanc, mélangé au métal, qui est lui-mbme 
surmonté d'uiie sorte d e  nuage de m h e  couleur, et, dans celle 
contenant le fer. un dépôt de rouille.  

Ces écliaritillons ont donnb lieu aux crpériences siiivantes : 
i r e  expirzence. - On a prklevé 60 cc. de  chacun d'eux aprbs 

agitation. Ces prélkvements ont été 6vaporGs shparbment au bain- 
marie dans de petites capsules de  verre. 

Les résultats obtenus ont ;te les suivants : 

Cuivre. - Pas de  rksidu sensible. 
Fer. - 1)épOt tie rouille. 
Etsin. - Résidu trks stnsible. 
Zinc id .  
Plomb id .  
Tôle galvariis6e id. 

Le trouble causé par l'agitation des liqueurs (sauf pour le cu i -  
vre), avant l'évaporation, laissait prévoir ce résultat. 

Z e  expérience. - On prélève 60 cc. des diverses liqueurs fil- 
trécs. Toutes, sauf le plonib,clonrient,, après filtration, un  liquide 
lirripitle ; la macération cic ploiriii, filti'Ae plusieui's fois sur  des 
filtres doubles en papier,  conserve un  aspect laiteux. 

Ces divers liquitles sont évaporés au bain-mariecomme les pre- 
miers et donnent les résultats suivarits : 

Cuivre. - Pas dc résidu.  
Fer. - Résidu sensible. 
Etain. - Résidu à peine sensible. 
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Zinc. - Ilésitlu trPs àerisi1)le. 
Plomb. - I{ksidu voluriiirieux. 
TBle gglvanisée. - Hisidu très sensiQ1e 

En dissolvant ces divers rksidus dans l'eau acidulbe, on petit 
carar.tériser, dans les çoliitions ainsi oliteriues, les divers inktaux 
soumisà I'exptirience. 

11 est donc évident que l'alcool a 9 5 0 .  mis en contact avec ces  
niétaux pendant six mois, en dissout urie petite quantith. 

tiingstique ii 5 p. 401) à 50 cc. d'uririe tlél)arr~ass6e dg substari~es 
a l l )~ in ino jdes  et additionnke de  .3 p .  l e 0  d'l~ICI, i l  se produif un 
précipité qui, lavé à l 'eau clilorliydrique a 3 p .  !QQ et siché a 18 
troinlie, se ~ ~ p é s e n t e  sous forint! d'urie poucire amorplie. rose. Ge 
précipité poritient, à l 'e~qt  de  silice-luqgslastes, l ?  créatinine, les 
Iiases xanlliiqueq, une iriqtière colorante alcaloïdique en grains 
jaunes arriorplics, une subsiance incristalJisa1)le qui  s e v b l e  for- 
nier la pjirtie basique riori dialysable de  I'iiririe, et uqe substance 
valatile. d'odeur urineuse, forrpant uri clilorpplatiriate cristallisé. 

00  peut doser, par les procridSs orilinaipes, l'azote ppptenu 
dans le précipité en question, prlalalileinent dissaus dans une 
petite quantité de lessive de soude faible ; cet  azote copstitue 
l 'azote f l l ç n l o ï i l i g ~ c ~  de l 'urine. 

M .  GuiIleninrd dose, d'autre part ,  l'azote total de  l'urine par 
le  p r o c é t l ~  Kj~ldal i l  ; connaissant, d'un çhté. le  poids de I'nzok 
1 1 1 ~ ~ ~ l o ï d i q 1 ~ ~  et ,  d 'un autre  chLi:. le poids d e  l'mate total, il ra- 
mPri(: le poids de I'nzoti! rc~criloidipe à 100 parties d'azote total,  
e t  il obtient un chiffre quiluel il donrie le nom de rnppol-t auoto- 
nlc(i1o~iliqr~e. 

RI. ~ u i l l e i n a r d  a dos6 l'azote total e t  l'azote alcaloïdique dans 
I'uririe noriiiale de personnes soumises a différents ré,' w n e s .  

Voici les résultats obtenus pour  l 'urine de vingt-quatre 
lieures : 

- - - 

Ili~giriie rriixtc: . . . . . . .  11 gr.. 600 O gr. 38:> 3 .  hOi 
- lact,é . . . . . . . .  17 355 0 270 1.319 
- carnb. .  ..... 13 119 O 789 6.017 
- végktal . . . . .  1 0  830 0 301 2.779 

Voiri mainteriant les résultats fournis par  l 'urine de  malades 
atteints d'af't'ections diverses fhbrilcs : 
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FiCvre typhoide (400 ) .  . . 
- (3g01).  . . 
- (38%). . . - (38"9). . . 

I1iicqriionie ( W 8 )  . . . 
- W 3 ) .  . . 

Grippe (3!Ii16) , . . 
- (39%). . . 

Tqbe~culoso (Wi). . . 
PlcurC~ic (399) .  . . 
Variole ( S O " i i . .  . 
Scarlatine 138"). . . 

Amtc 
total 
- 

37 gr. 668 
20 314 
25 005 

8 320 
39 342 
?O 680 
40 8(17 
42 003 
21 613 
2% 310 
39 8 1 4  
k O  119 

A E O ~ C  
nlcaliiidiqiie 

- 

4 gr. 436 
1 852 
1 607 
O 4 4 ,  
4 803 
1 O32 
3 973 
2 362 
1 364 
1 h i 3  
3 019 
1 933 

Ces chiffres montrent que, dans les inaladies fëbriles, il y a 
augmentation considérable de  la quantité absolue et  relative des 
alcaloïdes éliminés ; la majeure partie de ces bases appartient 
h la famille des Iwcomaïnes créatiniques et xantliiques. 

kl.  Guillemard a dosé encore la quantité d'azote total et 
d'azote alcaloïdique contenue dans les urines des brigtitiques sou-  
mis au régime mixte ou a u  régime lacté: : 

Arote 
total 
- 

Biiqlitiqiie (rkgime mixte). 23 gr. 607 
- - . 14  931 
- (rbgirrie lactél.. 1 0  Ob8 
- - . 9 106 
- - . i 0  448 
- - . 1 3  351 

Azote 
alcaliiidique 

- 

O gr. 308 
O 188 
U BOS 
O  162  
C! 193 
O 207 

On voit, par  les chiffres qui prkcbdent, que le  briglitique sou- 
mis au rkgime p i s t e  est loin d'éliminer I q  quaritité d'azote a k a -  
loïtlique que rejette l'adulte bien portant ; niais, lorsque le 
régime lacté est appliqué, i l  n'en est plus (le meme ; au début 
du régime lacté, il se produia une sorte de débacle alcaloïdiqiie ; 
cette ddbàcle passde, le brightique se comporte, fivec le  régims 
lactu, comme un  sujet en bonne santé. 

Dans le diabète, M. Guillemard q constaté un  chiffre fdihle 
pour le rapport  azoto-alcaloïdique (1.633 a { . ; i e % )  ; i l  y a éidva- 
tion de ce rapport  dans les maladies nerveuses (8.473, 9.130.  
7.632, 6 . 9 i Y j .  Ce rapport  varie peu daris les aiitres affecLioris 
cliroriiques. 

T i t r a ~ e  de I ' n ~ i t l e  s a l i e p l i q u e ,  des s a l i c p l n t e s  et du 
ph6uol. - M. F. TELLE ( H u I I B ~ ~ I L  n. 50 ( i 9 0 0 )  du C e i d e  ?)hm-- 
~ n a c r ~ c t i y u e  dr la l V r r ~ . ~ i t ~ ) .  - L'acide salicylique et le phénol for- 
niant, avec le  brome en exces, des combiriaisons ùrornées, on a 
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songé a employer l'eau de brome pour titrer ces produits ; l'eau 
d e  brome titrée étant d 'un maniement difficile e t  ne conservant 
pas son tiire, h l .  Telle a songé à produire la réaction au nioyen 
d u  brome naissant, qui se forme par l'action d'une solution titrée 
d'hypochlorite de soude s u r  une solution de  bromure de potas- 
s ium acidulée par  l'acide clilorhydrique. 

La solulion t i l d e  d'liypoclilorite est préparée d e  façon à don- 
nor environ 3 gr. 5 5  de  clilore disponible par  litre (quantilé qui 
correspond a 8 gr .  de  brome, à 3 gr. 45 d'acide salicylique et a 
4 gr .  :166 d e  pliénol) ; on l'obtient e n  diluant 35 cc. environ d'hy- 
poclilorite commercial a 30° chlorométriques avec une quantité 
d'eau distili8e suffisante pour  faire un  litre de solution ; on titre 
cette liqueur par  la liqueur clilorométrique de  Gay-Lussac, 011 à 
l'aide d 'une solution contenant, par litre, 4 g r .  95 d'acide arsé- 
nieux, ce qui correspond a 8 gr. de  brome. Comme indicateur 
de la firi d e  la réaction, M.  Telle emploie le b romure  de  potas- 
siuni, qu 'a  indiqué RI. Denigks et qiii colore la liqueur en jaune ; 
mais, comme cette l iqueur  doit contenir un prkcipité en suspen- 
sion qui masque la cdora t ion ,  M. Telle préfère agiter avec quel- 
ques cc. de  cliloroforme, qiii concentre, sous un  petit volume, le 
brome mis eri liberté. 

M.  Telle opère sur  20 cc. de liqueur arsériicale, à laquelle il 
ajoute 5 cc. d'une solution de  bromure de  potassium au 1/10 ; il 
verse dans le mélange la solution d'hypoclilorite, jusqu'a ce qu'il 
obtienne une faible teinte jaune pewistante. 

Soit z le  nombre  d e  cc. d'hypoclilorite employé ; on en déduit 
0 g r .  63h 

que  1 cc. de cette liqueur correspond à ---- d e  chlore et 
IC 

O gr. l a 2 8  
de  brome,  si la liqueur arsénicale était celle de Gay- 

x 
O gr.  071 O g r .  460 

Idussac, c t  a ---- d e  chlore e t  de brome,  si l'on a 
x x 

employé la solution arsénicale ci-dessus indiquke. 
Tatrage de l'acide salicylique. - P o u r  titrer I'acide salicylique, 

on  prend 1 g r . ,  qu'on dissout dans de  l'eau additionnée de h c .  
d e  lessive des  savonniers ; on amène cette solulion a u  volume de 
500 cc ; on en prend 25 cc.,  qu'on additionne de 5 cc. de  solution 
d e  bromure de  potassium à i/10 et  d e  10 à 15 gouttes d 'HU : on 
verse dans c e  mélange, avec une buret te  graduée,  la solution 
d'liypochlorite de soude, jusqu'a ce qu'il  se produise une teinte 
jaune manifeste (pour  éviter toute e r reur ,  M. Telle, ainsi que 
nous l'avons dit plus haut, ajoute 5 cc. d e  cliloroforme et autant 
d'alcool, pour  éviter la formation d'une émulsion) ; i l  agite ; le 
précipité d'acide dibromosalicylique se dissout dans le cliloro- 
forme,  et  on laisse ce dernier se rassembler ; la fin de  I'opkration 
est indiquée par  la teinte jaunâtre q u e  prend cc liquide en 
dissolvant l e  brome l ib re .  
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Connaissant le titre de la solutiond'hypochlorite, il est facile d e  
calculer la ricliesse du  produit essayé. 

Pour les salicylates de soude, d e  lithine et  de  magnésie. on 
opèrc de la mème façon, sans avoir recours à l'emploi i!e la 
soude caustique, puisque ces sels sont solubles. 

Pour le salicylate de bismuth, on R r i  prend 1 gr.,  qu'on délaie 
dans I'eau et qu 'on additionne d e  3 cc. de  lessive de soude à 300; 
on fait bouillir pendant dix miriutes ; apres  refroidissement, o n  
complbte $50 cc. et on filtre ; on dose ensuite l'acide salicylique 
comme précédemment, en opérant sur  25 cc. de filtratum, cor- 
respondant a 10 centigr. de  salicylate de  bismuth. 

Titrage du pl~inol.  - Or] procède a ce titrage avec la méine 
liqueur d'hypoclilorite que  pour l'acide s a l i c ~ l i q u e  ; I cc. de 

O gr.  O279 
cette solution correspond à d e  phénol, si  l'on a employé 

IC 

O gr .  0343 
la liqueur de Gay-Luscac, et 1 -- , si l'on s'est servi de  l a  

x 
liqueur i i rshicale  dorit un litre corresjiorid à 8 gr. de  brorrie. 

llour faire !'essai, on prend 1 gr.  de plibnol, qu'on dissout 
dans un litre d'eau ; on prend 23 cc. de cette solution ; on ajoute 
5 cc. de  solution de bromure clc, potassium et 10 gouttes d'HCI ; 
on verse ensuite la solution d'liypoclilorite jusqu'a coloration 
jaune. Pour ce dosage, il n'y a pas utilité a se  servir du cliluro- 
forme, attendu que  le tribroniopliénol qui prend naissance se  
r6unit en liouppes, ce  qui  permet d'apprécier la couleur d e  la 
liqueur dans les intervalles qui séparent ces houppes.  

Z ' i l~~ igr :  d u  siilol. - Le proc6da ci-dessus décrit peut s'appliquer 
au salol ou salicylate de pliénol, dont une molécule consomme 
i O  atomes dc brome (6 pour  le pliénol et 4. pour l'acide salicyti- 
que). 1 cc. de  la solution d'liypoclilorite,dosée comme il a été dit, 

O gr .  0382 
équivaut à de salol, si  le titrage a i t é  fait à l 'aide de 

x 
O gr.  O428 

liqueur de Gay-Lussac, e t  à , si l'on a employé la solu- 
x 

tion arsenicale correspondant, pa r  litre, à 8 gr .  de brome. 
Pour le titrage, on  prend O gr.  25 de salol, qu'on mélange 

avec de l'eau additionriSe de  4 cc. d e  lessive de  soude a 300 Bau- 
mé ; on fait bouillir pendant quelques minutes ; apres  refroidis- 
sement, on complbte 100 cc . ;  on prend 10 cc. de cette solution, 
sur lesquels on opere comme il  a été di t  ci-dessus, aprés  
addition de 5 cc. de  solution de  bromure de  potassium e t  15 
gouttes d'I-ICI. 

Baehere l i~  t o x i r o l n g i q u e  de; I ' i i e i c l ~  ciir.odyliqiie.- 
MM. B A K T t l E  e t  PgKY (JOU)-ILLLI de phamrac ie  et de chimie d u  l e r  
mars 1901). -La méthode d e  M. A. Gautier, pour  la recherche 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de  l'arsenic métalloïdique, donne d'excellents résultats: mais elle 
est insuffisante à mettre en év iùenc~ .  la prdsence de  l'arsenic ren- 
fermé, à l'état organique, dans la molécule cacodylique, a cause 
de  la stabilitk de  cette molécule, qui resiste 1 l'acide nitrique fu- 
mant, i l'eau régale, à l'acide cliromique et mêrtie au  permanga- 
nate (le potasse. 

1,orsque M M .  Radel et Imhert se sont livrés aux recherches en- 
treprises par  eux dans le  but d'étudier l'élimination de l'acide 
cacodylique par  les ur ines? ils ont employé le procédé de 
M. A .  Gautier, mais en lui faisant subir une modification consis- 
tant A neutraliser par  la potasse la masse obtenue après  destruc- 
lion d e  la matière organique par  l'acide nitrique, i calciner avec 
du  nitrate de  potasse et de  la potasse, a chauffer avec l'acide sul- 
furique pour  chasser I'acide nitrique, à redissoudre dans l'eau et 
à introduire le mélange dans l 'appareil  de  Marsh. 

hI!tI. Bartlie et Péry  ont fait l e i  expériences suivantes : 
i 0  Ils ont pris des clieveux et rie l 'urine de malades ayant ab- 

sorbé du  cacodylate de  soude et des organes d'un cobaye auquel 
on avait irijecté du cacodÿlate de  soude pendant quinze jours : en  
ulilisant la in@lliode (le M. A.  Gautier, ils ont obtenu un  anneaua 
l'appareil deXarsl i  et une forle odeur d'oxyde de cacodyie à l'extré- 
m i t 4  de l'appareil ; 

9 0  Ils ont ensuite employé le  mélange oxydant utilisé dans les 
laboratoires (nitrate dc potasse 4 parties, carbonate de  potasse 3, 
carbonate de  soude 31 ; ils ont projet4 dans quelques gr .  de ce 
mélange en fusion quelques centigr. d'acide cacodylique, et ils 
ont senti aussitbt une odeur  cacodylique ; en dissolvant le mé. 
lange dans l'eau acidulée par  SOLI12, ils ont abtenii une soliilion 
qui ,  soumise L l'action d'uri courant  d'hydrogène sulfuré, a 
doririé lieu à la formation d'un précipité d e  sulfure jaune 
d'arsenic ; ils ont abandonné pendant vingt-quatre heures, dans 
un  flacon bouclis, la liqueur c l i a r g k  d'liytlrogène sulfuré, et, en 
~!éboucliarit ensuite le flacon, ils ont senti l 'odeur cacotlylique qui 
prouvait que la rriolécule organique avait été incomplètement 
dctrui te .  

Si l 'on n'a opéré q u e  sur  1 on 2 rnilligr. d'acide cacodylique, 
RU lieu de quelques centig; , on n'obtient pas d'otlmr cacodylique 
au monienl de la projection dans la masse e n  fusion, mais on 
retroiivc cette odeur aprbs le passage de  I'IiydrogÈnc sutfur6 ou 
dans l'appareil de Narsli apres réduction par  l'ligdroçéne naissant. 

hIU.Bartlie et PCry ont eu recours au procédé de  M . A .  Gautier, 
avec l'adilitiori reconimaridtie par h lU.  lmùert  e t  Gadel ; avec 
i milligr. d'acide cacodvlique mélangé à 100 cc. d'urine, ils ont 
obtenn iin anneau et  l'odeur r.acoclgliqu~ ; il en a été de niSrne 
avec l 'urine d'un rnaladc qui avait pris 3 gr .  de  cacodylate de 
soude en pilules dans l'espace de trois mois, u r ine  recueillie 70 
jours aprks la cessation du  traitement. 
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Ces diverses expériences montrent l'impuissance des méthodes 
indiquées plus liaut pour la destruction complkte de l'acide caco- 
dylique. 

CTriiie de. nourrissons a l'état uormal et d a n s  Pa 
gustso-ciitérite. - M M .  LESSC et  MERKLEN (Hudlctin 
nlédical du $2 mai 1901).  -- URISE DES N O U V E A U - N ~ S  A L%TAT 
NORMAL. - Quantilé t'mise 2n vingt-qirntre heures. - 8 U  à 100 cc. 
par jour pendant les dix premiersjours ; 400 a 300 cc. d u  dizièrne 
au trentième j o u r ;  kOO a 300 cc. à pariir d e  trois mois. 

Aspect, réaction, odeur. - Couleur jaune clair ou jaune pâle;  
acide; sédiment composé de cellules épithéliales, mêlkes souvent 
B des sels uratiques; odeur urineuse prf8sque nulle. 

Densité. - 1,009 B 1,010 dans les trois premiers jours, puis 
1,008 i 1,005. 

L7ree. - O gr. 07 par vingt-quatre heures le premier  jour ;  
O gr. 25 le dixibme ; O gr. 9 1  le trentième; 1 gr. h l  à cinqsemai- 
nes. 

Acide ur ique .  - O gr.  021 par  vingt-qualre heures pendant la 
première semaine ; O gr.  024 de  huit à dix-sept jours ; O gr. 15 
à cinq semaines. 

Acide hippurique,  créatine, creatinine, phosphatm, sulfates et 
oxalales. - Des traces. 

Chlorures. - O gr. 16 par vingt.quatre heures dans les quinze 
premiers jours ; O gr .  26 a deux mois; O g r .  52 à six semaines. 

A ibuniine. sucre, itrobiline, indican. - Kéant. 
Examen ciyoscopique. - A (point de  congélation) voisin de  

O degré, oscillant entre  - O degr6 13 e t  - O degr6 35 avant un 
mois ; entre - O degré 2 1 et  - O degré ; 8 de un  a deux  mois. 

Toxicite ur inuire .  - TrEs faible, inférieure à celle de  l'urine 
da l'adulte. 
UHINE DES NOUVEAU-NÉS ATTEINTE DE GASTRO-ENTÉRITE. - 

Les caractères des urines des nouveau.nés ne diffèrent guère de 
ceux de  l'urine normale lorsque la gastro-entérite est bénigne ; 
mais les caractères diffèrent sensiblement quand l'affection 
est grave. 

Qunntitéémise en vingt-quatre heures. - I I  n'est pas r a r e  de  ne 
pouvoir recueillir plus de  30 cc. 

A s p ~ c t ,  riaction,  odeur. - Coloration brune ; aspect sale et 
trouble ; aciditi: exagcrée ; odeur pénktrante. 

IlensiLi. - De 1,015 1,020 et  niêrne davantage. 
Cree. - O gr.  31 pai vingt-quatre heures du  tlisièrrie au  tren- 

tième jour;  O g ~ .  311. de un trois mois ; O gr. 48 (le trois a six 
mois; 1 gr. 81 de dix mois 2 un an .  

Acide h i p e  et umles.  - Leur proportion est plus considérable 
qu'à l'état normal. 

Créatine, creatznine, phosphates, sulfales, etc. - Egalement en 
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augmentation sensible; donnent à l'urine un aspect trouble et 
opalescent e t  constituent cn partie le  sédimrmt. 

Chlorurss. - En diminution ; O gr.  2 1  par vingt-quatre heures 
avant six mois; O gr .  87 après  cet âge dans les formes aiguës qiii 
ont guéri,  avec urines claires. 

O gr.  i 2  par vingt-quatre lieures avant six mois; r) gr. 15 après 
cet âge dans les formes aiguës mortelles A urines fo~icÈes. 

LTrobi2ine. - Béant. 
I~îr l icnn. - Se rencontre frkquemmerit. 
Sucre. - R'éant. 
Alhtmine. - Se rencontre dans 4.0 à 60 cas s u r  100. 
E.xamoz c~~~~oscopzql~e. - A-= - O degré 66 en rnoycnne pour les 

urines claires ; A s'éloigne de O tleg-6 l o r ~ r l i i ~  les urines sont fon 
cbes, rares et denses ; on le voit descendre parfois au voisinage de 
- 2 degrés. Son c h i f r e  moyen est - 1 degré 35 .  

Taxicile urinaire. - Considéral)lement augmentée. 

Eiiiploi de, la  levure  d e  bizi-e 11onr d k e l e r  les 
coiiiiiiuiiicntionn d e s  nappes  d'eciu entre  el1c.s. - 
hl. JIIQUEL (Compt~s  T F I I ~ I L S  de  l'Alcarl~;w~ze des scie~ic~s du 17 juin 
1901).  - R.I. Miquel a employé avec succbs la levure de bière 
pour dilceler la conirriunication de  certains cours  d'eau, puits, 
citernes, puisards ou goutrres avec des sources captées à plus de 
i O  à 13 kilomètres du lieu ti'enpkriincntation. 

Ces espériences ont été faites en eniployant. suivant les cir. 
constances, de  10 à 40 kilos cie I r  vure di: liiére preisde, qu'on 
se procure actuellement dans un état de  puret6 satisfaisant. 

On dklaie la levure dans 1 0  à 20 fois son volurrie d'eau, et on 
jette ce mélange dans l'eau qu'on i.uppose en communication 
avec les nappes d'eau souterraines qui alimentent telle ou tclle 
source. 

Les prt!li?vcmerits d f s  eaux qu'on suppose conlarninées sont 
toujoiiss p récéd i ;~  d'essais tendant à tl8nion1rer que le sacchn- 
r o m p s  cerwisin: rie prtexistait pas dans les 6cliantillons à aria- 
lyser ; ils sont elfectuls toutes les trois ou quatre heures, durarit 
u n e  période que,  suivant les cas, on fait varier de quinze jours 
à un mois, et inêrrie davantage. 

Pour retrouver la levure, ori ri:partit, dans le plus bref délai 
possible, les e a u s  rec:ueiliies daris des inalras de  bouillori de Iiep- 
tone sucré et acidifié, de façon q u e  le liquide résultant de ce 
nidange contienne environ par litre 400 gr. d e  saccliarose, i gr. 
d'acide t a m i q u e  et a peu prbs autant de bitartrate de potasse ; 
Ics inatras sont ensuite portés a l'étuve a 25 d e g r h .  

Quand la levure a p é r i h é  dans I'eau recueillit:, on voit se pr'o- 
(luire, au bout de  vingt-quatre h quarante-huit heures, au fond 
d u  riiatras, des taclies ou colonies formbes par  le sacchal-onzycts 
cerecisiœ ; bientbt une fermentation alcoolique énergique se pro- 
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duit, avant que les bactéries, surtout celles des fermentations 
Iactiqges, qui sont le plus à redouter,  aient pu envahir puissam- 
ment le milieu sucré.  

La levure ne perd pas sensiblement (le son activité ajirhs de  
longs parcours souterrains, et l'on peut la rencontrer encore 
pleine de vie à I'estrémité d'aqiieducs de plus de 1 0 0  kilomètres 
de longueur, et après  un siijour d e  plus de deux rnuis, soit dans 
l'intérieur du  sol, soit dans ces aqueducs. 

Le cliloraCc~r~iie eiiiplayé pour fixer les prélia- 
i~atiniis iiiici~i~scopiqurr d u  saiig, - hI. JOSuÉ: (Socjcit@ 
(le biolo,qie. Séance du  15 juin 1" 1 ) .  - Le cliloroforme est un 
excellent tiuateur pour  les préparations microscopiques du sang ; 
la technique à suivre consiste k étaler le sang sur  la lamclle avec 
une baguette de verre et à sécher rapidement à l'air ; on plonge 
ensuite la lamelle dans le cliloroforine pendant deux rriiniitescn- 
viron ; on l'égoutte et on la laisse sécher. On peut encore verser 
le cliloroforriiescr la larrielle, la laisser eri corilact avec le sang, 
l'enlever au bout de deux minutes et laisser séclier. 

Aprks cette opération, les klérnents cellulaires du  sang se colo- 
rent très facilement au  moyen d u  triacide d'Ehrlich, de  I'éosine- 
o r a n g c - h h a t é i n e .  de  la tliionir,c, etc. 

I I  faut avoir soin de rie p a 4 a v e r  à l'eau avant d e  fixer le  
réactif colorant. 

Ce mode de fixation permet d'obtenir,  surtout avec le triacide, 
des préparations plus belles que par  le procédé classique consis- 
tant i recourir a la chaleur &clic a 110 dcgrc':s. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

5i.pnriition da I'rrcirle toiigartiyue d'avec l'acide 
iiinlyhtlique. - MM. RUCGEYUEKG ET E .  SÇ11.\IIDT ( J o u r n  . 
o f .  am .  c h m .  Socictg, 1900, p.  7 7 2 ) .  - La rnétliotle est basée s u r  
la propriEti: que possbdc l'acide tungstique d'8trc insoluble dans 
S O V H '  coricentré ou dilué, tandis que  l'acide niolybdique est 
coiriplètement soluble. L'acide sulfurique qui convient le mieux 
pour faire cette séparation doit avoir pour  densité 1.378.  

I'oiir contrôler si cette méthode est exacte en prtkence du  
fer, les auteurs ont mélarigé des quantités assez faibles d'acide 
tuiiçstique avec une for te  proportion d'oxyde ferrique, et,  a p r è s  
l'attaque par  SO'fIZ, ils ont constaté que  la préscnce de  ce com- 
posé n'avait aucune influence s u r  les résultats. 

H. C. 
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Reeherciio qualitalive dei  phasphatem mii ië rar ix  
dnna les scoriei T b n i ~ i n s .  - M. N .  V .  LOREXZ (%cils. f .  der 
latrdw. Vers,tcch. in  OesLerraiçk. 1900,  p. 68'L) .  - L'auteur fait 
observer que son procé:lé de  reclierclie des pliospliates miiié- 
raux dans les superpliospliates et  la farine d'os, bas6 sur  la pré- 
s m c e  du  fluor, ne peut Etre appliqué directement dans le m h n e  
ba t  pour  les scories Tliomas. L'hytlroghne sulfuré qui prend 
naissance se décompose avec l'acide sulfiireux qui  existe (gale- 
ment, e t  le soufre, qui se sépare à l'état très divisé, donne aux 
.gouttelettes un aspect laiteux, qu i  conduit facilement à des con- 
clusions erronées. 

P o u r  remHdi~r  à cet inconvériierit,l'acide fluorhydrique dCgag6 
est (l'abord fixk sous la fornie de sel sotliqiie, e t  sa présence 
ensuite démontrée par  la prSparation du fluorure de calcium 
insoluble. 

Les scories pures  sont, d'après les essais de  Lorenz, toujours 
exemptes de fluor ; les phosphates non minéraux peuvent en 
contenir de  faibles quantités, mais l 'épreuve qualitative ne les 
dGci?le p a s ;  par contre, les phosphates minclraux sont 13 plupart 
d u  temps suffisamment riches e n  fluor. 

E .  S .  

Siir q~nelques réactions d u  cobalt. - 31. ED. 1)ONATH 
(Zeits.  f. ailnl!lt. Chemie, 1901, p .  137) .  - Dans la plupart des 
traités d'analyse, on indique que  le cobalt est précipité de ses 
solutions par la potasse ou In s-oudc, sous forme d'un oxyde l)lcu 
insoluble. Sous I'influenc,e de  l'air ou de  la clialeur, le préciliitk 
change de couleur. L'auteur s'étonne qu'on n'ait  jamais signale 
le fait suivant, qu'il a e u  maintes fois l'occasion d'observer et 
qu'il a spt':c.ialement étudi6. Lorsqu'on verse, dans une solution 
de potasse à 30 p .  100, quelques goutles d'une solution (l'un 
sel de cobalt, le liquide se coloi'e en bleu plus ou  moiris fonch (a 
chaud la coloration est plus forte), mais  il se f o r r n ~  toujours. en 
même temps, un p r k i p i t é  d'oxyde plus o u  moins abondant. 

Le phénomène est encore plus frdppant. si l'on fait tomber un 
fragment de  potasse ou  de soude caustique dans une solulion 
chaude d'un sel de  cobalt. n e  mkrne, si l'on projelte du carbo- 
nate ou  du ptio5pliate de  cobalt dans une solution concerit1'6e et 
cliaude da potasse, o n  observe une coloration bleue intense du 
liquide. 

La solution filtrée, abandonnée à l 'air,  laisse déposer peu a 
peu iiri précipité brun-rioiratre, lequel est un oxyde interniS.- 
diaire (compris  entre  Co"$ et  CoW:%):'). L'eau osyg6riée donne 
iinmkdiatenierit, avec cette solution bleue, l e  mkme préci- 
pité. Çette propriété d e  l'oxyde d e  cobalt a été utilisée par I'au- 
teur pour  caractbriser le cobalt.  L'essai au  cllalumeau, par la 
coloration de la per le  d e  borax,  donne souvent des r8sultats incer- 
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tains, à cause de  la présence d ' au t res  oxydes q u i  masquent la 
coloration d u  borax par  l'oxyde de  cobalt. L'auteur a essayé 
divers nlinerais de cobalt qui ,  après  avoir é té  pulvérisés et gril- 
II%, ont é te  projetés dans une solution conccntriie et bouillante 
de potasse. Iirinihiiaterrient la belle coloraiiori bleue s'est mani- 
festée. L'oxyde de  cobalt du cornnierce se comporte d'une façon 
analogue. La limaille de cobalt métallique donn.:égalemerit, après 
grillage, la même solution bleue avec la potasse concerilrée, et 
l'intensité de la coloration augmente avec la durée de  la 
chauffe. 

L'oxyde de cuivre se comporte d'une facon analogue, en pré -  
sence de  la potasse concentrée et bouillsnte. La sulution bleue 
se produit aussi bien avec les sels cuivriques qu'avec l'oxyde 
ohtcnu par grillage du  cuivre mtitalliqiie. I I  est aisé du distinguer 
la soliition hleue provenant du cobalt de  c ~ l l t :  qui a pour origine 
le cuivre. L'addition à la solution de  cuivre de  sel de  Seignette 
en poudre ne produit aucun changement daris la coloration. 
Pour le cohalt, la coloration disparaît  presque complètement, et,  
si la solution est concentrée, la teinte passe a u  rouge. 

Le cyanure de potassium décolore instanta!ibnient la solution 
cuivrique, maisi l  colore en jaune la solution coba!tique. D I :  plus, 
cette dernière se colore rapidement en hrun foncé à la surface. 
On pourra donc, de cettefaçon, caractériser le c o b ~ l t  en pri'sence 
du cuivre. Si le tartrate double niaintient la coloration blrue ou 
la reritl plus intense, on se trouve en prksence du ruivre. 
Si la liqueur se  décolore ou vire au rouge, c'est qu'il y a du  
cobalt. Le cyanure de  potassium permet de  déceler un niElange 
des deux oxydes. Si, après  avoir constaté la prckence du cuivre 
par le sel de  Seinnette, on soumet la liqueur hl eue primitive à 
l'essai a u  cyanure, on  n'observe qu 'une décoloration compléte 
s'il n'y a que d u  cuivre, niais on a une coloration jaune, avec 
une zône brune  à la surface, s'il y a en méme temps du cobalt. 

L'auteur a montré  qu'en présence de la potasse ou de la soude 
concentrée, la dissolution de l'oxyde de  cobalt n'est jamais com- 
plète. Toutefois, si l'on ajoute de la glycérine i la potasse nu a la 
soude, l'oxyde d e  cobalt se dissout complètement, en produisant 
une coloration bleue très intense. Une ébullition prolon,' .ee ne  
détermine pas de prk ip i ta t ion .  La solution bleue prend bientôt 
une belle coloration verte sous l'influence de  l'oxygène de  l'air. 
L'eau oxygénée produit cette coloratiori instantanément. 

L'auieur donne l'explication suivante du pliénomène : d'après 
la théorie des ions, lorsqu'on met en présence des solutions 
étendues de potasse et  d'un sel (le cobalt, il y a dissociation des 
ions d'aprbs la fo rmule :  
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Dans le cas des solutions concentrées; on a : 

Enfin, dans le  cas où  L'oxyde de  cobalt se trouve en suspension 
dans la potasse cwcent rée ,  on a : 

Cmractérisation du fliior, d e  l'arsenic et de In 
silice piir I'essni nu rhtrltimeau. - 31. J.-W. ICI- 
CHARDS ( E y i n e c r .  and miniiy Jo~trnci l ,  1901, p.  7 4 7 ) .  - l~ luor .  
- L'auteur dit  qur., dans l'essai des fluoixres par fusion avec le 
bisulfate d e  potassium, l'emploi du  bois d u  Brésil, pour caracté- 
riser les vapeurs acides, n'est pas bon. I I  vaut mieux faire la fil- 
sion dans un tube fermé de  5 à 8 niillimètres de diamètre, en 
chauffant régulièrement le tube, placé presque liorizontalement. 
Un anneau de silice se forme juste au-dessus de l'essai, et l'odeur 
du  gaz est souvent tout à fait nette. On refroidit le tube ; on le 
casse au-dessous de l'anneau de  silice et  on l'approche verticale- 
ment du nez. A ce moment ,  on  perçoit distinctenient l'odeur de 
l'acide fluorhytlrique, t t, avec un peu d'expérience, on peut la 
distinguer aussi facilement que  celle d e  I'animoniaque. Crie 
seconde preuve consiste a faire couler lentement un peu d'eau sur 
l'anneau de silice. Si c'est un anneau de  sel volatil, il disparait ; 
si c'est d e  la silice, i l  devient gélatineux, ce que l'on constate en 
l'examinant a la loupe. 

A n e n i c .  - Tous les arséniates donnent l'odeur d e  l'arsenic et 
un enduit s u r  le  charbon, inais quelquefois la réaction se pro- 
duit lentement et peut kcliapper à l'observation. M a n , '  OAS avec 
de  la poudre de  charbon et  du  carbonate d e  soude, et fondus 
dans le tube ouvert ou le tube fermé, certains arséniates résis- 
tent, par  exemple ceux d e  zinc. Au contraire, en meltant le 
mélange a l'extrémilé inférieure d'un tube ouvert et cliaufant 
avec la flamme réductrice du  chalumeau, introduite dans le tube, 
on a toujours u n  anneau d'arsenic. 

Cet essai est aussi très bon pour les rompos6s du  mercure, Les 
antimoniatei, les tellurures et  les séléniures. 

Silice. - Beaucoup de silicates sont attaqués rapidement par 
le  phosphate d e  soude ammoniacal ; les bases sont dissoutes, et 
la silice se présente sous forme d e  squelette. Cependant, par un 
long soufflage, quelquefois la silice se  dissout dans la perle, et, 
si l'on a employé seulement un très petit morceau du  minéral, 
la perle peut être absolunierit claire. 

On reconnaît alors l a  silice à ce que,  si le minkral est de cou- 
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leur foncée, les bords sont attaquks et deviennent blancs et inco- 
lores ; s'il est lilanc ou d e  couleur claire, le soufflage doit 9tre 
interrompu plusieurs fois, et, avec une loupe, on recorinaît la 
silice flottant dans la perle. 

Si la perle est limpide, l'addition ultérieure d'un morceau 
ayant le tiers du volume de  cette dernière donne toujours, 
après soufflage, une opalescence laiteuçe,diie a la silice. Pour les 
silicates qui sont attaqués lentenient e t  se dissolvent sans montrer 
de squelette (silicate d'alurniniiin~,de gluciniuin et de zirconium), 
par un soufflage prolongé pendant cinq minutes, on  dissout assez 
de silice pour  rendre la perle opalescente. Les min6r;iux qui se 
ilissolc7erit lentement dans le pliospliate de  soude ammoniacal e t  
ne contiennent pas rle si!ice son1 principalement le corinilon, le 
diaspore: le clirysoberil, la cassitérite, les spinelles, la ciiromite, 
la gahnite et la xénotime. P. T .  

N o i i v t t l l e  niétliode de closiige (lei I'nli iri i ine.  - 
h13I. AILEN et GOTTECI-I.\LK ( B n ~ c r .  çhcm. J o w t r .  i900,  p. 292).  - 
Cette méthode est basée sur  la prdcipitation par l'acide carboni- 
que d'une solution contenant l'alumine à l'état d'aluminate; il se  
forme, dans ces coiiditions, un  carbonate basique d'alumine, qui 
peut être converti en hydrate normal lorsqu'on le fait bouillir  
avec de l'eau contenant un peu d 'un sel ammoniacal. Les auteurs 
ont établi que l 'hydrate d'alumine obtenu d e  cette façon est 
beaucoup plus lourd et  plus aisément lavable que  le  précipité 
ordinairement produit par l'ammoniaque; on peut donc opérer  
sur une plus grande proportion de l'kliantillori à analyscr. Les 
résultats obtenus ne sont pas influencés par  la présence des 
sulfates, mais les bases alcalino-terreuses el. la lithine doivent 
être éliminées. 

La façon d'opérer est la suivante : la solution contenant I'alu- 
mine est nei~tral isée par l 'ammoniaque, si elle est acide, et l'on y 
ajoute une so!ution d e  potasse caustique fsaiclieinent préparée: 
goutte à goutte et jusqu'a ce que 18 précipité produit soit com- 
plètement redissous. Les auteurs recomniandent de mesurer  
exactement cette quantitt! de  solution potassique employée, de  
facon à pouvoir dkduire les impuretés qu'elle pvuvait contenir 
(silice, fer, alumine) du poids total d'alumine obtenue ( 1 ) .  

Dans la solution alcaline ainsi obtenue,  on fait passer un cou- 
rant d'acide c:rrlioniqiie pendant q u ~ l q i i e  temps ; le ps6cipité 
obtenu es1 filtr9, lavé et transvasé clans la même fiole o ù  s'est 
f ~ i t e  la précipitalion, et on le fait l~oui l l i r  avec 200 cc. d'eau, 
à laquelle on a ajouté une petite quantité de clilorure ou  de  

' il) Si l'on emploie  une solution di: p ~ t a s s t  piire, qu'on peut t rouve r  
dans le coriiiiicrce avoc fiiciliti'*, il ~ h t  ~ ! v l ~ I c n t  I J U C  w t t e  r ~ ~ ~ o n ~ r n a r i i l ~ t t i ~ n  
peut Otre niagligbi: (,Vote du Irndurleur). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nitrate d'aiprnoniuiii; cette bbullition doit Gtre mainteriiic peu- 
dant environ trois minutes ; puis on  abandonne au repos ; le 
liquide surnageant est dkcanté s u r  un filtre ; on ajoute rie l'eau ; 
on fait bouillir ; on décante, e t  on rt':p+te encore Urie ou deux fois 
ces qiêines opérations; finalerqent, le prér:ipitr': d 'hydrate d'alu- 
mine est lavé sur  le filtre, &cllé, calciné et pesé. H .  C. 

Méthode voliiniétricliie d e  dosage di1 cuivre. - 
M. PARK ( J o u r .  of. am.  chem.  Societ!y, 1900, p .  652) .  - Cette 
métliode est urie modification de celles indiquées par Wallace et  
Smith, puis par  Meade. 

Une solution contenant environ 0 gr.  0'1 rle cuivre et i à 2 p. i00 
d'Az03H est réduite par  l'addition d e  quelques cc. d'acide siilfu- 
reux e n  solution coricrritr6e ou par  une solution a i 0  p .  l u 0  de 
sulfite d e  soude. puis cliauffëe. Or1 ajoute erisuite 10 ci.. d'une 
so!ution a 10 p .  100 d e  sulfocyanure de  potassiuni oit d'ammo- 
nium. Le précipité tic sulfoc-pnui.e cuivreux est filtré sur un 
filtre eri amiante et lavé jusqu'à ce que  les eaux d c  lavage ne 
décolorent plus le permangaiiate. Le précipité est transvasé dans 
un  béclier, e t  ori l'additicinrie de 2 à 3 cc. d'une soliitiori à 10 
p .  i00  de soude caustique ; on  chauffe à 70 degrés ; on  verse en- 
suite d e  la solution déciriormale d e  permanganate de potasse, 
jusqu'à ce que la couleurjaune d u  prScipité devienne verte. A ce 
moment ,  on additionne le tout d e  SOLIIP au i / J ,  en quantité telle 
que  la solution soit parfailerr1t:rit lirnpitle : on  cliaiiffe c,elle-ci h 
60 o u  70 degrés et on continue l'addition d e  la solution de per- 
manganate jusqu'à coloration rose persistante. 

Cette réartion est représent6e par  l'équntioii : 

avec laquelle on peut déduire que  1 cc .  de  permanganate K/i0 
6 3 . 3  

est équivalent i - milligrammes de cuivre. 
7 H .  C. 

Evnliiiition de la pyrrliotite tlnnn les miiierciin 
pyriteiir. - hl ,  I:.-B. C.-it{l>INTELI ( J o l i m .  of. m r r .  chrm. So- 
ciet!/, 1900! p. 630).  - La présence [le l a -  pyrrhotite Fe7S8 daris 
les minerais pyritcux se nianifpste pa r  sa propriété d'8tre atti- 
rable à l 'aimant. L'auteur indique une méthode de dosage qui est 
basée sur  la proprikté qu'ont les pyrites Fe S2 d'6ti.e irisolubles 
dans IlCl concentré, tandis que la pyrrhotite y est soluble. On 
dét.ermine la proportion de matière irisoluble danc IICI concen- 
t ré  et chaud;  on déduit le sable ou la silicede ce résidu ; la ditTb- 
rericc tlonne !a pyrite FeS? [tri  détorniine le sniifre total conteriii 
dans l'tictiantillon, e t ,  coiinaissant la proportion de pyrite, il est 
facile d e  calculer celle de  pyrrhotite. lI .  C. 
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At in ly rc  d e n  ac,rriicm. - $1. B. JI. BlARGOSCH15S ((;en- 
t i d b l n l t  /ür G h .  11id1tsli . ie und h'rrrntnib:~. Vienne, 1900). - L'au- 
teur donne, dans ce travail, que  nous ne pouvons analyser coin- 
pli:leiiient a cause de  son éteritliie. une description très détaillée 
de  toutes les ml:tliorles eniployt!es tlans l'industrie et les la bora- 
toii.t:s pc)iir I'ariiilyse di:s ?rgiles. I I  s'applique surtout à faire 
ressortir I'iniportancie tles dé la i l s  optiratoirw, sur  lesqiiels on  
n'insiste pas assez dans les t rai t& d'analyse, e t ,  à ce point de  vue, 
son nitrmoire sera un précieux auxiliaire pour tous les cliimistes 
désireux de se familiariser avec cette question. 

L'auteur ne se contente pas !le citer et de  décrire les in6thodes 
puisées aux meilleures sourixs, mais il donne Iq tlirrorie de [ou- 
tes les réactions qui s'opilrunt. Son exposé est, par  cela même,  
d'une t.iks grande clarté. Les ohjervntions personrielles?e l ' au te~ i r  
sont nombreuses e t  contriliaent à tlonqer a son ouvrage un  
cachet d'originalité. 

Pour trrrriirier. 31. i\largosclies donrie les poids atniniques tics 
divers elUrnent5 qui er i t rwt  en jeu tlans ses analyses, tels qu'ils 
rSsullent des esoil,riences les plus rkcentes et les plus autorisbes, 
ainsi que les facteurs qu'on doit.eiiiploÿer pour  le calcul des 
r ~ s u l t a l s  arialytiyiies. 

Voici quels sont ces facteurs : 

curpscchercliC 
- 

. . . A l 2  . 

. . . Ca. . 

. . . Ca0 . 

. . .  Fe2 . 
. . . . 
. . . K'O . 
. . . K'O . 
. . . K". . 
. . . 4KC1 . 
. . . %Mg. . 
. . . 9MgO.  
. . . 3JIn . 
. . . Na*O.  
. . . iYa20 . 
. . . 4SaCI. 
. . . l'P. . 
. . . PY0" . 
. S . .  
. . . so3 . 

facteur 
- 

0,53033 
0,711k48 
0 ,61 i59  
0,70000 
0,90000 
0,63203 
4,19411 
U,3&083 
0.85570 
0 ,2 i875  
0.36213 
Q,72051 
(1,53076 
0,43683 
0,823301 
0 ,27837 
0,63757 
0,13733 
O 31293 
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D o s a g e  de la iiiorpliiiir, pnr In réductiuii du 
nitrate rl'argeiit. - M .  C H E l C H A R D  (C11m. Leit., 1900, 26, 
p. 1061). - Une solution éteridue d'un sel de morphine, adcl:- 
tionriée de nitrate d'argent étendu, sr, dkcornpose suivant I'Aqiia- 
tion : 

A froid, il faut quelques heures pour que la rgaction soit com- 
plète. h chaud, la réaction, bien que  plus rapide, demaride uri 
certain temps pour étro c o m p l é t ~ .  

On recueille le prtkipité d'argenl sur  iiri filtre ; on le lave à 
l 'eau bouillante ; on  le shclie à 1 3 0 - 1 5 0  degrés, puis on  incinkre 
le  précipité avec le filtre. 2 atomes d'argent correspondent à 
4 rnolAcule de morphine cristallisée Ci '  Hl9 A z 0 3  + I120. 

Si la morphine est à l'état de chlorliydrate, il suffit, après le 
lavage à l'eau bouillante. de  ilissoudre par I'arninoniaque le 
clilorure d'argent q u i  s'est foriiié. Le procédé est applicable en 
présence d'autres bases organiques; on  doit toujours opérer la 
réduction à la tempCrature d e  I'ébullition,et les solutions ne doi- 
vent être ni trop étendues, ni trop concentr6es. On peut égale- 
iiierit avoir recours a la volumétrie. II suffit d'ajouter un excès 
de nitrate d'argent et de  titrer par  le chlorure de sodium le 
riitrote restant aprks la rkaction. 

J .  W .  

Variiitioii* tle In  teneur dui lait eu niatières sè- 
ehea. - Miil. A .  1:EIKSCB et B. LUHRIG (rllilchre~tung, 1900, 
no  3 6 ) .  - Les auteurs ont reinarqué depuis longtemps que la 
substance skclie determinke pondéralement peut différer assez 
fortement de la valeur qu'on obtient d'aprks la formule de 
Fleischmann. particulièrenient lorsqu'il s'agit d'écliantillons de 
laits p r é l e v k  depuis qiielque temps. Kirchner e t  Hoft avaient 
déjà fait les mkmes remarques, et on peut supposer que le lait 
subit iles pei,tes (le matikre skclie peritlarit sa  conservation. En 
réalité, ces pertes se  produisent et sont causkes par l'activité des 
microorganismes ; il J a t ramformation du lactose en acide lac- 
tique, acides orguniques volatils et acide carbonique ; les dimi- 
nutions rie sont pas régulières, car elles dkpendent de  la tenipé- 
rature, du nombre e! de I'espPce des microorganismes en acti- 
vité. Malgr6 la tliminutiori de  la rriatii:re sèclie,le poids spécifique 
du  lait reste presque absoluinerit constant, et, coiilme la tcneiir 
en beurre ne change pas, il est évident que la formule de  iqleis- 
climann doit donner des valeurs inexactes pour  de tels écliari- 
tillons. 

Pour  expliquer la constance du  poids spécifique, les auteurs 
adrnetterit que l m  matières volatiles qui se former11 par la 
décomposition du  lait coritinuent a influencer la densité, mais 
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qn'elles disparaissent p r  l'évaporation dans le dosage direct de la 
matière shclic. I I  est exact qu'on a loujours trouvé des acides 
volatils dans les eaux de  condensation provenant de ces laits 
anosniaus. 

10 à 1 2  heures deconservation suffisent pour rriodifier la matière 
sèclie (le manière j produire des  diff6rences d e  0.2 p. i U O  s u r  
les nombres ca lcu lk  au moyen de  la formule de Fleisclimann. 

Lps auteurs proposent de ne plus tenir compte des valeurs 
obtenues par cette inétliotle, mais de ne conserver que celles 01)- 
tenues par la t1i':terinination directe ; nous pensons que la déter-  
mination indirecte sera toujours intkressante à faire, puisqu'on 
obtient ainsi une idée d e  ce qu'était la rnatikre sèclie du lait 
l'origine. 

Pour déterminer le  rnouillage,les auteursutilisent le poids spé- 
cifique du  scriim, qui ,  d'aprés leurs observations, ne subit que  
de faibles variations après 3 jours de conservaiion du lait ; e n  
été, c'est le seul critérium pour les laits coagulé?. Pour obtenir 
le skrurn, on place le  lait pendant une nuit dans des flacons bien 
b.ouch6s dans l 'armoire  d'incubation; le  sé rum ainsi obtenu 
n'est pas différent de  celui de  la coagulation sporitanée. 

La dtterniination de la matibrc! sèche dans le  lait coagulé, 
rendu liquide par I 'animoniaque~ ne  donne pas de  r8sultats utili- 
sables. 15. S. 

Recherelie de I R  nicotit~e. - RI.  SCHI'ICELMVIEISTER 
(Pl~cl~-rntzcer~liscl~c Ceritralhtrlle, 1899, p. 703). - Si, a la nicotine, 
on ajoute urie goutte de fornialdéhyde à 30 p. 100, exempte d'a- 
cide forniique, puis une goutte d'AzO"1 concentré, on obtient 
une coloration ro:e intense. II est préfëralile dt! laisser reposer 
IF. m d a n g e  de  nicotine et de forinaldéhyde pendant quelques 
lieures ; dans ces conditions, il se forme un résidu solide, qui ,  
par addition d'une goutte d'Az03H,  prend la coloration in- 
diquée. Avec O gr .  0003 de nicotine, la réaction est encore hien 
nette; avec O gr.  005 ou O gr .  01 ,  la soliitinn est rouge sombre ; 
si la nicotine est en présence d e  résine, la solution nitrique est 
rouge sang. Il est prr':fcrable de ne prendre que très peu de  for- 
rnaldéliyde, car ,  au bout de  très peu de temps, la solution s e  
colore en vert.  La solution de  nicotine et de forrnaldéliyde ne  
doit pas non pliis ktre Bvaporke au bain-marie, car  la nicotine se  
vcllatilise et le t r ioxyiné thy lhe  qui se ïorme s'éctiappe avec 
l'acide nitrique. La rCactil n s'effectue aussi bien et mSrne mieux 
si, au lieu de forrnaldéliyde, on prend l'acide formique pur .  La 
coloration qui prend naissance persiste pendant une journée. 

La réactiori est caractkristique pour la nicotine ; la conicine e t  
les autres bases analogues, comme les produits de  putréfaction 
de la viande, ne donnent pas cette réaction. 

C. F. 
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S o l u b i l i t é  de  c luelqi iea  n l cn la ï c l e s  dniin le tétrn- 
ehlci imii iw de cn i .àu i i e .  - hl.  SCIllYDlI,;)IEISTIrn ( ( ;he?r~ih-~r  
Zeit., 19OI, p. 129). - L'auteur fait, tout d 'abord,  remarquer les 
ditlërences qui existent dans les rksultats obtenus par les auteurs 
R U  sujet de la solubilité des alcaloïdes dans I t~s  principaux disçol- 
vants (alcool, alcool amylique, étlier, cliloroforme, berizine, etc). 
D'après lui, ces dil1Crences proviennent des  conditions parlicu- 
liéres dans lesquelles ces déterminations ont kt6 effectukes : tem- 
pbrature, Mtat de l'alcaloïtle (cristelliri ou amorplie), pureté du 
dissolvarit. Ayant étudié la solubilitt': des diffërerits alcaloïdes 
dans le tétrachlorure de carbone, il rccoininarirle, pour obtenir 
des résultats comparables, d'opkrer de la tac;ori suivante : 

L'alcaloïde est. d'abord, plact': pendant d e u s  semaines sur de 
la cliaux vivc dans un cxsiccateur ; on le met vnsuite en contact 
pendant vingt-quatre heures avec du  tétraclilnrure de carborie ; 
ce temps é i ~ u l i ! ,  on filtre et on kvapore une partie aliquote de 
la rjolutiori daiis une Ctuve à a i r  ti 7 0  degrés ; après éva[ot'atiori 
complbte du  liquide. on laisse le résidu pendant drux heures a 
l'étuve ; o n  pèse après  refroidissemerit dans I'exsiccateur. On 
ramène par  le  calcul à la quantité d alcaloïde dissous dans 
100 parties de  dissolvant. L'auteur opLre à la température de 
1 7  degrés. 

Dans ces conditions, voici la solubilité de q u d q u e s  alr.aloïdes : 

Morphine. 
Codéi'no . 
Papavérine 
Yarcéine . 
Atropine . 
Cocaïne . 
Strychnine 
Brucine . 

La vératrihe est beaucodb Dlus soluble ; OH pelit efl dissourlré 
jlisqu'a 60 earties. 

L'auteur 1.ecomniande, eriîin, de  bien purifier le 1i.trdcliloi'lire 
de carborie e11i~lcyé et de  n'opérer que s u r  le pimiuil bouillatit 
à 76 degrés. C. F. 

Faux r a t n i i l i i n .  - A I .  MARSDEN (Pl~a~~mnceuticul Journrzl, 
1901, p. 618). - Cette racine, dont  l'origine botanique n'a pu 
ê t re  dkterminbe, ressem1)le au  ratariliia de  Guayaquil, ktutlié il y a 
envirori quinze ans par  81. Holmes. 

Le ratanhia d e  Guayitquil semlile ne pas être un  /cl-anzevic~, 
mais un genre voisin. M .  Feuilloux y a trouvé des cristaux étoi- 
lés d'oxalate d e  cliaux, qu 'on rencontre aussi dans le faux 
ratantiia et qui n'existcrit ni daris le ratariliia officirial, ni dans 
les  autres espèces corrimerciales de ratanliia. A .  0. 
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Dosage d e a  iiiatikreri nrgnniqiier, et tlu carboiio 
d m l s  Caux. - M. J .  KWNIG (Zrits. f .  Nnl~~.uir,qs 11. Ihnuss- 
?riiltel, 1901, p. 193).  - L'auteur rappelle le procédé classique au  
permanganate pour déterminer la matièreorganique tlarisles eaux. 
Cette dtitermination s e  fait. comme l'on sait, a l'aide d 'une solution 
de permanganate de  potassium K/100, ti tréeà l'aide de l'acide oxa- 
lique. On opère I'oxyJation a i'tibullition, en liqueur acide et e n  
liqueur alcaline. Dans ces conditions, ce ne sont pas seulerrient 
les matières organiqurs qui s'oxydent, mais aussi les nitrites, 
les sulfures, le cariionate d e  fer, e tc .  Le tableau suivant doririe, 
pour divers coniposés organiques et  minéraux, les proportions 
d'oxygène absorbé. 

Acide liuniique. . . . C E 0 H , ' 4 0 s  if 1200 = 60C02 + 4711P0 
Lkatririe . . . . . . CGH"Wj + 1 2 0  = 6CO? , + 5H20 
Acide oxalique . . . . C'IIyOk + O = 2CO" HH20 
Carhonate de fer.  . . . 2FeC03f 3H20+0 =2Fe(Oiij3+ $CO? 
Kitrite de potassium . . K N 0 2  + O = KNO" 
Sulfure de potassium . . K H I  + 40 = KHS06. 

Ce qui fait que,  pour  : 
Oxygène 
- 

milligr. 
100 parties d'acide liurnique, il  faut. . I h . 9  
100 parties d e  dextrine . . . . . . 98.8 
400 parties d'ac. oxaliqiie . . . . . 17.7  
100 parties d e  carbonate de f e r .  . . . 13.8 
100 parties d e  nitrite de potassium . . 18.8 
100 parties d e  sulfure de  potassium . . 88.8 

On voit, paf c~ qui ppécéde, combien il est difficile do 'se faire 
une idée sur  la nature des niatières organiques cohtenues dans 
une eau, si l 'on ne  considbre que l'oxygène absorbé. 

Le procédé au per mariganate peut néanmoins rendre des ser  - 
vices, lorsqu'il s'agit de dklerrriirier le degr6 de p i i r ~ t k  d'uné eau 
potable. 11 n'en est plus dt! mérne lorsqu'on d6sire examlrier une 
C a l i  toritenant une forte Droportion de matières organiqdes de 
toute nature. Mème filtrée, une telle eau es t  trop chargée d'irfi- 
puretés pour qu'on puisse entreprendre l'oxydation directement 

p a r  le Ijerrriatiganate. I I  Pdut I'éteritlre de  10 et  niênie de 100 fois 
sori volume d'eau distillée. Sans compter les e r reurs  qui se pro. 
duisent toUjburs ctliahd II faut niultipliet. les rhu l ta t s  pal' 10 
ou Iiar 10u, on doit encore considtirer gue l'eau distillke ajoutée 
renferrne Urie certaine quantitê d'onygbne et de  niatibre orga- 
niqde. 

L'auteur, !~bUr  parer  a tous ces inconvénients, a imagirik u n e  
méthode qui permet d e  brUlttr tout le carbone dés matières 
orgarilrfiles et [le 1~ecueilllr' dafis iirie solutiori de jiotasse ol i  de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



soude tout l'acide carbonique forma. 11 a soin, au  priialable! de 
purger l'eau à esaminer  de l'acide carbonique libre qu'elle peut 
contenir, 

Voici le mode opératoire qu'il recommande : 
On filtre 1300 cc. (ou 250 cc . ,  si I'eau est Ir& sale) de I'eau à 

examiner sur un creuset de Goocli (de  100 cc. environ), garni d'a- 
miante. La filtration doit se faire rapidement, et, dans ce but, on 
emploie la trompe a vide. On lave le rCsidu resté sur  le filtre avec 
très peu d'eau distillime. 

On verse l'eau filtrée daris un grand ballon en verre, et,  aprhs 
avoir ajoute 10cc .  de SOLHP dilué, on cliauiïe pendant une derni- 
heure au réfrigérant à reflux. On cliasse ainsi tout l'acide carboni- 
que .  Aprhs avoir laissé refroidir,  on ajoute 3 gr. de permanganate 
de  potassium, 10 cc. d'une solution de  sulfale de  mercure b 20 
p. 100 et 40 cc. de SOLR2 dilué ; on  faitcommuniqiier le rkfrigé- 
rant ascendant avec une série de tubes en U, dont le premier 
contient 40  cc.  de SOLI1? concuntré. le  deuxième du clilorure de 
calcium, le  troisikme et  le quatrième de la cliaux sodée, et le 
cinquikme d u  chlorure de  calcium e t  de  la chaux sodée. Le 
ballon qui contient I'eau est surmont6 (l'un bouchon percé de 
deux trous, dont l 'un laisse passer le tube di1 rkfrigérant e t  l'autre 
un  tube a entonnoir dont la partie supkrieure est garnie de cliaus 
sodée, tandis que la partie infririeure plonge jusqu'au fond du 
ballon. Lorsque la cornmunication du réfrigérant avec les tubes 
en U est Stalilie, on cliaufTe le ballon, d'abord doucement, de 
manière a avoir un dégagement gazeux lent et régulier. Ori  suit 
la marche de l'opération A l'aide du premier  tube qui contient 
SO'W. Lorsque le degagement gazeux a cessé et  que SOLI12 com- 
mence a monter dalis le tube, on retire le brûleur  ; r n relie avec 
un  aspirateur et  on ouvre le robinet du  tube a entonnoir. (Ce 
dernicr  contienl de la cliaux soclke, qui retient l'acide carbo- 
nique de  I'air). 

On fait passer ainsi un courant d'air pendant une demi-heure 
environ. La tolalité de  COQst alors passée dans les tubas 3 et 4 ,  
où il à étt': f ixé.  II est bon de maintenir I'eau contenue dans le 
ballon h une légère ébullition pendant le  passage de l'air. On est 
sur, de  cette façon, de cliasser corriplkterrierit CO'. 

Les tubes 3 et 4 sont alors enlevés du  support ,  après avoir été 
fermés à chaque extrBiiiit6. On attend une demi-heure avant de 
les peser. 

On peut s e  servir des  mêmes tubes pour 5 ou 6 opérations, sans 
charger  la cliaux sodée. Ce n'est guère que le troisième tube qui 
absorbe CO2. Le quatrième n'en absorbe pas d'une façon sensible. 
Ce n'est que  lorsque la pesée accuse dans ce tube une aug- 
mentation de poids de  2 ou 3 miligr.  qu'il devient necessaire 
d e  changer la chaux sodée du  tube 3 .  

Si l'on veut mainteriant connaître l a  proportion de carbone con- 
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tenu daris Ics matières en suspension dans I'eau, on intreduit I'a- 
rniante avec les matikres retenues par la filtration darisun petit bal- 
lon de 250 cc. ; on ajoute 10 cc. d e  sulfate mereurique& 20 p. 100  
et 10 cc.  d'une solution d'acide chromique a 50 p .  100. On fait 
circuler I'eau daris le rGfrighatit, e t  on fait couler, par le tube 
a entonnoir, 50 cc. de  SOiHx concentrk. On cliauff'e Irgltrement, de 
inanibre que le gaz se dégage bulle à bulle. Lorsqu'il se pro- 
duit des soubresauts dans l'appareil, or1 arréte le feu ; on aspire 
et on procède comme il a &té dit plus h a u t .  

Si la matière organique qui Ctait en suspension dans I'eau et  
qui a t:t6 retenue par l'arriiarite coritenait (les car.boriates alca- 
lino-terreux, il faudrait la faire bouillir avec SO'Ii%varit l'oxyda- 
tion par l'acide clirornique. 

L'emploi du permanganate n'est pas recommandable pour 
l'oxydation des matières organiques en suspension, car la réac- 
tion est tumultueuse et l e  digagernent d e  COVifficile a régler. 

L'auteur donne les résultats des  expériances qu'il a exhcutées 
sur des matikres organiques de  composition connue en solu- 
tion dans l'eau. 

Les essais ont port6 sur  l'acide oxalique, le  sucre cristalli- 
sable, l'empois d'amidon. Ces diverses :ulisLances ont été dissou- 
tes dans 500 cc. d'eau et traitkes Dar le permanganate d'aprbs le 
procédé décrit plus haut.  

M A T I ~ R I ' .  T R A I T ~ E  

- -  

I o  Acitlo o ~ a l i q u c .  
1- essiti . . . . . . . . .  
2@ x . . . . . . . . .  
3 )) . . ....... 
4 O  )> . . . . . . . . .  

Y Surrr ciistd1li;l;. 
1'1 crs i~i  . . . . . . . . .  
2 )) . . . . . . . . .  

33 Errlpois d 'ur l idon.  
1.. essai ( a )  (1)  . . .  
2. n ib) . . . . . .  
3s n (c )  ....... 

POIDS 
de la 

substance 
employee 

CO? 
CO? 

recueilli 
Lrouve calcule 

L'auteur a essayé d'oxyder par le même proc8dé la  caséine e t  
le saindoux, mais I'oxydation par le permanganate n'est pas corn- 
plète. 

(1) L'ariiirlon (a) renfririiait ,14,7'7 11. IO0 d'eau et les ariiidon5 (b)  e t  (c) 
14 .15  p .  100 .  
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L'acide cliromique, par  contre, a fourni des résultats très sa- 
tisfaisants. 

Les essais ont port6 sur  la casbine er i  poudre séclie, le sain- 
doux, le foin, le k i f l e  e t  la paille de  pois. 

C O 0  

trouvé calcule 

L'auteur insiste sur  l'avantage que préhente son procédé de 
pouvoir é tre  appliqué rriéiiie lorsque 1 ~ s  eaux sorit fortelnent 
chargées (le matihre 0rg:iriique. Avec le procbrl6 classique au 
perinangariate de  potassil, Ics itkultats rie sont qu'approsin~atifs 
e t  souvent irii'rne ils sont conililPtenient iriesacts. J W.  

Uosnge cles iiintiéres orgnniqiics dails I'enii. - 
hl. DI': RiDl)EIl (Jownrrl de lhi-rnncic! d ' A ~ / z w s  d c  juin 1901). - 
A propos des recli~i'clic.; [le M. Diiyk ( 1 ) ,  tlkmontrant l'influence 
des chlorures sui. les quantitks dt: permanganate de potasse 
eniployées pour le dosage des rnatibres organiques dans l'eau 
d'après le procéilil. Kübel-Tiernarin, 31. de  Riddcr s'est deinaiid8 
s i .  en opérant i:ri soliition alcaline, tl'apri,s le proci:ilé Sc!iulze- 
Trommsdorîï, on ne parvieritIrait pas i ol)teriir des rCsiiltats 
concordants. S ~ S  recourir au  traitrinent par I'osyde d'argent 
reconiiiianrlé par JI. Di iyk .  

O n  sait que le procFdé Scliulze Tronirnsdorff consistt. à faire 
agir  une quantité ti6termin6e de solution N / i O O  de permanganate 
de potasse sur  l'eau alcalinisCe par  la soude caustique et à faire 
boui l l~r  peridarit 1 0  niinutes; a p r k  refroidissement a 60 degrés, 
on acidifie par l'acide sulfurique ; on  dkcolore par  une quantité 
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de solution \ / I O 0  (l'acide oxalique égale à celle (le carn6lEon 
ajoutée, et un dhteririine, dans le liquide encore cliaud, l'excès 
d'acide osaliqiit. avec la solution N/i00 de carn6l6on. 

RI. d e  Ilidder a dosk, par ce procbrlé, la quantitb de matières 
organiques contenue dans p l u ~ i r u r s  é ~ l ~ a n t i l l o n s  d'eau ; il a 
additiorin6 ces écliantillons d'eau de  quaritités variables de  clilo- 
rure deasodiuin, e t  il a obtenu des résultats sensiblerrient con- 
cordants 

Avec le proct3i': Scliulze-Troininsdortf. on acidifie, il est vrai ,  
la liqueur, mais l'action de l'acide sulfurique est de  si courte 
durée que 13 forniation d';iciile clilorligdrique par:iit é!re nulle 
ou a peu près et q'ui , par corisi:quent, la présence des clilorures 
rie peut exercer aucune influence sur  les résultats del 'analyse. 

I l  est bon de se servir de soude caustique fr:iicheirient fondue 
dans une cdpsule d'argent ; il est iriiportant de  n'ajouter l'acide 
sulfurique qu'après refroidiss~ment  à 60 degrés, de  finir les op8- 
rations avant rtlfroirlisseinr,rit coniplet e t  de ne jaiiiais soumettre 
le liquide acidifié a un riouveau chauffage. 

Rkactini~w r l i i  Ir irfui-01 s u r  les hydrates de cnr- 
hone.  - A I .  C. NEUUERG (Ze~ts. d. deuts. Zi~clzrindustrie, 4901, 
p .  270).  - L'auteur a u t i l i d  les réactions de Nolisch Udransky 
à i'a riaplitol, de  Seliwarioff à la résorcine et les deux rhactions 
de Tollens avec l'orcine et la pliloroglucine. 11 a fait les essais 
avec le3 corps suivarits : aldkliyde glycolique, altl'liyde glycéri- 
que,  glycérose. 1-6ryllirose. i-tétrose, d-lysose, d-arahinose, 
r-arahinùse. 1-cCtoarabinose, i.c&ogalactose, acide d-oxggluco- 
nique, aldkliyde de l'acide mucique, forniose. Tous ces corps 
ont doriné la réaction de  l'u-naphtol. La rhaction de Seliwanotf 
niarctie gh6ralt:rnent avec les cétoses ; l 'acide osygluconique la 
rlnnne &ilemerit. Sauf pour I'aldéliydc ~ lyco l iqu t :  et le cétoga- 
lactose. la r h c l i o n  à la phioraglucine apparaît avec tous les 
corps essayks, nilis avec dcs iritcrisités tliffkerites ; cile est plus 
faible pour I'altléliyde glycérique, l e  glycérose, le 1-érythrose et 
le i-tétrose L'a1dt;liyrle glycériilue donne la réaction de l'orcine 
comme un pentose ; I'altl6liytle glycoliquc, le  1-krytlirose, Ir? 

i-titrose e t  le i-c6togalactose donncint des risu1t:ils nkgatifs. Les 
deux réactioris d e  l'ollens tlevrorit é t re  étudiées à nouveau sur  la 
l&toarabinose, cecorps n'ayant pas  kt6 essayéa un état de pureté 
suffisnt.  O n  voit que la riaction 9 l'orcine est plus spécifique 
des pentoses que  celle à la ~ililoroglucirie. 1)'api.k N\'eul~erg, la 
form.ition colorbe serait due à la condensation des plitinols em- 
ployés avec les acides humiqiirs.  E.  S. 

Dosage d e  l'ncide iiitriqiie tliiiis les eaux  pot&il~Ies.  
- M. l e  Dr N .  KOSJ.X31IT (AI-ch. frir fi!/g. 1900. p. 37%).  - L'au- 
leur s'est appuyé  dans son ét,utl<: s u r  la réaction colorée très sen- 
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- 3 i 6  - 

sible que donne la brucinc avec l'acide nitrique. Sa 11iCtliode de 
dosage est la suivante : 

5 cc. de l'eau à essayer sont introduits dans une capsule de por- 
celaine et l'on ajoute goutte à goutte à cette eau le liquide d'une 
burette gradube contenant une solution de  brucine dans SOLI12 
(cette solution doit contenir O gr. 01  d e  brucine p o u r  30 cc. d'a- 
cide sulfurique de  densité 1,837-1.860). On arrête l'addition de 
lwucine dés qu'une coloration rose reste persistante aprbs agita- 
Lion du liquide. Celte opération doit se faire trois fois pour un 
niêrne essai et l'on prend la moyenne des lectures sur  la burette. 

D'après le  nombre de cc. de  solutinn de brucirie employés, on 
obtient, en se reportant au  tableau établi par l'auteur, la teneur en 
AzOYi de  I'eau examin6e. Pour une eau supposke contenir plus 
de 20 inilligr. par litre de  A z 0 3 H ,  l 'auteur recommande de la di- 
luer  par  addition d'eau distillée à la moitie ou  au quart.  

Pour établir le tableau indiquant, d'après le nombre de cc. 
de  la solution de  ùrucirie employés, la teneur en .4z0"11, l'au- 
teur  a préparé des solutions exactement connues d'azotate de po- 
tasse dans l'eau distillée. I I  titrait ensuite a la brucine et en a 
déduit les chiffres suivants : 

Milligr. 
d'acide azotique anhydre 

1)ar litre (luis la. suiutiori cc. t i t i  la solution III: bruciiie 
d'épreuve. c ~ l ~ p l o y ~ ~ s ,  
- - 

Pour 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 . 0  
- 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 .9  
- 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 6 . 7  
- 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 . 5  
- 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 . 3  
- 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 . 2  
- 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 i 
- 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 . 0  
- 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 . 9  - 10 5 . 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - I I  li 7 
- i 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 . 6  
- 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 . 5  
- 1 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 15..  5 . 3  
- 16.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 . 2  
- 1 7 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.i 
- 1 8 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 . 0  
- 1 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 . 9  
- 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 . 8  

Ce taùleau indique que la qiiantitk de brur,iris employée est 
proportionnelle à I i i  quantité d'AzOW en préserice. 

L'auteur a mélangé ces solutions d'azotate de potasse avec du 
chlorure de  sodium, avec de l 'urine, d u  caramel, et de L'albu- 
mine, et il a pu constater que,  méme e n  présence de ces di%- 
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rents corps, les chiffres d e  son tableau conservaient l eu r  valeur.  
Des corilre-nr13lvses faites suivant la méthode de Scliulze e t  ï i e -  
niariri on t  dorini: la p reuve  d e  la précision d u  prtickib,. 

11 est impor tant  q u e  la densit; d e  l 'acide sul fur ique  employé  
pour  tlissoudre la brucine  soit  exactement  compr i se  en t r e  
1,837 et i , 8 k 0  ; cet te  solution devra  toujours  ê t r e  fraicliemenl 
pr8parBe pour  l 'analyse. Enfin, l ' au t eu r  r ecommande  ericore d e  
fsire prtalali lemerit  bouil l ir  I'eau à essayer pendant  dix minutes  
avec d e  l 'acide sul fur ique  (20 gouttes p o u r  100 rl e a u ) .  

- - - 

Sépnr:~iieii t l i i  cuivre et c l 1 1  cacls~~iuin.  - RI. G. 
BORSEJ1.4YN (E~r,qineer. c ~ i i d  wzning Joic).~lrd, 1900, p. 4 2 4 ; .  - La 
solulion, modérémen t  concentrbc: est  r e n d u e  faiblement ac ide  
par AzO:'II, puis  cliaiillëe à I'éliu!litiori. On ajoute ensiiite n n e  
solution bouillante d 'ac ide  oxal ique ,  s a tu rée  à i'roid, en quant i té  
un peu plus q u e  suffisante p o u r  précipiler t ou t  le cuivre .  

On cliaulfe a u  hain-mar ie ,  jusqu'à complète  l impidi té  d e  l a  
l i queu r ;  on  t l f k ~ n t e  soigneuscinent s u r  lin filtre, iiprbs addi t ion  
d 'un  peu c1'AzO:'II et d 'acide oxal ique  ; le préc ip i té  est  lavé avec  
de l'eau acidulée,  pu i s  avec  d e  I'eau dist i l lée bouillari te;  le pré- 
cipitb tl 'oxalate d e  est  skchb, enlevé  d u  filtre et  in t rodui t  
dans un creuset  d e  Rose;  or1 a joute  ensui te  les cendres  d u  filtre 
avecuri peu d e  soufre  e t  on  calcine dans  un couran t  d ' l iydrogknc; 
on pkse le su l fu re  d e  cu iv re .  Le cadni iu in  est  ensuite dosé ,  
c o n m e  d e  coutuine ,  d a n s  le f i l tratum. P .  T 

B I B L I O G R A P H I E  
Les carbures d71iydrageue, par M .  BERTHELOT, sénateur, 

secrétaire perpétuel de I'Acndérriic [les  science^, professeur au Colliige 
dc France. - Trois volumes grand iri-8 (Gauthier-Villars, éditeur. $5, 
quai des Grands-Augustins, l':iris). Prix des 3 vol. : 4 2  fr. - Cet ouvrage 
contient la réunion des expériences et des recherches que M .  Bcrtlielot a 
exécutées sur les carbures d'liydrogkne, et principnlernent sur leur syn- 
thèse depuis les éléiricrits, syntlikse qui est le pivot de toutes les autres 
sythi.ses en chimie organique. La f'orrnntinn dc I';icéiylkne, de l'titliy- 
lbrie, du forniéne et de la berizirie, les quatre ca iburk  forirlarrientaux, 
celle des carbures p!roçénes, les méthodes générales propres à Iiydro- 
géner les carbures et autres composés organiques, etc., n'ont cessé de  
prioccuper l'illustre savant pcndant un demi-siècle. 
M. 13ertiieiot a publié, en effet, en 1 8 3 ,  ses pruniers tr;ivaiix sur ce sujet. 
L'ouvrage est partagé en trois volurnes ; Ic premier a pour titre : 

L'Aci ty lèr~e  ; synthèse  to ta le  des cnrhc~res r i ' f~yd~ogr 'ne .  Ce volume 
comprend deux Livres, constitués uniquemerit par Ics expérierices per- 
sonnelles de  l'auteur. 

Dans le [,ivre 1, il expose la synthèse de I'acCtulène, du  forrriérie, de 
l'éthvléne, de la herizine et des carbures polymères de l'acétylène. On y 
trouve ses études sur les propriétés explosives de l'acétyléne et la pre- 
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m i h  s h i e  [le ses expériences çyritlii:tiques, e x h t é e s  en 1838, à partir 
d e  l'oxyde de i,arhone et  du snll'ure de cnrl~oric. 

Le Livre I l  est consacré aux dérivés tlc l'acetylénc, c'est-à-dire aux 
composés résultant de son gniori avec les élisrncrits. tcls que  l'azote, I'liy- 
drogene, I'oxygéne, les corps l i a l o g h e s  et les rn6taiix : d c  la  résultcrit 
d e  nouvelles syntlièses totales, riotninriiciil celle de l'acide cjaiiliytlriquc 
par  l'azote l i l ~ r e .  

Le second volume décrit les cxpPriericei faites par  I'aiiieiir siir les car-  
bures  pyrogéiit;~ et siir quelques aiilrea apliartcriarit aux skries ~ircipyliqiie 
et  campliénique. 11 est aussi p:irlagé en tleiix Livres. savoir : 

Le J,ii-re 111: corisacrE aux carbures p y r o g h é s ,  en tari1 que  dtiiivks de 
I'acétylénc et des carbures les plus siniples : torrnkne, i.tliyl2nc, henïérie 
e t  leurs liorriologues~ soumis l'action des 1iautc:s terrpératures. II étudie 
uissi  I'actiori de la  cl ideur  siir les c;irtiiires mél;irigéc;, ce qiii coristitue 
t.niite ilne statique tiii pliis 1i:iiil inttirêt, cn connexion rlirccte avec les 
relations tlicrrnocliirnir~iies qui  existent entre ces t l i v c r ~  carhurcs. 

La decouverte de l'ücériapliléne et celle tlc divers autres  c a r t ~ u r c s  coii- 
tenus tlaris le gor;tlron de houille se  rattaclient h ces rcclicrcties. ainsi que 
l'élude d e  la série styrolénique, et tlcs reclierches nou\elles su r  les coni- 
posaiits d u  gaz d'ecl;iiragc et  su r  l'origirie rriirierale des carbures d'liy- 
drogbne naturels. 

L'auteur terrriirie par  tirs cxpi.ricnces relatives h l'action de la cha- 
leur  et  tic l'effluve électrique sur  l'oxyde de carhone et siir 11:s c:irbiites 
d'hydrogCne. 

Le Livre I V  contient les niémoires d e  31. 13erlliclot su r  l e  propylimc, 
s u r  son isoiiiére, le trirnélli~Ii:rie, et s u r  la série allyliclue, ainsi que sur  
les carbures téri:t)enllié~iiqiies, caiiipliériiques et terpiléuiqucs, répondarit 
h la forniule C1ull lG,  leur classiiication, leur  syri t l ike.  la  syritliès? du carn- 
plire ordinaire. II y résurne les relations tlierinocliiniiqucç, car:ictéristi- 
ques de ces divers groupes d e  c a r l ~ u r e s ,  lescliielles conduiserit 3 la notion 
nouvelle de l'isomérie dynamique. 

Le tome 111 tritite d e  la formation gén t ra le  des dérivés des carbures 
d'iiydrogéne, qui est exposée dans trois Livres distiricts, savoir : 

Le Livre V,  corisacrC à l ' l idrogériatiori tics carhures  et plus génériiie- 
nierit des  cornposi:s orgariiques, cette hydro$mation étant opérée pa r  la 
métliode générale due  à M. Berthelot et fondée s-ur l'emploi d e  l'acide 
iodliydrique. 

Le Livre VI traite de l'oxydation des car1)ures d'h-drogknc et de leur 
trarisforrnatiori en aldélijdes et acides, par  diverses niéthodes de r k c -  
tioris méiingées ; 

Enfin, le Livre 1-11 rapporte  la syntlikse des alcools a u  moyen des car-  
hures  d'iiydrogc'ne, soit par  h-riratation. soit par  oxydation. On y décrit, 
u n e  méthode générale ct directe, destinée 2 établir la fonction alcoo- 
l ique rie divers principes imriiédiats, qui n'avaient pas été envisagis  jus- 
qii'ici comrric des alcools, tcls que Ic camphre de Bornéo et  I;i cliolestérinc. 

s J'espère, ajoute l 'auteur, que ce t  enscmliie, qiii résume toute u n e  vie 
scic:ritiliqiie, prébeiilera quelque iritértt. à l a  fois pour les spécialistes 
d'aujoiirrl'tiiii e t  pour les personnes qui ont l a  curiosité (le connaitre la 
niarche gihÎ:rale de I'csprit liumain d a n s  la di'couverte d e  l a  vérité. » 

Les cliimistes parcourront avec plaisir ce volumiriciix travail dans 
lequel sorit réunis les' travaux relatifs aux carbures  d'liydrogkne d e  1.6. 
iriinc:iit cliiliiislc !'r.aiii;;iis. 
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~ , c u  l - i ~ ~ b i  Ù ' : l I g j . r i e  ; étuclc cliimiqiir-, apricale et 
i ~ ~ d ~ ~ ~ t r i e l l c ,  par  P .  E:. l v ~ ç « c v ,  pliiirn~acien.rriiijtir d e  l 'arrnée 
(Ttkse pr'sentée pour l e  doctorat en pliarrnarie de I1Cni\-ersité de Lille), 
1 brocliure de 52 pagrs .  - M .  livcsquc a rempli soiiverit les forictioris 
d'expert pendant son séjour cri Algerie et i l  a Ptt! placE dans d'excellmtes 
conditions pour Etudier les viris algériens. Aussi, son ti.ii\ail sera-t-il lu 
a i c c  grand iritfri:t par  les cliiniistes qui s'occiipeut d e  l'anal!.se d e ï  viris. 

Voici les rdsullats q u e  11. Evcsqiie a ohtenu en an i i lynn t  60 écharitil- 
Ions de vins algkritws. 1,n teneur iilcooliqiie ii éte coiriprise eritre 12" el 
Y04, avec une moyeririe 111: i 1 Y B .  L'esii.ait scc, ddtcrrnink ,2 1'mnobaromi:trc 
IIoud;iit, a varie er1ti.e i9,3u ci 19,OU, 1;i rrioyririe ktiirit de i23,25. Le 
sucre, dosé p;ir la l iqueur  de Fehling, a kt& compris  entre  /@O et. O,BO, 
avec une moyenne d e  1,47. 

L'auteur s'est attaclii: soigneuserrierit la  délcr.rriiriiition d e  I'aciilitE 
tolale et d c  I'sciiliiP volatile. 

1,'acitlitk totiile a var.ié de G , i G  4.01, étant de 5,OJ en moyenne ; 
1':icitlité vuliitile a ~ n r i k  entre  2 , 8 4  c l  0,73, a l e c  une nioyeniic d e  1,40. 

J I .  Eve?cliie évalue ;l 0.30 l'aciditd diie à I'atldition d'acide t:irtriqiie a u  
rnoiit, addition qui est tlevcnuc cn AlgCrie urie pratique courante et  qui  
est rectirniii;iritlée pour  reiiiédier à la I'liililesse -ac ide  des rrioûts. D'un 
autre cijlii, M .  Evesqiie évalue de la maniere suivante l'excès d'aciditk 
~o la l i l e  des vins algdrieris. Il prend IF: résultat moyen qu'il  a obtenu, 
c'est-à-dire l , ' lOi .  e t  il en di:talqiic 1;i moyenne des acidcs volatils des  
~ i n s  français, m o y m i e  qu'il eniprunte à uri travail d e  $1. Burcker 
[Bourqoqrie et Uordrnzi.r, A r c h i w s  d e  métleci?ie et  de p / ~ . n ~ m u c i e  
mi l i ta i i~es j .  Cette ino!eririe est (le O,ii!Xi. La difTéreiicc des rrioyerines 
!.+O7 - 0.5!):i = O,8 12, rcprésentc. siiivant M .  Evesque, 1'exci.s d'aci- 
dité ~ o l a t i l e  des vins algériens. 

En retranchant ile I'acirlitf totale moyenne 5,026, d'iirie part,  l'acidité 
dueà  l'addi1iOn d'acide liirtriqiie, soit 0,:300, el ,  d'aiitre part,  l'excès 
d'aciditk volaLile, soit 0.812, hl. Evesqiie ohtient le chin're 3,944, qui  
représente. suivarit lui,  l 'acidi t i  totale rédui te  ou normale moyenne dcs 
lins algfricns. 

Je poiirrajs dire à h l .  Evesqiie que  ce  raisonnernent est u n  peu thkari- 
q u e  ; d'aliortl, parce que  c'est un fait riettement constate q u e  l'acidité due  
à l'arltlition d'acide tartrique faite au mout avant  sa  t'errricnt:ition ne se  
retrouve pas irittgraleirieril daris le vin terininf ; on sait, en effct, que les 
moùts de vins algériens sont genéralement riçlies en p o t a ç e  et qu 'une 
certaine qiiarilité d e  l'iicitle tar t r ique iijoulé se dépose ultérieurement 
soiis forme dc tartre. 

Quant h I r i  façon dorit M. Evesqiie calcule l 'excc!~ d'acidité volatile des 
p i r i s  alçErieris, je ne la  trouke pas riori i)lus trés rationnelle. RI. Evesque 
prentl, cornrnc moyenrie norrnnlc d'acirlitc! volatile des vins français, le 
cliiff'ie de 0,395, qui  est le cliiffre moyen des vins d e  Bourgogne et de 
I!ordiaiix, c'estKi d i re  tics vins tins. II aurait pliitiit fallu comparer  les 
\ in$ d'Alptirie :iiix vins du Midi d e  la  France, c'est-,?-dire ne comparer 
entre cnx que  des vins de corisornniation coucarite. AI. Evesque aurait dii, 
daris ces cunditions, adopter une  nioyeririe plus é l c ~ é e  pour  les vins 
frariçiiis. Je crois qu 'en adniettant, pour les vins ordinaires, une teneur d e  
1 gr. tl'acidps volatils, on  ne coriiinrt pas urie Srosse cx;igkralion. 

Celle r&t,r\c failc,  jc n'en suis p s  nioins tout B fail tl'accord avec 
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II. E ~ e s q i i e ,  qui  deniande que,  pour le choix d'un vit1 (1 d e  gai'do )Y, or1 
exige les quantités maxima de sucre et d'acidité volatil[: : 

Siicre . . . . . . . "r. pa r  litre 
Acidité vola!ile (en S04H?).  i 11 30 >I 

Dans le chapitre 11, JI. Evesque s'occupe de viticulture et  de Finilica- 
tiori. Pour  cette dernii?re. il préconise avec raison la iefriçération des 
nioiits, qiii est rc'ellemcnt le seul moyen pratique pour ohteriir une 
honne vinification. 

11. Evesque a étudié coniparativernent des vins hien vinifiés ct  des vins 
rnal vinifiés ; il a suivi la proçression des acides volatils dans les uns  et 
les autres  : il a constaté qiie ces derniers s 'altèrent rapidcrnerit, alors 
que les premiers se  conservent saris suhir  un grand accroisscriient 
d'ociditG! volatile. 

M .  Evesque indique le rriode opératoire qu'il a eriiployé pour doser les 
acides volatils. 11 oyiére sur 30 cc. d e  viri, qu'il distille dans uri coiirarit cie 
vapeur d'eau, et il recuei!le 300 cc .  de liquide disti!lé, qu'il  titreensuite. 

II a clierclié à déterriliner la nature d e  ces acides volatils et il s'est 
servi, pour cela, de la rnétliode de 1)cclaux : i l  a airisi constaté (pie la plu- 
part des  vins ex:iniintis par  lui rciiferniaient de l'acide acétique et un 
peu d'acide butyrique. 

P o u r  condiire ,  .RI. I l ~ e s q u e  appelle l'alterition des riticiilteurs su r  
l'iriiportaiice d'urie bonrie vinification, et il rnoiitre que  1'81gkrie peut 
produire  d'excellcrits vins, plus  r.ictics en alcool que  les vins de France 
el y10~ivari1 remplacer, pour les coupages, les vins tl'ibpagiie. 

J e  rrie suis un prii éterirlii siir le travail clc hl. F:wsque, p;iire qu'il  m'a 
paru intéressant d e  le nietlre sous les !eux des lecteurs des -4nnales. 

X .  H. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
Cours  de I ' lnat i tut  Pnsteur. - Le cours et  les manipula- 

t ions d u  nouveau service d'analyses e t  de ctiirriie appliquée h I'hyçiPnc 
(2' aririée) cornmencerurit le rnarrli 5 ~iovcriitire 1'301. 

Ce cours s'adresse spricialement ailx pliarrriaciens, niklecins et ctii- 
mistcs industriels. 

Il  peut donner  lieu à iin certificat. 
Pour  les conditions, s'adrcbser 16, rue Dutot (Servic,e d'analyses). 

DEMANDES E T  OFFZES D'EMPLOIS. 
Koiis inforirions nos lecteurs qu'en qualité d e  secrétaire général du Syii- 

dicat des cliirnistes, nous nous chargeoris, lorsque les deniandes et les 
offres le permettent, d e  procurer des chirilisles aux industriels qui  en ont 
besoin et des places aux chimistes qui sont k la recherclic d'iiri emploi. 
Les insertions que rious faisons dans les A m a l e s  sont ahsolunienl gra- 
tuites. S'adresser à 11. Crinon, 43,  rue  Tureririe, Paris  3 0 .  

L A V A L .  - imprimerie parisienne 1.. BAHNEOL'D g: Cl0 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

L'industrie prépare des huiles, dites refroidissantes, qui (loi. 
vent leurs qualités spéciales a des quarititks variables d e  soufre 
dissous daris l 'huile par  uri procédt': tenu secret. 

Le dosage du  soufre dans ces sortes d'huiles peut Gtre olitenu 
rap~dement  par le procédé siiivarit : 5 gr. d'huile, cliautfés a 130 

rlegrk erivirori dans une calisule eri tOle émaillée, sorit saponifik 
par un inklange de h cc. d e  soude caustique pure & 36" Ilaumé 
et5 cc. d'alcool; on &vapore a siccit4. en agitant la masse avec une 
spatule; lorsque le savon est sec, ori le  dissout dans l'eau chaude. 
puis on le prtcipite par un excbs de  sel marin ; on filtre et on 
lave le savon a l'eau sal6e. Dans l e  liquide filtré, arlditionn4 
d'eau de Seltz etd'empois d'ainidun, on titre le sulfure de sodium 
avec la liqueur normale décime d'iode, dont i cc. = 0,0016 de 
soufre. 

Dans divers écliantillons d'liuile soufrée artificiellement, nous 
avons trouvé de O g r .  58 O gr.  70 p. 100 de soufre. Dans l'huile 
de colza naturelle, nous avons trouvé O gr.  031 p. 100 de  soufre, 
et, dans l'liuile de navette, O gr.  Ohh p. 100. 

Nouvetiux aperc:iis siir le plairage d e s  v i n s ,  
Par 11. 1' CARLFÎ.  

Quoique la loi du 16 mars  i 8 9 1  ait a peu près interdit Ir, plâ- 
trage des vins, en limitant à 2 gr.  par  litre la dose de sulfate 
qu'ils peuvent renfermer, c e  plàtriigc n'en est pas moins appliqué 
encore avcc iiintlthatiori dans certaines contrées du bassiri rn6di- 
terraniien français. Si nous sommes bien inforiii6,'TI serait rnêine 
mis en usage plus que jamais dans quelques contrées espagnoles 
d'où les vins rie sont pas exportCs. Celte persév6rarice des viti- 
culteurs tient a ce que  nul traitement n'a pu donner encore à 
leurs vins unl! couleur aussi belle, une limpidité aussi graride, 
un? tenue aussi prolorig6e. Voilà pourquoi, après avoir aban- 
donné le plàtrage. ccrtairis 1,anguedciciens l'ont repris. JIais, cette 
fois, ils ne le pratiquent qu'a la fin des vendanges, sur  les deux 
tiers, la moitié O U  le  tiers de la ricolte, de  façon a ramener, avec 
le reste, la dose d e  sulfate au-dessous de 2 gr. I l  n'y a là rien 
d'illicite ni de  blâiiiablc. Cependant, le plalrage donne souvent 
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ries surprises, m6me entre  des mains habiles. e t  c'est à la de- 
mande de  ses victimes, et aussi pour kclairer uri peu le sujet, que 
nous avons écrit  c e  qui  suit. 

Le pl i t re ,  en réagissant sur  la vendarige, joue un triple rôle : il 
exerce une action in  physique, 2 O  chimique, 3O pliysiolo$q.lie. 
Pour que chacun puisse bien nous suivre, rappelons, d'abord, 
que le plâtre est du  sulfate de chaux;  qu 'à  l'étal c ru  ou naturel, 
il renferme 20 pour 100 d'eau de cristallisation ; qu'à l'état cuit, 
il est à peu près sans eau, mais qu'il produit les memes résultats 
que le premier et à une close moindre de 20 pour 100, en enle- 
vant ail iiioùt l'eau qui lui manque, en dessécliant ce moût. 
Disons encore qu'au moment de  son introduction dans la cuve, le 
moût  peut ktrc grossiérement considéri: comme une solution de 
sucre de raisin dans I'eau, %ais qu'à côté se trouvent des levures 
qui font changer ce sucre en alcool. Le moût contient, en plus, 
des albuminoïdes solubles, e t  enfin, de la criinie de tar t re  ou 
bitartrate de potasse, non swlemerit en solution, niais aussi par -  
fois en r k e r v e  assez consiilérablc dans la pulpe du  fruit. Di'ayons 
garde d'oi11)lier l'acide tar t r ique l ibre ,  dont les proportions 
diminuent d'autant plus que  le fruit  approche de In maturitS. 
Nous verrons plus loin le rOle considérable qu'il joue dans la vi- 
nification du  raisiri. Avec ces clonrites, suivons l'action du  plâtre. 

Action phyiqu?. - C'?SI la plus facile à saisir. Les raisins vien- 
nerit rl'Utre foulés et mis  en cuve ;  or] les a platrEs, en jetant le 
plàt.re, soit a la volée, soit de  préftrerice avec un tamis. 

La température du  liquide est de  25 degrés en moyenne;  le 
moût  provenant d e  raisins t rop m i r s  ne  possède que 7 gr.  d'aci- 
dité tartrique. Dans un  liquide sucrc: neutre. le  platre se dissou. 
drait  p e u ;  niais, au contact du  ùitartrate de  potasse, il subit aus- 
sitô'i une  déconiposition sur  laqii~llc: nous allons rcvenir ; i l  
entraine la solubilitt! dc. ce  bitartrate, si hien qu'a froid. lorsque 
I'eau en tient en r6scrve, l 'acidité s'élève d 'un  bon tiers de plus 
qne  s i  le plâtre ri'intrirvcnait pas, (:oIrirrie 170  est 1 100, et m&me 
davantage: selon les doses en prt5sence. 

Mais la tcmp6rature s'clbve bientbt aussi dans la cuvée, et, 
ronséquerriment, le coefficient de solubilité des  deux sels pré- 
sents se trouve augmenti:. AussitOt l'acidité d u  dissolvant s'ac- 
croit, au  poirit d'atteindre 8 g r .  10, si la dose de plâtre le permet (1).  
Kkarinioins, n'oublioris pas qu'il ne s'agit ici que de  l'acidité ori- 
ginaire d u  seul bitartrate, et non de  l'acide tartrique libre et rlcs 
autres acides du  raisin. 

(1) \*uir le tableau page 345. 
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A ce moment, intervient l'iilcool. Sa production est progres- 
sive. Son action se porte d'abord sur  ce bitartrate entraîné, dont 
il diminue le coefficient de  soluhilitS; puis vient le tour  du 
tartrate de chaux et enfin, tardivement, celui du sulfate de chaux 
lui-même (1 ) .  L'irirolubilité successive est facile a suivre dans la 
série d 'exphiences que rirsurrie le lableau placS page 3 2 5 .  L'as- 
pect du précipité, sa nature chimique et  sa pliysionomie inicros- 
copique le  démontrent. Le lartre est relativement lourd et  iristan- 
tanément soluble dans l'eau ammoniacale. Le microscope le 
montre en aiguilles longues, e n  amas  étoilés, en gerlies de  blé 
d'une extrêirie ténuité. Le tartrate de chaux est en gros cristaux 
massifs, rappelant le phosphate aiiiinoniaco.magnésien. Le platre 
est en cristaux fort légers, d'une extrkme tknuité et  ayant quel- 
que ressemblance avec le  sulfate de quinine officirial. L'eau arn- 
moniacale n'a pas de  prise sur eux. 

Eh bien I lorsque cette séparation se fait au  sein de  la veri- 
ciange, tout cela forme uri réseau des plus fins, un  vrai  feutrage. 
Non-seulement une foule de  petits debris y sont immobilisés sur  
place, mais, au  moment de l'écoulage, tout cela constitue un  
filtre aussi serré  q u ' u n  lainage ou de la pulpe de papier qu'on 
aurait' délayée dans le moût. I I  y a mieux. On sait quelle est 
l'action du plàtre ou  sélthite siir la lkguinine des graines de pois, 
de haricots, d e  lentilles. II forme, avec cette matière albuminoïde, 
une combinaison insoluble, qui s'oppose à leur ramollissement 
par la cuissuri, e t ,  lorsqu'il trouve celte rriatière eri soliiliori, il la 
&pare (2)  comme le fait Io tannin pour  l'albumine d'ccuf. En 
œnologie, on exprime cela par le riiot collnge. Or, ici, il ne se fait 
pas autre chose. Lr sulfate de chaux di510us dans le moût se com - 
bine avec l'albumine végptale du raisin, e t  il y a collage. Cette 
opération vient donc compléter le feutrage dont nous venons de  
parler. 

Action chimique. - Passons à l'action chimique. C'est la partie 
rnmplexe. Jusqii'à préscnt cependant, on l'a considérée coriime 
relativement simple. En effet, avec Chancel, Cauvy e t  autres, on 
la traduit généralement ainsi : 

a t m .  2 (CdHXO" + S 0 4 C a  = C411bCa06 + SO'KP + CLII'Wn 
crkmc pl t t rc  tartrate sulfate de ocide 

de tartre dc chaux potassi? tartrique 

(1) Voir le tableau page 345, lignes 4 c t  a .  
(4) Il est facile d'en etre tCrrioin e n  ajoutant une solution limpide de sul- 

fate de chaux ilans le  jus tiltr6 d'une herbe quelconque. 
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Ceci veut dire  que le platre ,  en rkagissant s u r  le bitartrate de 
potasse ou crEme de tar t re ,  forme du tartrate de cliaux, du siil- 
fate neutre de potasse et de  l'acide tar t r ique.  Par les calculs, on 
établit que la réaction se  passe entre : 1 0 0  pariies d e  crkme de  
tartre, 45 parties 75 de  plâtre cru (ou 36 parties 17  de  platrecuit) 
e t  qu'il en résulte 50 parties de  tartrate de cliaux anhydre ou 
69 parrics 1 7  de tar t rate  de cliaux cristallisé, 4 6  parties 2 7  de  
sulfate neutre de potasse et 39 parties 90 d'acide tar t r ique.  

Voila pour I'aclion chimique principale, l'action finale. Mais, 
si l'on suit la rhaction d l s  le  début, on trouve qu'elle n'est jamais 
complbte et qu'elle est plus complexe. La tenip6ratiii.e di1 
milieu, d'un coté, la quantité de  dissolvant, d e  l 'autre ,  et, enfin, 
les poids des substanccs rkagissantes en présence, en sont la 
cause. Er1 corripararit, dans notre tableau, les séries 1 et  2,  or1 a 
une idée de l'action de la clialeur ; e n  rapprochant le mdlange 1 
des autres, on voit l'influence de  la clilution ; en comparant 
A,  B, C rt 1) avec 1':, F, G et H, on saisit le rôle des quantités 
progressives de c r i m e  de  tar t re  d'un côté, de plàtre dc l'autre. 

Pour  Bussy et Uuignet, l'acide tartrique mis en libertb rkagi- 
rait ,  par  sa masse, sur  le sulfate neutre de  potasss et donnerait 
lieu à du bilartrate de  potasse et i du  sulfate acide de potasse, 
tandis que le tartrate d e  cliaux se sdparerait. En réalit6, le tar- 
trate de cliaux se dissout en quantité proportionnelle au degré 
d'acidité fourni à la fois par  le sulfate acide d e  potasse et par 
l'acide tartrique lui-m&me. I I  se forme du  bitartrate de cliaux 
soluble, coinbinaison instable que In dilution aqueuse seule com- 
mence drijà à dissocier (1 )  e t  dont la dissociation est achevée par 
l'intervention (le l'alcool. Qii:ind on suit in vitro la progression 
qui a toujours lieu a l a  cuve, il semble que la réaction com- 
mencée avec la tliéorie de Biissy et  Buignet finit avec celle de 
Cliancel. On assiste a une sorte de rétrogradation déterrniriée par 
l'alcool, qui insolubilise les sels primitivement solubles dans 
l'eau. Notre tableau final en fournit quelques preuves. On g voit 
des doses de sulfates marquées au début 3,60 - Y - 6 et  8,40 
par litre, qui tombent progressivement k 2,75 e t  3.7Omaximun1, 
lorsque le liquide atteint 1 4  degrés d'alcool. Cette richesse 
spiritueuse est assez commune dans les régions où  l'on p1Ati.e 
les vins. 

'Toiit ceci montre combien il est difficile e t  même impossible 
d e  fiser la dose de  platre a ajouter à la vendange pour ne pas 
dépasser finalement la tolérance de 2 gr. de  sulfate de potasse 

(1) C'est une des causes de la formitlion des  sablons en tartroteclinie. 
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par litre, On a vu, en etTet, que wtte quantité est fonction à la 
fois : 
in De la proportion de plàtre ajouté (E,  P, G ,  H) ; 
2O De la crkme de  tartre en présence ( A ,  B, C ,  D ) ;  
3 0  De la masse relative du dissolvant (1); 
40 De l'élévation du degré alcoolique (lignes h et 5 ) .  
On dirait meme qu'en se rapprochant de  la limite des degrés 

alcooliques vinaires naturels, les vins inégalement plitrcis ont 
une tendance à uniformiser leurs doses de  sulfate. 

Action physiologiyue. - Ainsi, i l  cst avéré que  la dominante des 
réactions cliirriiques préc,étlentes SC traduit par une augmentation 
d'acidité qui  a son inüxiriium a u  db,but de  la cuvaison et où 
l'acide tartrique libre joue le principal role. Ce fait a des coris6- 
quences piiysiologiques importantes. 

C r h e  de t a r t r e . .  7.>0 10.00 15.00 20.00 10 00 10.00 10 00 10.00 10.00 
l'litre cru pur  . . . 5 00 5 00 5 00 5.00 2.50 5.00 7.50 10.00 7.50 
Eau distill&c.. . . . 1 000 00 1.000.00 1.000.00 1.000 00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1 000 00 500.00 

1). Trmriératui'e 35 degrés, s a r ~ s  ulcool  : 
\cidit& en aeirlc 

tartrique . . . . . . .  3.15 3.75 4.32 4.60 3 8 2  3.75 4.10 4.50 8.10 
ICOSOd . . . . . . . . . . .  3.60 3.60 3.60 3,60 1.60 3.60 5.40 6.43 8.40 

! 2 ) .  TempBrature 20 degrés, alcool 40 : 
1 

Acidité en acide 
tartrique. . . . . 3.00 2 3 5  2.85 7.85 2.85 2 .85 3.60 3.87 3 . S  

K?SOi  . . . . . . . . . . .  3.40 3.40 3.40 3.40 1.75 3.40 5.10 6.10 7.20 

3 )  Ternperaturc W degrés, alcool  70. 

Acidité cn  nçide 
:aitrique . . . . . . . .  294 9.64 2.85 2.70 2.ifi 2.Gi 3.27 3.21 3.24 

KsSOI ........... 3.20 3.35 3.15 3.90 1.80 3.35 5.10 6.10 4.03 

4)  Tempi.rature 20 degres, alcool 100 : 
:\cidité en acide 

taitiiquc.. .. . . . . 2.68 2.49 2.49 2.52 1.89 2,4? 2 B'L 3.00 2.46 
0 . . . . . . .  3.05 3.05 3.00 3.15 1 . 6 5 '  3.05 4.30 6.60 3.60 
-- - --- -- -- --- 

5 ) .  Trmpcrature 20 degrcis, alcool 140 : 
hcidi:b cn acide 

:artrique ........ 1.75 1.03 2.01 2.0'1 1.53 1.V3 ?.W 2.58 2.20 
IioSO4 .. ...... 2.90 2.87 1.73 3.15 1.47 2.87 3 40 3.70 3.30 

- - -- - 

En effet, l'acide tartrique est le  tonique par  excellence de la 
levure normale du rais in;  c'est un anémiant puissant des  germes 
pathogènes. Lorsque, réuni au bitartrate et  autres, ses prûpor-  
tio~is arrivent à former,  dans le moût ,  une dose d'acidité Bgale 
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à 6 gr. 50 par litre,  repr6sentée en acide sulfurique, ou  kgale a 
10 gr. par litre,  exprirnee en acide tartrique. le depré alcooliquedu 
moût arrive à son maximum, les acidcs volatils au mininiuni ; 
la fermentation mannitique est iinpossihle, quelle que soit la 
température à la cuve ; les casses bleues n'ont plus lieu ; les cau- 
ses jaunes se font plus rares  ou sont anioindries; bref, la vinifi- 
cation a lieu dans les conditioris les plus favorables. Ajoutons 
encore que l'acide tartrique seul,  et mieux encore, uni au  bitar- 
trate de potasse, est le meilleur dissolvant de la couleur du rai- 
sin ; c'est lui qui la fait passer a la teinte rubis typique des vins 
de  Bordeaux. 

Or, lorsque le raisin est t rop m û r  - et cela arrive souvent 
dans les pays a sirocco et autres ,  où les vendanges sont prScoces 
et la maturation brusque - avoir le moyen simple et économi- 
que de rendre le jus du  raisin acide est assurément précieux, siir- 
tout si I'agcrit qu'on fait irit,ervc:riir eserce ilne irifliieiiw favor;i- 
ùle sur la clarification et  indirectement s u r  la coloration du vin. 

BIallieureusement, il communique au  vin du sulfate (le potasse, 
dont  I'tiygiène rkprouve les escés. En r e i n p l a ~ a n t  le pl i t re  la 
cuve par une dose d'acide tartrique nécessaire pour arrivcr à 
10 gr. par  litre, on suppr ime ce sulfate d c  potasse et on obtient 
les actions cliimiques et physiologiques décrites plus haut, mais 
non l'action physique : collage et filtrage. P o u r  y remédiw,  les 
méridionaux n'ont qu'à imiter  ce qui se fait en Gironde. T A ,  on 
n'a jamais pratiqué le plâtrage, e t ,  si les vins y sont plus rut i -  
lants, plus limpides et de meilleure tenue qu'ailleurs, c'est, en 
règle généra!e : 

10 Parce que ,  à cause du  climat, il est vrai, l e  raisin y est de 
maturation moins hitive et moins prkcipitée et que les moûts s'y 
trouvent naturellement acides a 10 g r .  d'acide tartrique par 
l i t re ;  mais cette dose d'acidité peut ê tre  communiquée par- 
tou t ;  

510 Parce que les froids plus intenses, e t  sur tout  plus prolon- 
gés y clarilient mieux les vins ; ce qu'on peut également obtenir 
partout,  en sachant user d u  froid naturel du  pays, ou, à l a  rigueur, 
d u  frc id artificiel (1) ; 

3' Parce qu'en temps voulu, on filtre ou on colle les vins, opé- 
ration qu'il est encore possible de  faire e n  tout pays (2).  

Tout c e  q u i  précède explique pourquoi le  p l i t re ,  ajouté à la 

I 1) 1-oir : Le c iu ,  le vermouth, les a p i v i l i î s  el l e  froid, par le D. P. CAR- 
LES, 1 6  édition. F h t  ct fils, éditeurs.  borde au^. 

(2)  Collage des vins, 28 Crlition, iriCiue auteur e t  riitirie kcliteur. 
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cuve mSme, produit les résultats divers qui: nous avons dhcrits 
et ne les produit plus sur  le vin fait renfermé en barr ique ou en 
foudre. Ilans le vin écoul6, il n'y a plus, en efTet, d'élévation de  
température suivie (le refroidissement, ni de bitartrate de potasse 
en réserve susceplible de  céder de I'dcide tartrique libre ; il n'y 
a gwkre plus d'albumiiioïdes, et,  partant,  il ne se  produit ni col- 
lage ni feutrage. Toute réaction chimique et  pliysique est suppri- 
mée ; l'action pliysiologique n'a plus sa raisoii d'être et, d'ail- 
leurs. est nulle; le  platre devient un corps inerte. 

Beelierclie e 
salicylique 
~ u l ~ s t a i i e e s  

: t  dasuge de faibles quaiitités d'cicicle 
tlaiis les  viiiu e t  clan* Ies  diffëreiites 
aliiiientriires, 

La méthode de Pellet et de Groliert, telle qiilr:lle a kt6 rl8crite 
par les auteurs  et  reproduite dans p!usieurs trait& spéciaux, 
permet la recherche et  le  dosage exact d e  petites quantités 
d'acide salicy liryue, airisi que nous l'avons tlérrioritrt!. 

Elle ne présente aucunedifficultt;i, lorsque la proportion d'acide 
salicylique atteint quelques grammes par liectolitre. 

Cependant, on a vu que certains vins peuvent contenir une 
matière spéciale ayant beaucoup d'analogie avec l'acide salicy- 
lique, car elle donne l i  inhme réaction que cet acide avec le  
perclilorure de  fer étendu, ainsi que M.  A .  J .  Ferreira da Silva 
l'a montré. Or, d'aprtis plusieurs chimistes, la proportion d e  
cette substance ne d4passerait pas O gr. 0008 à 1) gr.  0009 par  
litre, évaluée en acide salicylique, c'est-à dire  A une propor- 
tion de O gr.  10 d'acide salicylique au  nlaximurn par  Iiectolitre 
de vin, ce qui est une proportion excessivement faible. 

Rous avons recherché si notre procédé pouvait permettre la 
détermination exacte de si petites quantités d'acide salicylique, 
et nous avons fait plusieurs expériences à ce sujet.  

D'abord, on sait que, pour  l'application de notre procéda, i l  
faut prendre 400 cc. de vin. 

Admeltons, en effet, qu'un litre de  vin ne renferme que 
i milligr. d'acide salicylique ; 200 cc. en contiennent O mill. 4 .  
Or, cotte quantité d'acide salicylique, si elle est renfermke dans 
un volume trbs faible d'eau, peut fournir une coloration trés 
nette. 

I I  suffit donc, dans la pratique, de faire usage d e  très faibles 
proportions de benzine pour reprendre la matière et ,  e n  outre, 
de procéder a la réaclion avec un  volume Bçalement restreint 
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d'eau, de !elle sorte qu'on pcut parvenir à introduire tout l'acide 
salicylique de 200 cc .  de vin dans L O  cc. d'eau ; clans ces condi. 
lions, la coloration devient très nette et  le dosage est facile. 

Au besoin, on pourrait  opérer  sur  500 cc. de vin.  
On peut procéder encore (l'une aiitre facon pour arriver à 

doser tles proportions exlrkmement faibles d'acide salicyliquel 
ilans du  vin, par exemple. 

11 suffit de concentrer le vin, après l'avoir rendu alcalin. afin 
d'éviter toute perte d'acide salicylique; or, peut réduire  le vo- 
lunie de I litre à 100 cc. ; on a ainsi un liquide 1 0  fois plus con-  
centrb, sur  lequel on opère coinine s'il s'agissait clu vin normal .  

Par cette méthode, nous avons pu doser jusqu'à O g r .  010 
2 

d'acide salicylique par  hectolitre, soit -- 

I O  000.000 ' 
Pour parvenir à des résultats exacts, il faut procéder par  

comparaison, c'esl-à-dire salicyler tles vins avec dès doses con- 
nues et tres faibles d'acide saiicylir~ue et d6terrniner les pertes 
inevitables q u i  ont lieu pendant les difrc!rentes ophrations. sur-  
tout lorsqu'il s'agit de dosesaussi infinitésinialcs 

Déjll, lorsqu'on veut doser des q u a n t i t h  correspondant h 2 et 
3 gr.  d'acide salicylique par liectolitre, on a une perte variant 
d e  3 a 7 p. i 0 0 .  Quand on a a cxamirier des \iris ne renfermant 
q u e  O gr .  0 5  à O g r .  1 0  d'acide salicylique par  liectolitre, la 
perte atteint 2 0  e t  3 0  p. 100 ,  pa r  suite de  la difficulté de l'extrnc- 
tion complete au moyen de  l'ktlier. 

La perte varie avec le volume d'thlier employé pour la pre- 
mière extraction, ainsi qu'avec le  nombre de  traitements et  leur 
durée. C'est pourquoi il faul toujours opérer  dans les mêmes 
conrlilions, pour  avoir des rku l tn t s  com[iaratifs exacts. 

Comme conclusion, nous pouvons dire que le procédé de 
II .  Pellet et de  Grobert permet la recliesclie el le dosage de  
l'acide salicylique, aussi bien en fortes proportions qu'en quant i-  
tés inliriilésimales. e t  sa sensibilité est coriçid6r:ible en procédant 
comme nous venons de  l'indiquer. 

Siir IA iiatiire du produit i.eiiferiiié dails les vins 
iicttiirels prodiiisaiit la colorutioii violettû avec le 
~ierchloriirc d e  f er ;  sur la pri.sci~ce d e  l'acitle 
a~iliaylique daus los  viiia ncifurels. 

Par M. H .  PELLET 

On sait que certains vins ~ ia ture l s  reriferrrierit une sul)starice 
qui donne une coloration violcttc avec le  pcrchlorurc de fer. 
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- 329 - 
C'est surtc~ut M .  A .  J. Ferreira  da  Silva qui a appelé I'altention 
des cliiiiiistes sur  ce fait, qui pouvait induire en e r reur  les expé- 
rimentateurs. 

Mais, d'après les études qui ont été faites jusqii'ici, on a constaté 
que la proportion d e  cette matière ne dépasse pas O g r .  0008 a 
O gr. 0009 évaluée e n  scide salicylique. Cette proportion est 
excessivement faible et  est bien infbrieure a celle qui est 
ajoutée dans les vins lorsqu'on veut en introduire pour leur  con- 
servation. 

En effet, la dose ajoutée varie de 3 à Li gr. par hectolitre, ce  qui 
donne O gr. 03  S O gr.  05 d'acide salicylique par  litre.  

Pendant un certain temps, on a pensé que cette substance 
n'était pas de I'acide salicylique, et des discussioris ont eu lieu 
entre plusieurs chimistes sp6cialistes relativement a la question 
de savoir qiiellr métliotie on  doit employer pour  ne pas avoir 
ladite coloration avec des vins naturels rie conten:!rit pas 
d'acide salicylique ajouté. 

C'est ainsi qu'on est parvenu à trouver qu'il faut faire usage de 
la métliotie allemande en opérant sur  50 cc. de vin, Laridis que la 
méthode de H. Pellet et de Grobert, dans laquelle on opère sur  
200 cc., fournit d e  temps en temps celte coloyation auec des ciils 
absolument naturels  n'ayant pas reçu d'addition d'acide salicy- 
lique. 

En examinant d e  plus prks la question, on  s'est demandé 
si le vin naturel ne  pourrait  pas contenir de I'acide salicylique en 
trhs faible proportion. 

Aujourd'hui, plusieurs cliirnislcs admettent que les vins natu- 
rels, e t  surtout certains vins du  Portugal, peuvent renfermer 
une substance qui n'est autre  que I'acide salicylique et qui 
doririe la coloratiori violette trks faible qu'on obscrve dans 
certains cas. 

31. A .  S .  Ferreira da Silva, directeur d u  Laboratoire municipal 
de Porto, a coniniericé ririe skrie tl'Bturles et  de recherches à cet 
égard, et,  en opPrant sur  plusieurs kilos de lie de vins portugais 
considérés comme absolument purs, ce cliiiniste a extrait une 
matière qui  lui a fourni les r6actions suivantes : 

1' Colorat ion ciolacée avec le  perclilorure de  fer ; 
2" Coloration violncie de  la vapeur avec le perclilorure de fer 

(Pellet) ; 
3" Coloration rouge par I'acide azotique, l'ammoniaque et le 

perclilorure de  fer (transforinalion an aride riitrosalicglique) 
(Rebello da Silva) ; 

4.O Coloi.alion jautze par  l'acide sulfurique, l'acide azotique et  
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l'ammoiiiaque, qu i  répond à la transformation en picrate d'am- 
moniaque (d'après Kebello d a  Silva et Spica) ; 

5O Coloration rouge avec l'acide aci:tique, le  nitrate de potasse 
et le  sulfate d e  cuivre (réaction de Jorissen) ; 
60 Coloration rose par  le réactif de hlillori ; 
5' Réaction de Pleigge, arialogue à la préckdente ; 
8" Pas de  précipitation en pr6sence du perclilorure de  fer e t  

du carbonate de cliaus (d'aprbs Truclion). 
Malgré toutes ces réactions caractéristiques, correspondant 

l'acide salicylique, M. A .  J .  Perreira da Silva n'ose pas encore se 
prononcer sur  la nature de  la substarict; extraite des lies de  vins 
Portugais en affirmant que c'est bien de  l'acide salicylique. I I  
veut attendre de pouvoir en obtenir suftisamment pocr  procéder 
à une analyse organique, etc. Ce cliimiste espère publier bientUt 
le  résultat de ses nouvelles Itudes, mais il  admet  d'ores et dkjà, 
avpc nous et avec d'autres cliiniistes, que  la substance qui,  dans 
certains vins portugais, donne la coloration violacée, n'est autre  
que l'ucide snlicyliq~te. 

Par corisBqiierit, cela expliquerait  ce qui  a kti: oliservr': par 
différents expérimentateurs et qui  a At6 l'objet de  discussions 
assez vives. 

I I  reste donc un point à établir.  
Quelle est la dose maxima d'acide salicylique que  peut ren- 

fermer le vin naturel,  alin d e  pouvoir dire  si un vin a été ou non 
additionné d'acide salicylique pour  sa conservation ? 

Comme conclusions, on peut d i r e  que bien des faits ont éti: 
expliqués par  ce qui vient d'ktre dit : 

1' C'est d'abord l'exactitude et la sensibilité du  procédé de 
recherche et de dosags de l'acide salicylique dans les vins, par la 
mkthode Pelli?t et de Croliert ; 

2 0  La cause d'erreur signalée par  hl. A.  J .  Ferreira da Silva 
n'existe plus, puisque la coloration qu'on croyait ê t re  produite 
par  une substance au t re  que  l'acide salicylique, est dûe a 
l'acide salicylique ; 

3O Les chimistes brésiliens ont e u  raison lorsqu'ils ont prétendu 
qu'il existait de l'acide salicylique dans certains vins portugais, 
en se basant sui. la rii6tliotle Pellet e t  de Grobert ; 

4" Cette minime quantité d'acide salicylique ne  peut ê tre  intro- 
duite pour  la conservation des vins et  ne permet pas, par 
conséquent, d'affirmer qu'il y a eu salicylage. C'est sur  ce 
point que  M .  A .  J .  Ferreira  da Silva a particulièrement insisté, 
et, grâce à ses reclierclies, il y a là un fait nouveau bien acquis 
à la science ; 
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5 0  La methode allemande, en opérant s u r  50 cc: de  vin e t  
Jans les conditiùns signalées, qui a iiioins de sensibilité que la  
méthode Pellet et de  Grobert, parait être, en effet, la meilleure 
inétliode à suivre pour  dkreler les fraudes sans entraîner à des 
erreurs préjudiciables au  commerce ; 

6 O  Des études sérieuses et multiples sur  les vins naturels sont 
donc nécessaires pour  savoir à quelle dose d'acide salicylique le 
vin peut ê tre  consideré comme étant additionni! de  ce produit. 

Avant d e  surposer  que  le  vin naturel pouvait renfermer d e  
l'acide salicylique, e t  en admettant la présence d'uae substance 
donnarit la rrié~rie coloration, le gouvernement brthilien a aiitci- 
ris& l'entrée de  vins donnant une très faible coloration violacée 
avec le perclilorure de fer, correspondant à une dose d'acide 
salicylique ~ i r n l ~ a b l e  bien infkrieure i celle qui s'y trouverait 
dans le cas de salicylage coinniercial. 

Ainsi donc, nous avons l'espoir que la question dont nous nous 
occupons e t  qui a provoqué une si vive polémique entre les 
cliiniistes brésiliens et portugais, e t  a laquelle nous avons pr is  
part pour défendre notre procédk, sera résolue a la satisfaction 
de tous. 

Ce sera encore l'occasion de répéter que « du choc des idées 
jaillit la lumière 1). 

Mais il  est certain que c e  résultat n'aura été attcint que grâce à 
la persévérance et  aux travaux de  JI. A .  J .  Perreira da Silva, q u i ,  
mieux placé que  qui ce soit, pourra  bientôt, nous l'espérons, 
faire paraître un travail sur  cette intéressante question, tant au 
point de  vue scientifique qu'au point de vue historique. 

Ce savant s'est tenu coristanirrienl au courant de ce qui a été 
publié dans les différents pays et il est parfaitement documenté. 

Sous profitons de  cette circonstâncc pour le remercier bien 
sincbrerrierit d'avair. bieri voulu nous auloriser à insérer' dans 
notre note le  rksultat de ses nouvelles études (1). 

Expertise d'écriture, 
par M .  FE~DINARD JEAN. 

Rous avons eu 
écrite au  crayon 

l'occasion de  rechercher si, dans une pièce 
de mine d e  plomb, sur  une feuille de  papier 

écolier, un mot  n'avait pas été substitué à un autre  mot préala- 
blement effacé. 

( l )  Pour lcs personnes que la question interesse plus part icul i~rerneri  t 
nous leur rappelons que  nous avons donnC des details coinpli:ts, au sujel  
tics t i a iaux  parus,  dans Ic Moniteur Quesneville, torrie XiT, inr aoiit 1901, 
p.  492. 
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L'examen à l a  loupe ne montrait rieri d';inorrnal, et l'exanien 
par  transparence était gêné par  les caraclkres tracés au verso de  
la feuille d e  papier.  

Supposant que  l'action de  la gomme !I effacer pouvait modifier 
le glaçage et  qu'il devait rester des traces d e  goinme sur  le 
papier,. on a effacé à la gomme lin mot pr is  au hasard sur  
la pièce suspecte, puis on a saupoudré la feuille avec de  I'outre- 
mer  en poudre e t  l'on a retourné et secoué le papier pour faire 
tomber la matière colorante ; la partie eft:ncée a la gomme est 
seule restée nettement colorée en bleu. 

Le même essai, fait su r  le mot suspect, ayan t  donné un rksultat 
négatif, rious avons conclu qu'il n'y avait pas de  mot substitué 
dans l'écriture soumise a notre examen.  

Si ,  après avoir e facé  le niol avec de  la gomme, on frotte la par- 
tic: traitée avec un linge irnhilik tie berizirie et que  l'on skclie 
ensuite avec des doubles de  papier a filtrer, il se forme u n  cerne 
qui relient l 'outremer; i l  enes t  de  même si l'on lisse la partieeffa- 
cée arec l'ongle ou un corps d u r .  

Nous publions ce procédi., parcc qu'il nous parait  pouvoir &Ire 
utilisé dans quelques cas d'expertise d'écriture. 

Aiinlyse d'un liquide de kyste  du rein, 

Par R.131. G .  PATEIN el  PA OP OU. 

L'un de nous a tltja publik, e n  1891 (1kp~r toz i . e  de pharmncie, 
1891, p. 4 4 5 ) ,  l'analyse d'une tumeur  du rein enlevée par hl .  le 
Dr Picque, et dont l'observation a Sté communiquée a la Société 
de chirurgie. Voici ce qui avait GtS trouvé alors : 

. . . . . . .  Volume du liquide..  1 .100 cc.  
Réaclion.. . . . . . . . . . . . . . . .  neutre. 
Matières fixes.. . . . . . . . . . . . .  118 gr .  80 par litre. 
Sels anhydres . .  . . . . . . . . . . .  7 - 60 - 
Clilorures. . . . . . .  .:. . . . . . . .  5: - 45 - 

« Présence de n~z~cine et  nlbuminoses Pm d ' a c d e  ur ique ,  pas 
« d'ibrée, pits d'acide hrpl~u9.ique, pus de g ~ x i s s e ,  pus de  cholestlrme. 
« Après 6lirnination de la mucine et des albuminoses, les matiè- 
« res albuminoïdes ne sont pas coagulkes à I'iibullition en pr6- 
(( sence de  l'acide acétique B .  

Les conclusions de cette analyse étaient les suivantes : (1 On 
« voit que ces tumeurs  rie reriferrrient auciiri élément de  l 'urine; 
(( de plus, l a  rEaction n'est pas acide, les rnatiéres albuminoides 
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(( ne sont pas coagulables à l'ébullition en présence de  l'acide 
acétique et  la proportion des matières fises est considérable, 

(( conime dans beaucoup de  lzquides Bystques. On peut donc con- 
r clure à l'absence d'urine et carisidérer le rein malade comme 
(( un'corps étranger ne fonctionnant pas, dont l'ablation est jus- 
(( tihée chimiquemerit D. 

Dans le cas que  nous présentons aujourd'hiii,il s'agit d 'un  kyste 
enlevé par  M. le Dr Hartmann le  7 mars i901.  Le liquide avait 
une couleur jaune paille ; il était limpide, d6pourvu d'odeur, e t  
ne contenait aucur! dépôt. 

Volume du  l i  lu ide. .  . . . . . . .  435 cc. 
Réaction . . . . . . . . . . . . . . . . .  alcaline. 
I)ensilé. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . O  11 
Point cryoscopique..  . . . . . . .  A = - O degré 65 
Matières fixes à 100 degr&. . .  2 %  gr .  60 par  litre. 
Selsanhydres . . . . . . . . . . . . . .  9 - - 
Clilorures..  . . . . . . . . . . . . . . .  8 . 7 6  - 
Phosphates. . . . . . . . . . . . . . . .  néant. 
Acide u r i q u e . .  . . . . . . . . . . . .  néant. 
Urde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i g r .  
S é r i n e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 - 20 - 
Globuline . . . . . . . . . . . . . . . . .  traces. 
Albuniinoses.. . . . . . . . . . . . . .  traces. 
Mucine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  néant. 
Glucose.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  traces sensibles. 
Graisse et  cholestérine. . . . . . .  traces sensibles. 

On a examiné kgalement l 'urine bmise en m&me temps par  le 
malade ; cette ur ine avait la coniposition suivante : 

Volume des 21 heures. . . . . . .  
Réaction. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Densité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Point cryoscopique . . . . . . . . .  
Urée - ... . . . . . .  
Acide u r i q u e . .  . . . . . . . . . . . . .  
Acide phosphorique. . . . . . . . .  
dlbuniine. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Glucose 

1 .$JO cc. 
acide. 
4.015. 
A = - 1 degré 68. 

23 gr .  70 p a r  litre.  
0 - 5 9  - 
i - 8 6  - 

traces - 
présence notable. 

DépOt rougei t re  abondant, formé d'acide urique, d'urate d e  
soude ct de  pliospliate bicalciq u ~ .  

Le liquide du kyste diffère donc absolument, non seulement d e  
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l 'urine d u  malade qui en était porteur, mais  encore de l'urine 
en général, dont  elle ne conlicnt pas les &léments caracttiristi- 
ques : acide ur ique,  urée, pliospliates. II est intéressant, toute- 
fois de  remarquer ,  dans le cas présent, la présence simultanhe de 
matiè~e d u c t r i c e  (glucose) dans l'urine du nialade et  dans le 
liquide d u  kyste. 

Malgr6 les différences notables qui existent en t re  la composi- 
tion du  liquide du kyste enlevé par  M .  le Dr l'icqué et  celle du 
liquidct d u  kyste enlevE par  M .  le  Dr Hartrriariri, la coriclusiori 
reste la méine, a savoir que,  duns l'un et l ' n l i l re  cas, le Zquitle 
n'est pns ui.inaire. Ce!te constatation est très importante au point 
d e  vue d u  fonctionnement du  rein malade, et d'autant plus 
intéressante que le  liquide kystique a tout  i fait l 'apparence 
de l'urine. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANCAISES I 

Rc?cl~c'raIic, di1 eéIAiiiiiiii clrins I ' : ~ c i r l t *  siill'iiriqiie. 
- M .  A .  JOUVE (81111 Soc. c h m  du  5 niai IYOI,  p. 489).  - 
L'acide sulfurique ordinaire renferme toujours  d u  séltbium, et 
l 'on retrouve souvent aussi cette impureté  dans les acides purs  
du cornnierce. 

Parmi  les procédés ernploy6s pour  la rrclierclie du s é l h i u m ,  
deuxsorit relativemcnt sensibles. 1,'uii d'eux consiste à se servir 
d e  la codéine, qui donne, en présence d'une solution sulfurique 
d'acide s é l h i e u x ,  une colororation bleue très intrnse. Cette rkac- 
tion se produit aussi, suivant BI. Jouve, avec la morphine ; elle 
n'est donc pas caractéristique de  la codéine, comme cela est 
gériéralrment indiqué. De plus, sa sensiùilit6 pour  la recherche 
du sélCnium atteint tout au plus 1 /?00 .  

L'autre mode de recherche consiste à faire arriver du gaz acide 
sulfureux dans l'acide sulfurique ( tendu (le B volumes d'eau. On 
opère i cliaiid. Dans ces conditions, l'acitlr sélénieux est réduit. et 
il se  précipite du sélénium sous la variété rouge. La serisibilité 
atteint au maximum i / 1 0 , 0 0 0 .  

01. Jouve critique ces méthodes, car le sélériiuni existe dans 
SOLB2 sous forme d'acide sélénieux e t  d'acide sélénique. Or, 
l'acide sélénique n'est que très tlifficilement rtkluil par l'acide 
sulfureux, et il ne donne pas la reactioii colorée avec la codéine. 

L'auteur, ayant eu l'occasion d'étudier l'action de I'acdylbne 
])rut sur l'acide sulfurique, a constaté la formation d'une co ora- 
tion rouge dge à la présence du sbléniuni et perceptible encore 
ë une dilution de 1 /100 .000 .  11 a clierctié à se rendre comple de 
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- 335 - 
la nature de  la réaction. 11 a constaté que l'action réductrice de  
l'acétylène est due,  en partie, aux impuretés de  ce gaz, qui con- 
tieiit du sulfure, du  pliospliure et du silici11i.e d'liydrogi?ne. I,'acb,- 
tylène pur  a également une part, trés grande réellement, à la 
précipitation d u  s6lénium. En effet : i 0  I'acétylPne, après avoir 
passé sur cinq flacons a ponce imbibée de SO'+HL, a l t e r n k  avec 
de  la potasse, donne encore la réaction colorée en barbotanl dans 
un dernier laveur a acide impur ; 2" I'acktylbne p u r  provenant 
de I'acétylure cuivreux donne la rkaction. 

Si le gaz acétylène contient des vapeurs clilorliydriques, la 
sensibilité d e  la ceaction est accrue. 

Analysen  de qiielquen travertins dri b a s ~ i n  de 
Vichy. - JISI.  CH. ÇIKAI-1il et F. LIOKDAS (Comptes rendus de 
juin 190 i ,  p. 1428) .  - Les auteurs rappellent que les  eaux miné- 
rales se cllargerit de matiéres solides grâce à la présence de  
l'acide carboriique a température Ciev4e et sous pression. 

Crs eaux peuvent laisser dc5poser des principes actifs par  
suite d e  l'instabilité d ~ s  bicarbonates, en particulier d u  bicarbo- 
nate de cllaux, qui  peut entrainer d'autres sels. 

Voici les résultats desanalyses : 

Pour 100 parties de matière sèche Grande Grille Hdpital 
- 

Carbonate de chaux. .  . . . . . . . . . . . . . .  95.491 
- de rnagnksie.. ........... 1.623 
- d e w u d e  ................ 0.647 
- nianganeux.. . . . . . . . . . . . .  0.101 
.- ferreux .................. 0.644 

Phosphate disodique.. ............. 0.097 
Sulfated'aliiuiine .................. 0.429 
- de niagnesie.. ................. nbant 
Arseni,ite ferrique .................. 0.046 
Alumine libre ou coriibinée.. . . . . . .  0.048 
Silice.. ............................ 0.014 
Insoluble dans HCl ................. 0.658 
Perle a u  rouge sombre.. . . . . . . . . . . . .  0.621 
Cuivre, baryum, lithium, clilore. .. traces 

l00.4GO 

Acide carbonique total.. . . .  trouve 42.936 
calculé 43.338 

- 

97.169 
1.008 
0.355 
0.008 
0.472 
0.053 
0.361 
LIA24 
Lraces 
nrant 
0.005 
0.1 84 
0.786 
t races 

100.652 

43.375 
43.594 

Chornel 
- 

91 ,709 
2.0'38 
0.049 
0.105 
1.377 
0.190 
0.328 

neant 
0.342 
0.201 
0.170 
1.197 
1.897 

traces 
99.958 

42.054 
41.861 

Tous les éléments de l'eau se  retrouvent, aux proportions près, 
dans le résidu salin. 

1 es analyses bactériologiques des eaux prises au  griffon don- 
nent u n  rksultat négatif. L. L. 

Eriipit~i tlc lu i l ipl~éiiylcnrbazide pour l a  recher- 
che d e  l'acide clironnique dams l e  ceton teiut a u  
jaune de  ~ l i rome.  - RI. C.4ZENEUVE (Bull. Soc. chim. du 
3 août 1901, p. 761). - La dipl ihylrarbazide est l e  réaclif le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plus sensible de  I'acide cliroinique, sans qu'aucune confusion ne 
soit possible avec une autre substance m6tallique. Sa sensibiiiti: 
atteint 1/100.000.  
Un chromate quelconque, en solution aqueuse acidifiCe par 

l'acide acétique ou  par IICI, donne, avec la dipli6nylcarbazide en 
poudre, iine coloration violette d'iine grande intciisité. 

M .  Cazeneuve a appliqué cette r6action, qu'il avait precétiem- 
ment indiquée, à la rec l i~rc l ie  d u  jiiune de clirome dans le coton 
teint. 

II suffit, p o u r c t h ,  rie prendre un f r a g r n c ~ t  de  f i l  de 2 a 3 ccnt i -  
riiètres, qu'on introduit daris iiri tube A essai avec 1 cc. d'une solii- 
tion de potasse au 1/10. Le fil se d6colore a u ~ s i t ô t ,  s'il est teint au 
jaune de  clirome. On rend le  liquide acide par  l'acide acétique ; 
piiis on ajoute une pinc6e (le tlipliénylcarùazidc ou d'acétate de  
dipli6nylcarbazide ; on agite et il se  développe a froid une teinte 
violette, s'il y a di1 jauiie de  clirome. 

Ileclierclie et ùastigo des axotates daiis les eniir 
polirblcs no iiiogeii d e  la hr-ueino et  tle l'iiride for- 
mique cristnllisiil~le. - R I A I .  CAZENEIJVE et DÉL'OURSEL 
(Bull. Soc. chimique du 20 juin i901 ,  p .  639). - L'acide formique 
cristallisable donne une coloration rouge sang caractéristique, 
quand on le verse s u r  un  mklange sec d'azotatcs et de  brucirie. 
Les auteurs rnet!ent à profit cettc réaction pour  la recherclie e t  
le dosage des azotates dans les eaux. 

Kersting avait préconisé, le premier ,  l'action (le I'acide azotique 
sur  la brucine pour  cette même recherche, mais il conseillait-de 
faire intervenir S O L H e  concentré. Ur. on sait aujourd'hui que cet 
acide, même quand il est t,r& p u r ,  donne.  avec la hrucine, une 
faible coloration rose, ce  qui peut é t re  une cause d'erreur. De 
plus, la teinte obtenue avec SOtH2 est fugace et  disparait ail 
bout de  quelques lieures. 

L'emploi d e  l'acide formique cristallisahle ponr déplacer A z 0 3 1 1  
permet, au contraire, d'obtenir une teinte stable après plusieurs 
jours. 

Voici le mode opkratoire conseillk par les auteurs : 
Pour reclierclier des traces d'azotates, o n  évapore u n  litre 

d'eau avec les précautions ordinaires. Le résidu de l'évaporation 
finale au bain-marie est repris par  -00 cc. d'eau distillée ; on 
évapore ensuite au bain-marie, avec O gr.  O5 de hrucinc, dans une 
petite capsule & fond plat;  on retire la capsule di1 bain-marie, e t ,  
pendant qu'el!e est encore chaude, on  y verse quelques gouttes 
d'acide formique cristallisable. e t ,  aussitht apr&s,  un peu 
d'eau. Dans ces conditions, la sensibilit6 de la réaction peut 
atteindre 1/!00.000.  On olitieiit une teinte jaune qui vire au rose 
au  hout de 1 2  licures. 1,'acltlition d'un peii d'eau oay&née fait 
virer au rose en un  quart  d 'heure.  
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Le dosage des azotates se fait colorii~iétriquernent en opérant 
comparativement sur  des r,ésidus secs d e  ricliesse connue en azo- 
tates. 

Suivant les auteurs ,  la brucine. employée dans les conditions 
ci-dessus indiquCes, est un réactif des nitrates plus sensible que  
la dipliénylamine, dont la sensibilité ne dépasse pas l / l0 .000.  

necherche  d e  I'liiiilc de erotnn duns la teiiitiirc 
~ i ' i n ~ i e .  - M .  DURlEIJ (Bidlelin des sciences phorrr~ricoluyiques de  
juin 1901. )  - 11 parait ,  d 'aprks RI.  üurieu, que certains fraudeurs, 
qui ne mettent pas dans leur teinture d'iode la totalité d e  I'iodi: 
prescrite par le Codex, ajoutent une petite quantit6 d'huile de  
croton pour lui donner l'activité dont elle doit jouir. 

Pour reclierclier l'huile de croton dans une teinture d'iode ainsi 
frelatée, RI. Durieu conseille de prendre 10 g r .  de  teinture et d e  
l'additionner de 7 0  g r .  d ' e a u ;  l'iode se précipile ; on ajoute de 13 
liriiaiile de  fer en excès; i l  se forme de  l'iodure de  fer e t  le 
liquide se décolore;  on agite celui-ci avec de I'étlier ; on décante 
la eouclie étliérée ; on la fait évaporer et on a un résidu de 
matikre graFsî qu'il est facile de  caractbriser par  son action sur  
la peau, par son odeur disagréable et par la coloration brune que 
lui communique l'acide sulfurique concentré. 

Rnppurt sur l a  eompositioii des beurres de@ 
Puys-Bas. - BISI. II. COUDON ct E .  ROUSSISAUX (Uullelirz 
dl1 r!lznfstér~ de  l 'a,y ikul tu~.e, juin 1901, p. 302). - Les auteurs 
arrivent aux conclusions suivantes : 

i0 Certains beurres néerlandais présentent, aux mois d'octobre 
et de novembre, une composition qui  les éloigne serisiblement 
des beurîes français et les rapproche des beurres margariiiéç, 

2@ Ce fail ne se  produit qu'à une époque de l ' ann ie  bien ddter- 
minée : du 15 septembre à novembre. 

3' On aurait tort, comme certains intéressés tendent à le  faire, 
de génér iliser ce fail e t  de l'éteridre a toutes les productions 
bcurrièresdes Pays Gas ; on trouve, en effet, à cette époquc, un 
grand rioinbre de Iieurres [iriseritarit une cornpositiori rir)rrri,ile. 

ho L'abaissement de la ricliesse e n  acides volatils de certains 
beurres est dû aux conditions défectueuses dans lesquelles se 
trouvent les varlies aux paturages, à une époque où elles souf ren t  
d u  froid et de l'humidité, en même temps que leur alimenta- 
lion est insuffisante. I I  rcssort des  observatioris que les beurres  
liollandais pourraient présenter une composition normale toute 
I'arinée, si les troupeaux étaient rentrés aux étables dès les  pre- 
miers froids. 

liO Les condilions défectueuses dans lesquelles vivent les va-  
ches à l 'époque o ù  elles fourriisserit des beurres pauvres en aci- 
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des volatils nous donnent le droit de  considérer ces produits 
comine anormaux. 

En eff'et, si le  chimiste expert,  en prrkence d'un beurre  pau- 
vre enacidcs volatils, d'origine hollandaise e t  fabriqué durant les 
mois en litige, ne peut e n  conscieiice aflirrner que ce produit a 
été fraudé par addition de  margarine, il a ,  en revanche, le devoir 
d e  déclarer que c'est la u n  beur re  anormal ; il a inéine l e  droit,  
en le  comparant aux beurres  français, d e  dire  que,  pour  la 
France, ce beurre  n'est pas un produit marchand. 

Réactioii cariictéristirlue des eniir pures. - 
M .  CAUSSE (Cumptes rendus de ïncadeniie des sçirnces d u  1" juillet 
1901). - M .  Causse a montré que  les ealix contaminoes contien- 
rient de  l'oxysulfocarbonate de fer,  qu'elles se colorent avec le  
paradiüzoberizèrie sulforiate de  sodium et qu'elles d k o l o r e n t  le 
riiactif d c  ScliitY (rosanilirie en solution sulfureuse ou ùisulfite de 
rosaniline) (1). 

A ces deux réactifs, J I .  Causse e n  ajoule u n  troisième, l'hrx(i- 
n~Cth~~l tr i i~~ni1lot~i~1h1in1/1car6i10/ ,  plus conriu sous le  nom de v d e t  
cr-;slallist;, qui permet de  distinguer les eaux pures  des eaux 
contaminées e t  qui ,  bien qu'ayant quelque parent& chimique 
avec la rosaniline, se comporte avecces eaux en seris inverse de  
cette derriihre. 

I.orsqu30n verse, dans une eau pure,  une solution sulfureuse et  
incolore de c e  violet ci- is td l is t ; ,  la couleur primitive reparaît ,  e t  
avec plus d'iriterisitc':, si l 'eau, prdalaliieiiient cliaiiffbe à 35-4.0 
degrés, est ensuite refroidie. Si, au contraire, l'eau est souillée 
par des déjections humaines ou animales, ou  si elle contient de 
I'oxysulfocar1)onate de  fer, le retour  à la coloration priniitive n'a 
lieu ni 6 froid ni à chaud .  

Ce réactif z'ol)lient en dissolvant O g r .  2 5  de  violet rristallist': 
daris 250 cc. d'une solution aqueuse saturée à froid d'acide sul- 
fureux. Pour faire l'essai de  l'eau, on opère  s u r  i 00  cc. d'eau, 
qu'on renferme dans un  flacon bouché a l'émeri et à laquelle on 
ajoute 1 ce. d e  réactif;  il se forme, à la surface d u  liquide. si 
l'eau est pure,  un aririeau violet, qui gagne tout le liquide ; la 
coloration est plus intense si l 'on opkre avec de l'eau cliaufïée et 
refroidie, conime il a é té  dit plus haut.  

La cause d e  I'inactiviti! (les eaux irnpiires est bieri due à leur 
contaminalion, car ,  si l 'on ajoute, à une eau  pure  recolorant le 
réactif, de  l 'urine, de I'eau d'égout ou  de  l'oxysulfocarbonate de 
fer, on olritieiit un  mklange qui cesse cle recolorer le réactif. On 
peut faire la preuve inverse en prenant une eau impure,  inactive 
à I'Pgard d u  rbart i f ;  on l'addit.ionne d'eau oxyghiée, q u i  oxyde 

(1) Voir Anna le s  de chimie  m~ulgf iquc ,  1901 ,  p. 101. 
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les matiêres organiques, et Io liquide acquiert alors la propriété 
de recolorer le  réactif. 

En définitive, une eau pure donne une réaction positive avec le 
violet cristalliçl:: taridis qu'elle prl:sente une rkaction négative 
avec le rkactif de  Scliif et avec le paradiazoberizène-sulfonate d e  
sodium ; au contraire, l 'eau contamirike par  les matières orghni- 
ques ou  par l'osysulfocarbonate de fer donne une réaction posi- 
tive avec le réactif d e  SchiR et  avec le paradiazobenzène-slilfonate 
de sodiurri, ri6galive avec le violet cristallisé. 

En expérimentant son réactif sur  l'eau du Rhône, h l .  Causse 
a constat6 que ,  jusqu'au 22 mai, la recoloration du  rkactif se pro-  
duisait r6gulikrement; dans la matinée du  23, est survenu un  
orage, qui a dkversé dans le fleuve les eaux da lavage des rues 
et des route,s; dè.s 1 l irure de  I ' a rwbmidi .  la réaction était deve- 
nue nrgative, e t ,  vers 5 heures, alors que les eaux amenées par  
l'orage étaient presque écoulées, le violet commença à étre riigé- 
nkré. 

Rémction d e  I ' i irotrapi i ie  et de In p i p é r a r i u e .  - 
R I  11 ANSE AU (Bullelin de ln Soc ide  de  phrrrmacie de Borden~cz de  
i n  0 )  - 1 Manseau utilise la r6action propos& par 
'il. Jorissen pour  la reclierclic de l'aldéhyde formique et qui con- 
siste dans la coloration bleue qui  se produit 'lorsqii'on met l'al- 
dbliyde formique en contact avec une solution de iriorpliine (1) .  

L'iirolroliine ou forminc est de l ' l~eznr~~ithglènti- t i tramine,  qui ,  
au contact des acides, se décompose en foririol et amniorliaque ; 
c'est en op6rant ainsi qu'on peut caractkriser I'urotropinc au 
moyen d'une solution de  morphine. 11 se produit une coloration 
pourpre, puis bleue. 

Avec la codéine, la coloration est bleue, puis vert foncé ; 
Avec I'apomorpliine, elle est bleu-violacé; . 

Avec la narcéine, elle est jaune-safran ; 
Avec la papavérine, elle est lilas, puis violet foncé ; 
Avec la tliébaïne, elle est jaune verdatee ; 
Avec la narcotine, elle est jaune-dore ; 
RI. Uanseau a essayé s'il seyait possible de  caractériser égale- 

merit la pipérazille au moyen des alcaloïdes (le l'opium ; il a 
obtenu, avec c e  corps. qui est la diéth!ylfnediam.inc, en opérant en 
prksence d e  l'acide sulfurique, les coloratio~is suivarites : avec la  
niorphine et la codéine, la teinte obtenue a été 16giirement vio- 
lacée ; avec la papavérine, la narcéine, la narcotine et la tlikbaïne, 
I P R  colorations ont  été beaucoup plus accenluées e t  ont varié d u  
jaune d 'or  au brun foncé, en passant par les couleurs safran et 
orangh. 

Ces réactions présentent donc quelque analogie avec celles 

( l )  Voir Annalps de rhimie annlgtique, 189 7, p,  436 .  
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de  I'urotropine, tout e n  Btaat moins sensibles en ce qui concerne 
la coddinc et la morphine.  Elles n'en indiquent pas moins la 
forrriation d'altléliyde éthylique, cause des coloratioris obsrrvkes. 

Préijience de l'urée clans les crachats de la grippe. 
- M .  DELORE (scance d u  29 mai 1901 de  la Soc. des scirnces 
mr;iiical~s de  Lynri). - M .  Delore a examiné les crachats d'une 
malade atteinte de  gr ippe ; après  avoir fait sticlicr un crachat à 
l 'air libre s u r  une plaque de  verre, il I'esamiria au microscope, 
e t  i l  constata la pr6sence d'une grande quantité de  cristaux en 
feuillcs de  foughre ; quelques-uns de  ces cristaux Btaient volu- 
mineux, visibles à la loupe et méine a l'mil nu. Ces cristaux 
étaient solubles dans l'eau acidultk d'acide cl~lorliydrique, avec 
dégagement d'acide carboriiyiie, et, après évaporation, l echamp 
du  microscope était couvert de cristaux de  chlorure de sodium ; 
soumis à l'action de  la clialeur, les crnclials d6gagcaimt d e  l 'am- 
moniaque, qui a été recueillie ; 38 gr .  de  crachats ont donné ainsi 
une quantité d'ammoniaque qui  a fourni, avec I'liypobromite de  
soude, 3 cc. 5 d'azote. 

[)ans le résidu. compos6 de clilorure (le sorliiiin, de  sulfate et 
probablement de pliospliate d'ammoniaque, on  a obtenu X cc .  4 
d'azote. 

I<:n définitive, les cracliats contenaient du  clilorure de sodium, 
les sels ammoniacauxci-dessus irientioniiks et ducarùonate d'arn- 
nioriiaque, dans urie proj)ortiori i ir i  peu irifërieiire au tiers de la 
quantité des autres sel!: ammoniacaux. 

D'après JI. Delore. c e  carbonate d'ammoniaque provenait de 
la cl6composition de  l 'urée ; dans l'urine, l'urée est d4coinpcisée 
principalement par le ~nicvococcus I L ~ C E  ; mais hl.  Miquel a inontré 
que plusieurs autres rriicrocoques jouissent d e  la rriêrne pro-  
priété ; il est donc t rès  vraisemblable que la décomposition de 
I'urée est due à une diastase sécrélée par  ces microorganismes, 
diastase que Musculus a décrite sous le  nom d'zwéase. II es1 pro- 
bable que l'urée des crachats subit une transformation analogue 
au  contact d'une diaslasesécrkt6e parlesnornbreux riiicrolws cori- 
tenus dans les crachats. Cette transformation s'accomplit sans 
mauvaise odeur apparente. 

Noiixmlle niétliocle POIIF r e c o ~ i ~ ~ a î t r e  le hnoiIIe de 
l a  fièvre typtioïdn dans I ' rc r i i .  - 31. le Ur CH.ii\;TEMESSE 
(Bdletin médi~.al du 5 juin 1 9 0 1 ,  communication faite a 1'Acadé- 
mie de  médecine le 4 juin 1901). - Le séjour du  bacille d'Eberth 
dans l'eau ayant pour effet de lui faire perdre certains des carac- 
thrrs  qui perriietterit d e  le distiriguer, I'auteiir s'est efforcii de 
trouver une mktliode lui restituant ces caracteres Dans ce but. 
il ensemence les eaux suspectes, d'abord daps un milieu dit de 
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prolifëvation et de culture, puis dans un niiiieu de différenciation. 
Voici la technique du  procédé : 

Milieu de prolifimtion et de q.(lj1~~1lniss~l~z~tzt.  - L'examen de  I'eau 
à analyser porte  s u r  six litres. Dans un récipient qui renferme 
cette eau,  une bougie Cliamberland stErilisée, dans laquelle 
on fait le vide, arrirte sur  sa surPace externe tous les microbes. 
On lave celte bougie avec 200 gr .  d'eau stérile reriferiiiant 3 p. 100 
de peptone. On obticnt ainsi un liquide trouble, qu'on place à 
l'étuve à 37 degrCs dans un petit bocal à large goulot. L'orifice 
du bocal est fermé par  u n  bouchon en caoutcliouc perce dc qua- 
tre trous. Dans le premier trou, p6riéti.e une petite bougie 
poreuse (filtrante) ; dans le second, un  tube d e  verre, muni  en 
liaut d'un bouclion de ouate et par lequel descend, au fond d u  
liquide, de l'air qui vient y barboter constamnient; dans le troi- 
siCrne, s'engage un tube de verre destiné a faire Ic vide;  Ic qua- 
trienie, enfin, reçoit un  tube d e  verre mis, par sa partie supé-  
rieure, en comrnunicalion avec. un  vase rempli d'eau peptonisée 
stérile a 3 p. 100. Quand l'appareil est e n  marche, a l 'aide de  
tuyaux d'aspiration actionnés par une trompe à eau, on  fait le 
vide dans le  flacon pour y aspirer et faire barboter l'air, et 
crisuite. le nioment venu, on  soutire par aspiration, à travers la 
bougie, le liquide qui a servi à la culture et qui entraine avec 
lui les produits solubles de sécréiions microl~icnnes. Les germes 
étant retenus dans le vase et  sur  les parois de  la bougie, on fait 
penktrer, par l'un des tubes c i~dessus  mentionn&s, de  l'eau p e p ~  
tonisée stérile. La culture et  le barbotage de l'air recommencent, 
alors dans un houillon frais. Le changement tlc liquide us6 doit 
être reriouc.elC toutes les rlouzc heures une fois ou deux fois. Aii 
lmut de ce temps,  le  bocal renferme une cullure extrémrnierit 
riche en microbes, où toutes les espéces - y compris le hacille 
ty[iliique - capables de pulluler a 37 degrés dans u n  milieu 
aussi favorable que l'eau peptoriisée trés aEri.e,oritabondammeiit 
prolilGré et ont relrouvé la jeunesse e t  l 'énergie. Le bouillon (le 
ciikure rst alors placC! dans le ceritrifupeiir pendant erivirtiri uiie 
demi-heure, puis décanté. Au fond des  tul)es de centrifugation, 
un rnagnia épais s'est tlbpos6, formé surtout de microbes assez 
volumineus, peu niobiles, ou de  cliainettes de niicrocoquos, 
tandis que la plupart des bacilles typliiques, minces, trks mobi-  
les, munis de  cils viliratils, restent e n  siispensiori dans le  
liquide. Ce dernier  servira a ensemencer le milieu de différen- 
ciation. 

Jlilieu de di f f~;rencia t io .  - II est formé d'eau peptoniséo à 
3 p .  400, additionnée de  g h s e  à 2 p.  100 et cuit a l'autoclave à 
120 degr& pendant trois qiiarts d'lieure, afin de supprimer I'cx- 
pulsion d'eau q u i  fait suile à la solidification de la gBlose Iiâtive- 
ment préparée. Ce milieu doit ê t re  pnrfailement neutre et  mis i 
l'abri de la dwicca t ion .  Quelques minutes avant de l'utiliser, on 
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lui ajoute 4 gr. 50 d'acide phénique cristallis6 pour 1.000 gr .  II 
est important que l'addition de l'acide pliknique soit récente, 
car il surviendrait peu B peu nne diniinution de  la quantité de 
p1ii:nol par  le fait de  sa conibinaison avec les inatiéres organi- 
ques. Ori opère airisi dans la gklose foritfiie et riiainteriiio ail bain- 
niarie à 4.6 degrés;  on verse, pour 50 gr. do gUlose, 2 cc. 1 d'une 
solution d'acide plitnique cristaiiisB ii '2,s p. 100. 

Telle est la coinpositiori du  milieu d e  différenciation; mais, 
pour  donner les résultats attendus, il doit ê t re  utilisé d'une cer- 
taine façon. En i,fl'ct. cliacun sait que les colori ie~ qui se dbve. 
loppcnt a la surface d'un milieu solide n'ont pas la iiiSme appa. 
rerice que celles qui germerit dans  la profondeur, a l'abri de  l'air. 
Pour que les colonies soient bien coml~arables .  il faut qu'elles 
soient toutes des colonics de surface; il faut, en un mot. que le 
milieu soliile d e  gélose noiirricikre ait une iiiinceur extrkine, 
celle, par exemple, d 'une pellicule d e  plaqiie plioioyapliique au 
gélatirio-broniure. Une douzaine (le tiibes stérilisés, plongés 
dans un bain-marie à 4 2  degrbs, reçoivent chaciiri 2 cc. environ 
de  la gélose phcniquée;  ils sont ensuite ensemencés avec un fil 
de  platine t remp6 dans le premier bouillon sorii  du centrifugeur. 
Une fois trernpk, le f i l  de platine suffit pour ensemencer sutces- 
sivenicnt quatre tubes, de telle sorte qu'il iriociile, dans cliacuri 
d 'eus,  i ir i  rionibre de moiris cri irioiris granil do colonies. Pour 
ensemencer les douze t u l m .  le fil de  plaiine a donc kt6 trenip6 
trois fois seulement rlans le liquide d e  prolifkratiori. L'ensemen- 
cernent pratiqiii':, les tubes sont portfis l'un a p r i s  l 'autre  rlans un 
bain-marie a (i-6 degrés, et la géiose. niaintenue très liquide par 
la chaleur de l'eau du bain-marie, es1 agitde doucement et rou- 
lée sur  la surface interne du tube qu'elle iriouille partout. On 
reiire alors le tube en le renversant, le fond en Iinut et l'orifice 
en has ; la gélose fluide descend sur  l'ouate, mais il reste, sur  la 
surface interne d u  verre, une inince pellicule de gélose, qui se 
solidifie en quelques instants par  le fait du  refroidissement des 
parois du verre. Le bouchon d'ouate et le culot de g6lose qui le 
recouvre sont en1evi.s et remplacés par  un bouclion rie liPge sor- 
tant  de la paraffine maintenue en filsicin. Ainsi est assurCe la fer- 
meture liermétique du tube et  ernpêclitic la dessiccation de la 
gélose. Les tubes d a n t  placris a l 'étuve à 37 degrés, il s 'y  déve- 
loppe des colonies largement aérbes, toutes en surface. De la 
seizièrnc à la dix-scptihine Iicure, toutes les colonies de coli- 
bacille sorit sortirs. Trks rares sorit celles qui riaissent aprhs ce 
laps de  temp% .% ce moment, on pointe à I'ericre eliaque colonie 
apparente à l ' a i l  nu et on reporte de  nouveau les tubes dans 1'6- 
tuve. De la dis-liuitiéme à la vingt-qiiatriéme heure, de nouvel- 
les colonitis trés petites. et gardant toujours leur petitesse, de- 
viennent visibles. Examinkes à un faible grossissement, ellessont 
constituées p a r  deux espèces microbiennes distinctes. Les unes 
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sont entouries toujours d'une périphérie claire, translucide, 
transparente; c e  sont des colonies typhiques, dont il resteà faire 
la preuve. Les autres, d e  même volume que les précérlenres, ont 
un centre foncé, et la zone qui eiitoure ce centre est jaunatre. 
Elles sont formées d e  niicrocoques. L'aspect de ces deux espèces 
de colonies est très caracturistique pour ceux qui ont l 'habitude 
d'une telle reclierclie. L'exanien est naturelleiiient d'autant plus 
facile que les colonies dhe lopp6es  ne sont pas trop nombre~ises;  
une distance de 3 i 4 iiiillim. de séparation entre elles est conve- 
nable pour qu'elles puisserit acquérir leur d&veloppenient rnaxi- 
mum. II importe  de  ddaisser! pour l'exanien, les régions o ù  une 
exsudation d'eau hors de  la gélose a provoquk. par clieminemerit, 
des contaminations. 

Quand les petites colonies ont été reconnues à l'œil nu e t  ex- 
plorfies à u n  faible grossissement, on les prélève soit a l'aide 
d'un fil d e  platine ordinaire, soit avec le  min.o-diide construit 
par'rl. Collin. Le tube decul ture est introduit dans un petit cylin- 
dre creux métallique, dans lequel il se meut de droite a gauche 
el d'avant en arr ière  ou  inversement, sous l'influence de deux 
vis. Sous le microscope et  a Lin faible grossissement, on peut, 
graceà ces vis, placer au  point voulu la colonie que l'on vise. 
Le jeu d'une troisikine vis fait élever nîécariiqueinent une akui l l e  
terminke par un fi1 d e  platine flambé, qui vient lentement i?t avec 
sureté piquer la colonie visBe sous l'objectif du  niicroscope. On 
peut facilerrierit? de la sorle, saisir la plus firie colonie et  s 'assu- 
rer qu'elle est prise et seule prise. Le tube retiré, l'aiguille, sous 
l ' imp~ilsion de  la vis, sort de  l'appareil et permet un enseiiience- 
ment. Lorsque la colonie est assez volunlineuse, on peut la dis- 
socier dans un peu d e  bouillon ; une partie du  inélarige, recevant 
du sGruin agglutiriant anlitypliique, permet quelquefois de porter 
un diagnostic immédiat. Ce cas n'est pas fréquent ; il faut, d'or- 
dinaire, que le bouillon ensemencé ait  fructifié pour permettre 
d'établir le diagnostic avec certitude. Pour cela, I'ensemencement 
est pratiqué daris du  houillori (eau peptonée) lactosé, dont la fer- 
mentation e d  un moyen préc,ieux de  diagnostic entre le coli- 
bacille et le bacille d 'Eber th  Cette fermentation du lactose se  
reconnaît par l'addition au  bouillon lactosé de  carbonate d e  
chaux, ou a la gélose lactosée de  tournesol (Wurtz),  ou, mieux, 
de ce méme tournesol au uouillon ncutre (indication de M. Grirn- 
bert).  Au bout d'un jour ou deux, le bouillon lactosé tournesolé 
a été rougi par le coli-bacille, taridis que le bacille typ l~ ique  
laisse le milieu violet, e t  peu à peu le rend bleu. Souvent,niéme, 
il le d ~ k o l o r e  a sa partie inférieure, e t  le bleu reparaît pa r  l e  
vieilljssemerit de  la culture. Ce fait est peut-être en rapport  avec 
la shcrétinn d'une diastase réductrice ou toxine soluble, dont 
l'auteur a montré  la formation. 

La réaction d u  milieu lactos8, restant neutre d'abord et deve-  
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nant peu â peu alcalin et jamais acide, jointe aux rdsultats de  
l'examen microscopique, qu i  montrent la forme e t  la mol~iliti': 
dn  bacille typhique, a une grosse importance. 

II arrive, surtout dans les analysas d'eau oii le bacille typhi- 
que  a v k u  longtemps' que les petites colonies en question pré -  
sentent, par  la forriie d u  bacille, par sa mobilité et par ses d a c -  
tions au  lactose, tous les caracthres du  bacille d'Eberth, a l'ex- 
ception de ce fait, que ces germes ne sont pas agglutinables par 
le  s6rum d'aniriiaux vaccinés contre I'E!)ertli. Celte particulariti: 
ne suflit pas pour faire douter de  la nature du microbe, ca r  ces 
germes ébertliiformes bleuissent le boiiillon neutre lactosé tour- 
nesolé ; inoculés pendant un certain temps des cobayes ou à 
des lapins, ils provoquent, dans le sérum de  ces animaux, I'ap- 
parition (le la réaclion agglutinarile a I'tigürd du  bacille d'Ebert11 
parfaitement autlicntiquc:. L'auteur a vérifié celte constatation 
déjà signalée par $1. Rérriy. On peut mênie, chez t e s  microbes 
6bertliiforiues rerirés de l 'eau, \.air r e p a r ~ i t r e  spontaiiémr:nt, par 
des  cultures successives s u r  gelosc, Ic pouvoir agglutinatif carac- 
t4ristique de  l'espèce. 

Lorsqu'on ajoute à de  l'eau de  Seine naturelle du bacille typlii- 
que agglutiriable, ou (les matières fëcales d e  tyl~liiques contenant 
le  bacille agglulinable. oncoristate que ces microlies, vivant dans 
l'eau, conservent pendant une vingtaine de jours -leurs proprib- 
tés d'agglutination. Plus tard, cette propriété se perd ; on ne la 
retrouve plus au bout de  trente jours, et cependant le microbe 
reste bien du ùacille t y ~ l i i q u e ,  puisqu'on peut souvent lui res- 
taurer  sa propriété d'agglutination. I l  n seulenierit perdu quel- 
ques-uns de  ses attributs et une partie d e  son pouvoir patlioghne. 

Des faits ci-dessus découlent des cvnclusions qui intéressent la 
p r l t ique  de  I'liygièrie publique et l'étiologie des épidémies de 
f i b r e  typhoïde. 

La iiiétliode permettant de d k o u v r i r  assez rapidement dans 
l'eau la présence du bacille typhique, et mênie de reconnaître 
s'il y a pén6tré depuis longtemps, laisse aux hygiénistes la possi- 
bilité d'examiner une eau suspecte avant qu'elle ait produit des 
ddsastres, ou, tout ail muiris, au dkbut (l'une 6pidSmie. Elle leur 
donne surtout l ' i l idznrtion de nle1lr.e et1 dCc1uqe  / ' E L L U  d ' m e  sûurce 
O ~ L  d'une c~ i~ ln l~s i r t i on ,  lorsque la  pr i so l ce  du bacille typhique y est 
c o r i s t r ~ l k .  

3Iétliotle d e  reclierclic du bucille typhique. - 
11. CAJIBIEK (Comptes re ) ldus  de  I ' A c a d h i e  des  scietices du  40 juin 
1901).  - Lorsqu'on place une bougie de porcelaine sufj$sc~rnnze~t 
p o m m e  dans un tube de verre, qu'on remplit  a moitié le  tube et 
la bougie de bouillon sth-ilise', qu'on ensemence avec précaution, 
avec le bacille typhique, le  bouillon contenu a l'intérieur de la 
bougie, e t  qu'on maintient l'appareil à une température de 37 de- 
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grés, on voit le houillon di1 tulie se troubler plus ou  moins rapi- 
dement, ce qui prouve que le bacille a traversé la bougie. Les 
bacilles les plus mobiles sont ceus  qiii passent le  plus vite à tra- 
vers la bougie. Quelques autres bacilles traversent aussi les 
m h e s  bougies, mais n i o i r , ~  vite. 

Cette curieuse propriété d u  bacille typhique a suggéré à 
J I .  Gambier l'idée de le rccherclier dans I'eau de  la rilanière sui- 
vante : on introduit l'eau à examiner dans l'intérieur de  la bou- 
gie, et on place la bougie dans le tube à demi rempli de  bouil- 
lon stérilisé ; aprks qu'on a laissé l'appareil i une température 
de 38 degris,  on voit le  bouillon ext2rieur se troubler si l'eau 
contenait du bacille typliique ; pour caractérisw la présence d e  
celui-ci dans le bouillon, on en prélève a l'aide d'urie pipette 
effilée, e t  on l'ens~iiiencc sur  les milieux de  difirenciation liabi- 
tuels (lait, milieux lartosés, pomme de  terre, etc). ,  et on soumet 
à l'examen microsoopique, ainsi qu'à la riaction d'agglutiriation. 

Dans de  I'cau de Varine rcnfermant du coli-bacille e t  artifi- 
ciellenierit irifect6e de  bacille d'Eberth, M. Carribier a réussi A . 
retrouver ce dernier, soit inimkdiatement, soit après dix-huit 
jours de consorvalion dans une armoire obscure. I I  a pu isoler 
facilement des bacilles typhiques d e  l'eau de Seirie et de  Marne, 
ainsi que de I'eau de certaines sources. 

I)aris les cas les plus favor:iùles, on peut ê tre  fixé au h i i t  de 
dix-huit à vingt heures s u r  la prJsence du  bacille typhique dans 
une citu; mais le diagnostic n'est certain qu'après applicatiori des 
inélliodes de différenciation ci-dessus indiqukes, c e  qui  exige 
deux ou trois jours. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Dosnge tlii soufre total daims les caiiil>ustibles. - 
M .  K .  DUBOIS (R~11 .  Assoc .  belge des chinaistes, 1901, p. 425) .  - 
L'auteur passe en revue la rrihtliode d'lSsclika el ses diverses rriodi- 
fications ; il trouve que les résultats sont infhrieurs à ceux ob te -  
nus par la méthode qu'il priconise : 

On fait un mc'ilange intime de  i gr.  de combustible avec 4 gr.  
de bioxyde d e  manganèse pulviirulent, 1 gr.  de permanganate d e  
polasse et 2 gr. de carbonate de soude pur  et sec ; on l'introduit 
dans un creuset de platine ; on recouvre d'une couclie inince d u  
mérne mélange oxydant; on cliauffe doucement pendant une deini- 
Iieure avec le couvercle, puis au rouge sornbre, aprés avoir enlevt! 
le couvercle. Les matibres combustibles sont brûlées, et le soufre 
passe à l'état de  sulfate alcalin ; on reprend par & O  à 50  cc. d'eau 
bouillante ; on filtre et on dose l'acide sulfurique dans le filtratum 
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h l'aide d u  chlorure de baryum. 11 faut avoir soin d'employer des 
r6actifs exempts de  soufre, surtout le bioxyde de  manganèse, ou 
de faire une correction établie par un essai à blanc. 

L. L.  

niff~minii  de 17rrcide nulhriqiie dans  I'ntmo- 
sphère. - M .  II. OST (Hiedsrnrnnns Ce)llralDatt. 1901, R a  à, 
p. 563, ri'aprbs C h n .  C e ~ ~ l r a l h k ~ t l ,  1900, p. 73) .  - L'acide su!- 
furiqile est rkpandu partout dans l'atmosplière, miime dans 
l'air soi-(lisant pur  des montagnes ; pourtant il  ne s'y trouve que 
par diffusion dcs gaz des foyers dos villes. Pour dkcéler 13 pré- 
sence de l'acide sulfurique, on a dispos4, dans les branches des 
arbres, des linges de coton impr4gnhs de baryte caustique et 
fortement tendus par des fils tl'attaclie fixés aux coins. Tandis que 
les tissus (dimensions : 0 mètre  20 sur  O m h r e  30; absorbaient 
en montagne, d u  5 mai au 5 octobre 1899, (le O gr. 055 
O gr. 180, dans la lande du  Hanovre septentrionale, du 29 mars  
au 8 octohre, de O gr.  118 à O g r .  3 2 3  d'anhydride sulfurique, 
dans ia vallée tout a fait voisine de IIanovrc. du 18 mars au 
9 septembre, on constatait de  O g r .  34 a O gr .  790 .  

E. S. 

.116t,hodc! pour preparer exactement l es  ~lolotions 
d'acide chlor.li;vdriqoe ou d'acide nitrique,  etc.  - 
M .  RlCIIAliD h1KAI)E (Chernical 3'ezcs. 190 1, p .  306j.Voici comment 
l'auteur conseille de préparer  une so!ution normale décime 
d'HCI. 

On pkse 12 gr.  487 d e  sulfate d e  cuivre p u r  cristallisé, qu'or1 
dissout daris 500 cc. d'eau distilltk contenus dans un  récipient à 
bec pouvarit contenir un litre de liquide iinviron. Dariscette solu- 
tion, on introduit un  cylindre formé d'une feuille de  cuivre enrou- 
11Se et  attaché avec un  fil communiquant  au pôle négatif d'une 
sourceRlrctriqiie; ail centre  de  ce cylindre, est placPe une tige de 
platine, en communication avec le  pûle positif de la méme source 
électrique. 1.e riicipient est recouvert avec un  verre  de  montre 
perforé, pour laisser passer les deux fils conduisant aux électro 
des. On fait passer un courant de  i à l j2 ampère  pendant 5 à 6 Iieu- 
res, ou même pendant une nuit, puis  on  enlève leverre  d e  mon- 
t re ;  on le rinceavec d e  l'eau (listillbe; on  retire la tigedeplatine et 
le cylindre d e  cuivre, e n  ayant  soin de  bien le  r i n c e r ;  on transvase 
le liquide dans une fiole jaugée de 1 litre ; on lave par  décanta- 
tion le  cuivre déposé, e t  les eaux de lavage sont vers8es dans la 
fiole. Au liquide obtenu o n  ajoute exactement 42 g r .  215 de 
clilorure de  baryum cristallisé pr6alahlerrient dissous dans un 
peu d'eau ; on affleure a u  trait de  jauge ; on ajoule encore 2 cc. 2 
d'eau, pour  tenircompte du  voluniede sulfate d e  baryte précipité; 
puis on ni6langc. AprBs dépôt du  précipité de  sulfate de  baryte, 
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on filtre ou on siphonne, en recueillant l e  liquide limpide dans 
un flacon bien sec. 

Pour préparer,  par cette mithode,  une solution déci-normale 
d ' A z 0 3 H ,  on remplace le clilorure de baryum par 13 gr .  076 d e  
nitrate de baryie, la quantité de sulfate de  cuivre restant la 
même. 

H. C. 

Doïi ige tlu bibmutli. - hI%I. A .  W. WARWICK et  T. B. 
KYLE (Engineer.  and mining J o u r n . ,  1901, p .  4 3 9 ) .  - Le procéda 
préconisé par les auteurs est une modification de  la méthode 
Pattisoii RIuir. 

Le principe de la méthode est le suivant : précipitation du  
bieinutli en solution nitrique par  l'acide oxalique, rcdi~solut ion 
d e  I'oxalate de bismuth et titrage à chaud p a r  le permanganate 
de potassium. 

Mode opiratoire.  - i gr.  du minerai, contenant environ 
10 p. 100 d e  bismuth, finement pulvérisé, est attaqué, dans une 
capsule de porcelaine couverte, par 5 à 10 cc. t l 'Az03H concen- 
tré. 011 kvapore a siccité. On ajoute ensuite 5 cc. d'Az03H et l'on 
chauffe en agitant. On ajoute 25 cc. d'eau ; on t r a s v a s e  dans un 
vase conique, de  façon à avoir environ 100 cc. de  liqueur. 

On ajoute ensuite 5 gr. d'oxalate d'ammonium ou d'acide oxa- 
liclue, e t  l'on fait bouillir fortement pendant 5 minutes;  on laisse 
reposer; on filtre, en kvitant d'entraîner le précipité; on h i t  
bouillir ce  dernier.  à deux reprises successives, avec environ 
50 cc. d'eau ; on filtre sur  le  même filtre. Ces traitements suc- 
cessifs ont converti l 'osalate de  bismuth en sel liasique. Si le 
Filtratuiri est encore acide, les épuisements à l 'eau bouillante se 
feront jusqu'à ce que le liquide filtré soit neutre .  

L'oxalate basique qu i  est sur  le filtre est lavé, redissous dans 
2 a 5 cc. d'HCI a 50 p. 100 ; puis le filtratum est ajout6 au  prrici- 
pité d'oxalate basique restant dans le vase conique. 

L'oxalate basique est ensuite dissous, en cliauflant duuceiiirnl, 
puis or1 complhte le volume a 25Occ. 

La solution est neutralisée par  I'aminoniaque. Le précipité 
qui peut se former est redissous par quelques gouttes de SObH2 a 
20 p .  100. 

On titre ensuite au permanganàte J e  potassiuiri a une terripé- 
rature de  7 0  à i00  degrth Le titrage a lieu comme de coutume. 
Si la solution primitive, avant l'addition d'oxalate, contient 
une quantité insuffisante d'Az0311. il y a précipitation partielle 
du bismutli à l'état de  nitrate basique, et les résultats trouvés 
sont trop faibles. L'oxalate de bismutli doit ê t re  coniplèleirierit 
converti en oxalate basique, sans quoi les résultats sont t rop 
élevés. 

L'oxalate de bismuth est rapidement transformé en oxalate 
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basique par  plusieurs Bbullitions successives avec l 'eau. 
Quand le filtratum est neutre, la transformation est complète. 

Le plomb, le fer, le cuivre, Ic zinc, l'arsenic, le tellure n'ont 
aucun effet nuisible. 

Cet essai, etfectué dans les conditions précédentes, dure  au plus 
40 minutes. P. T. 

Toxicité du clilorntc tlc potnuso. - 11. V A S  SIELCKE- 
BEKE (Annales d e  ph-rnacie  de  Loucain d'avril  i 9 0 i ) .  - Un 
grave acciderit mortel vient d'altirer l'attention des médecins et  
des pharmaciens sur  la towicitb du  clilorate d e  potasse ; il s'agis- 
sait, dans l'espèce, de  trois jeuries gens ayanl succombé après 
avoir pris de la poudre de  SedLtz préparet: avec du clilorate de 
potasse, employi! par  e r r e u r  a la place d u  sulfate de 1nagn6sie ; 
ces jeunes gens avaient pr is  30 gr. do clilorate de  potasse. 

A propos d e  ces empoisoririernerits, III. hIelckebeke a fait des 
recherches ayant pour but de voir quelle est l'opinion des au-  
teurs s u r  la toxicit6 du clilorate de potasse. 

M .  Isambert (Gazelte midicale de Par is ,  1836)' qui a le premier 
contribué à l'emploi de ce sel, a constaté sur  lui-même qu 'une 
dose de 8 gr. provoque la salivation. 

Allinghans ( J o i ~ r r ~ a l  dr l a  Societé des scwnces medîcnles de B ~ I L -  
xellrs, 1 8 6 i )  a administré jusqu'a 2 5  gr.  par  jour de chlorate de 
potasse. 

D'après Guibert (Histoire nntul-elleet i n ~ d i c d e  des nonuenux inedt- 
caments, IUSS), la dose adrninistr6e orilinairernenl varie de  2 a 
8 gr. par  jour. 

D'après Soubeyran (Traité de pharmacie, 1863), on peut, sans 
danger, élever In close à % O  et 30 gr.  par  jour .  

Boucliardat ( M a n u d  de matzére médicale, de tl~érapeutique et  de 
pharmacie, i8fT) indique, comme dose liahituelle, 2 ë. ~ ~ ~ i . .  par 
jour ; on peut aller jusqu'a 20 g r .  pour les adultes et a 10 gr. 
pour  les enfants ; i l  n'admet qu'avec réserves un cas d'ernpoi- 
sonnemerit causé par 50 gr. de chlorate de  potasseet rapporté par 
hl. Lacombe. 

Pour Ferrand (Aide-mémoim dc p l~nrmmie ,  1873), la dose est 
de 1 a 4. gr. e t  plus. 

Nothnagel et Iiossl)acii (A'ou~eaun; déments de rnntiére médicnle 
et de thernpsuticpe, 188C) ne semblent pas attacher d'importance 
à la toxicité d u  clilorate de potasse, e t  ils citent des cas oùl'on 
e n  a atlministrk 20 gr.  impunément. 

Stillé e t  Rlaisch ( T h  nat~onal:  dispensutor!l, 1888) signalent un 
assez grand nombre  d'empoisonnements causés par les doses de 
1 6  e t  % gr. 

Jacobi ne cite pas moins d e  i l  cas mortels en 1879, et 
Wegsclirieider ( H d i e t i n  d~ tbémpeutiquc) signale 30 cas en 1880. 

Depuis lors, on  a diminué les doses de  chlorate de potasse ; 
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c'est ainsi que Stillé et iviaiscii indiquent comme dose, pour  les 
jeunes enfants, O gr .  30, trois fois par  jour, e t ,  p m r  les adultes, 
de O gr. 60 a 2 gr .  par jour. 

Gilkinet (Tra i f e  dechimie pi~armacezitiqite, 1899) indique, comme 
dose niasima, pvo dosi O gr. 5'0 et  pro die 4 gr. 

Quand or1 songe aux doses élevées q u e  certains rnédeciris ont 
prescrites impunément, on est tenté de supposer que les acci- 
dents mortels qui se sont produits ont pu être causés par  des 
inipuretés contenues dans le chlorate de  potasse. I I  y aurait  lieu 
de rechercher, dans plusieurs échantillons de ce sel, la présence 
du perclilorate de  potasse, qui  est u n  poison violenl pour les 
v8gétaux e t  qui exerce peut-ètre aussi une action toxique sur  
l'liomme et les animaux. 

Déterniiiiaiiou de la ricliesme saccliariise d e s  bet- 
teraves par l'extraction alcnnliqiie de Scheibler. 
-M. A .  HERZFELD (Zezts. d .  dez~tsch. Z u c k w i ~ h s t r i e ,  avril 1!101, 
p. 334). - L'appareil d'extraction est figuré ci-contre : il est 
composé d'un flacon à deux boules, portant une jauge à 100 cc., 
placée entre les deux boules ; ce flacun est surinonté d'un 
extracteur Muller, puis d 'un  réfrigérant a circulalion intérieure 
construit par  Reichert. Le siphon de l'extracteur illuller porte 
une tubulure ouverte, pa r  laquelle on peut prélever du  liquide 
solvant. 

On phse 26 gr. de  pulpe (poids normal allemand pour !00), 
dans une capsule en maillechort et on les additionne 
immédiatement de  3 cc. d'acétate de plorrib et de  
quelques gouttes d'alcool à 900 ; on fait passer le 
tout dans l'extracteur, dont on a obturS l'orifice du 
siphonnernent au moyen d'une toile métallique. On 
rince avec de l'alcool h 90°. La quantité d'alcool a )$ 
ernployer est d'environ 7 0  cc. On porte a u  hain- @;.. ip; 
marie et on chauffe de telle sorle que le  siphon ((+,$) 
fonctionne toutes les 3 a 5 minutes ; a u  bout de 
2 heures, on prélève, par  la tubulure d u  siphon, 
une petite quantité de liquide, qu'on essaie à l'a- ti 
naplitol ; si l 'on obtient encore un anneau coloré, 
on continue l'extraction, jusqu'a ce qu'un nouveau 
prélèvement ne donne plus d e  réaction ; on laisse 
refroidir a $0 degrCs ; on jauge le ballon à 100 cc. 
avec de l'alcool a 90° ; on filtre et on observe la 
dkviation polarimPtrique. La lecture au tube nor-  
mal donne directement la ricliesse saccharine de  la pulpe 
analys&. Si l'on n'opère pas avec un saccliarimbtre allemand, 
la prise d'essai sera évidemment modifiée selon le  poids normal 
de l'instrument employé. E. S. 
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Mici artificiel. - M. A .  BN-iIEII (Zeits. f .  Untersuchung 
der Nahrungs u .  Genussmittel, 1901, p .  3 6 4 ) .  - L'auteur, ayant étC 
chargé d 'exper~iser  un  miel, fut frappé par sa  coloration anor- 
male. Il était, e n  effet, d'un beau jaune citron. 

L'analyse a fournisles résultats suivants : 

Eau . . .  2 0 . 4 5 p . i O 0  
Sucre rdducteur direct . . 75.47 - 
Sucre cristallisable . . .  3 . 9 0  - 

. . . . . . .  Cendres 0 . 1 3  - 
Déviation avant inversion. . - 20;o - 

- après - . . - 2 ' 9  - 

Quant a la matibre colorante, une addition d'IICl à la solution 
aqueuse, la fit passer du  jaune citron au jaune orangé. L'ammo- 
niaque n'avait pas d'action. L'alcool absolu dissolvait coniplkte- 
menc le  principe colorant et le sucre restant étant blanc. Le miel 
brun naturel, soumis au rnérne traitement, ne  se décolore pas, 
et l'alcool ne dissout aucun principe colorant. La teinture d'un 
éclieveau de laine Conna des résultats concluants : 10 gr .  de miel 
fiirerit dissous dans 50 cc. d'eau e t  adtlilioririés de 10 cc. d'une 
solutiori de bisulfate de  potasse à 10 p. i00. Apres avoir trempé 
i'éclieveau dans le  bain, on chauffa pendant 10 minutes à l'ébul- 
lition. La laine se teignit en jaune-citron. L'ammoniaque fut 
sans action s u r  la couleur. L'acide clilorliydriquc dilué f i t  virer 
la teinte au  rouge, carmin intense. 

Le miel brun naturel,  traité de la même fac;on, ne comrnu- 
nique à la laine aucune coloration. L'écheveau sort blanc de 
toutes les Bpreuves. 

L'auteur e n  conclut que I'échaiitillon expertisé par lui était 
coloré artificiellemerit. 

Quant aux chiffres fournis pa r  I'analyse, ils ne  permettent pas 
d e  se prononcer avec certitude. II a é té  établi pa r  la suite qu'il 
s'agissait d'un miel artificiel, vendu sous le nom d e  miel jaune 
candi. J.  W. 

Dosage du sucre dans le lait condensé. - MM.  P. 
SCHAFITER et  J .  SCHUTZ (Journal suisse de chimie et de phar- 
mocze, 1901, p .  1841. - On recommande de  précipiter par l'acétata 
de  plomb les matières albuminoïdes dans les laits condensés. 
On se débarrasse du plomb en excks par du carbonate de 
soude calciné. I l  a été établi, par  divers chimistes, que les sac- 
cliarates de plomb qui  se forment dans ces conditions et ie 
volume du précipité d e  carbonate sont des causes d 'erreur  qui 
ne  sont nullement négligeables. 

Les auteurs ont fait une étude comparative entre cette méthode 
e t  celle d e  Ritthausen, qui consiste a précipiter les albuminoïdes 
par le sulfate d e  cuivre et  la soude. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 3 5 1  - 
Le tableau suivant permet de se rendre compte des diver- 

gences observées 

Lait coriderisé A 1 1 

D'aprbs Kitthausen 

.............. Sucre de lait.  11.93 ( 
Sucre cristallisable 30.i8 ? 5 1 - 7 4  p. 1 0 0  3::f: 1 50.72 p .  100 . . . . . . . .  

r a r  
I,acétate de plomb 

Lait condensc B 
non su~ré,maisforternent cararndliad 

Sucre de lait. .  ............. 14.14 p .  100 13 .94  p. tO0 

Lait condense C 

Sucre de lait ............... 
......... Sucre cristallisahle 40 .55  

La méthode de Ritthausen donne des résultats plus élevés et 
est plus exacte que la méthode à l'acétate de ploinh. Un autre de 
ses avantages est la facilité avec laquelle on peut filtrer le préci- 
pitk produit par le sulfate de cuivre et la soude. On sait combien 
est ennuyeuse la filtration de la combinaison plombique. 

Afin d'avoir des résultats toujours concordants, les auteurs 
recommandent d'opérer de la façon suivante : 

Pour doser le sucre de lait, on étend 50 gr. de lait conllensé à 
400 cc. avec de l'eau distillee ; on prblève 25  cc. du mélange; on 
précipite par la liqueur de Fehling et on amène a u  voluirie de 
500 cc ; on filtre ; le liquide liltré doit être légérernent acide ou 
neutre, mais non alcalin ; on chauffe à l'ébullition, pendant 
6 ininutes, !O0 cc. de la liqueur filtrée, avec 50 cc. de liqueur 
lileiie ; on opère ensuite corriine 1 l'ordinaire. 

Pour doser le sucre cristallisable, on invertit 50 cc. du liquide 
filtré avec HCI. Après neutralisalion par la soude du liquide 
inverti, on étend a 200 cc. et on en préléve 50 cc. pour le dosage 
du sucre total. J. W. 

Dosage du mncre inverti. - M .  BAUMANiY (Cenl. d. 
Auckcrind, juin 1901, p. 809). - Sous avons déjh publié ( i )  deux 
métliodes de dosage du sucre inverti par le titrage du cuivre non 
réduit. Baurnann rappelle que la inbtliode de Müller permet éga- 
lement de déterminer volumétriquement la quantité de cuivre 
précipité ; ici le titrage est direct, c'est-à-dire qu'on opere sur 
l'osydule précipité ; ce dernier est redissous dans un sel ferrique, 

(1) Annales de chimie analytique, 1901, pages 89 e t  232. 
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et on  titre par le permanganate la quantiti: d'oxyde ferreux for- 
mé.  La réaction a été indiquée par  P. Mohr : lTe20" Cuu-O = 
= 2Fe0 + 2Cu0. 

La solution de sel ferrique qu i  sert 5 la redissolution est ~ ~ r é -  
parée en mélangeant I volume d'une solution satur6e i froid 
d'alun de  fer aminoniacal avec 1 volunie d'acide sulfurique au  
dixième et  2 volunies d'eau distill6e. La solution peut se con- 
server. 

La l iqueur  titrée d e  permanganate de  potasse doit contenir 
ri gr .  98 de c e  sel par  l i t re ;  1 cc. correspond à 1 cenligr. de 
cuivre ; on la titre en oxydant O gr.  4965 d'acide oxalique pur  
cristallisé ; on doit erriployer exacteriierit 50 cc. de  peririariga. 
nate. D'aprbs l'auteur, la liqueur de  permanganate conserve long- 
temps son titre quand on la tient à l 'obscurité dans u n  flacon en 
verre  foncé bouché à l 'émeri. 

Le précipité d'oxydule d e  cuivre, lav6 rapidement et recueilli 
su r  aniiante ou papier,  est r6iritroduit daris le vase qui a servi à 
la préc,ipitalion ; on le redissout à l 'aide de  10 à 2 5  cc. de la 
solution ferrique. Si celte redissolution est faite rapidement et 
immédiatement suivie du titrage. il n'est pas iridispensat,le d'o. 
pérer dans une atmosphère d'acide corL>onique On titre aussitht 
par  le permanganate et la quaritité d e  liqueur employke pour 
produire la coloration rose persistante indique la quantité de 
cuivre réduit.  E.  S. 

Aiirilyse d e n  enux destinées R lm brasserie. - 
M .  LUI:lc (Zeits. ges.  Brnuvesen, 1900,  2 3 ,  p. 685.) - La marclie 
suivie Iiabituellement pour l'analyse des eaux employées en bras- 
serie ne  suffit pas pour  se rendre un compte exact de la valeur de  
ces eaux. 

L'auteur projinse de  déterrriirier : 
1 O  L'extrait total: à cet efl'et, on évapore 250 ou 500 cc. d'eau; 

on séclie et  on  pèse. L'extrait sert ensuite au  dosage de  l'acide 
carbonique combiné, de  la silice insoluble dans IICI, de  la chaux 
et de l a  magnésic. 

2"a cliaux e t  la rnagriésie contenues dans la partie iriso- 
luble. 

I I  faut, pour cela, évaporer presque à sec 250 à 300 cc. d'eau, 
filtrer et laver le  précipité pour dissoudre tout le  sulfate de 
chaux. Dans le  résidi?, on ddtermine la chaux ct la niagnésie inso- 
lubles. Dans le  liquide filtré, qui contient le sulfale de cliaux et 
les alcalis, on se débarrasse de la chaux par le carboriate d'am- 
moniaque, et on met les bases alcalines en liberté par l'eau de 
baryte ; puis on filtre ; on Bvapore à siccité e t  on calcine. 

3 O  Les chlorures. 
40 L'acide sulfurique. 
Pour le calclil, on  admet que l'aride carbonique est combiné a 
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la chaux et à la magnésie insolubles, e t  que la chaux soluble est 
c o m h i n 6 ~  a l'acide sulfurique. 

Cette 1n;iriiAre d e  prorétler permet de  dkterniiiit>r, par  I'ana- 
lyse, la composition d'une eau a u  point de vue de sa richesse en 
carbona!~ de çliaux, en carbonate (la magriSsie et en sulfate de 
chaux. 

Bien que for1 inconiplkte, cette m6tliode d'analvse répond aux 
lirsoiris industriels. 

J .  Ti7. 

Cai-cietérisntioii clii thé  épuisé .  - Dl' ;\. KKSTLER ( J u I ~ I .  
lznl de pl~rci.rr~ncie d ' I I / s n c a - ~ o i ~ l ~ c t i r i e ~  niai 190 1).  - L'auteur, après  
avoir paset! en revue les divers proc8tlbs employkç pour la 
reçlierclie de la théine avant e t  aprés épuisement par l'eau, 
propose ilne mltliorle simple et  facile, q u i  lui a donri6 d'excel- 
lents résultats. l n  voici la d e s c r i p h n .  

On broie entre les doigts urie feuille de th6 non & p u i d e  et on 
recueille la poudre fine sur un verre de  montre. Or1 recouvre 
ce premier verre de montre par iiri second d e  niéme dimen- 
sion, et on i i ia int i~nt  le  systhme à l 'aide d'une toile mé- 
tallique. Ori cliauff'e à l'aide d'une t r i s  petite Ilamine, en lais- 
sant un espace de 7 centiin&es environ en t re  la pointe de la 
tlairinie et In v e r w  de montre infwieiir. Au bout de cinq minu- 
tes, on exaniine au microscope le verre de rnontrr, supérieur;  on 
aperçoit iine iiiiiltit~itir, de  petites gouttelettes de  1 à 2 ,U de 
dianibtre. Apriis avo i r  chauiYH pendant I O  minutes. on voit, 
outre les gouttelettes, dc nornbreux cristaux en forme d'aiguilles. 
Xpr& un quart d'heure. les cristaux forment des amas considé- 
rables. U n  o donc ainsi de  la tlieine cristallisée. qu'on peut 
cariicb8riser I'nitle d e  la rkaclion de >Ioiiscli. Il sullit, pour cela, 
de traiter ces wis taus  par 1 ou  2 gouttes d'[ICI concentré et 
d'ajouter, au hout d'une minute, une goutte d'uiie solution de 
clilorure d'or 5 3 p .  1 0 0 .  Dbs qu'une partie d u  liquide est éva- 
porée, il se forme, aux abords de la goutte, des cristaux jauni-  
ti'es en faisccaiix, d'aspec,t caracttii'iitiqiie. Le iriêriie essai a kt6 
fait avec le tlii épuisk, en fdisarit bouillir pendant 10 minutes 
2 gr. de ce thé  avec uri tleini li tre d'ekiu. Les feuilles, aprhs avoir 
étd séchées à la temperature ordinaire ,  ont été trait6es coriime 
ci-dcssiis, mais l'aiitrur n'a pas trouvh trace de  théine. De nom- 
breiises sortes [le 1116, exarriirii:es par le rri8rrie prochlé, out  
donné des résultats identiques. Le nièurre procdtlt! a 6th essayé 
pour la reclierclie de la cafëine tlaiis d'autres substance:, : café 
vcrt, caf6 torrétiÇ, feuilles de  caf6ier sficlib,es, kola (noix ou prS- 
paration pliar~maceutique), maté, e tc . ,  et toujours les résultats 
ont kt4 probants. 

J .  IV. 
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Recherche d u  l~e i irre  d e  coco dans le heui-re. - 
hl .  F .  R A M V E Z  (An~iales de pharmacie deLouvazn, 1901,p. 2i i ) . -  
L'auteur rappelle les différentes reclierclir~s faites sur  ce sujet et 
compare les mélliodes de M. Wauters ( i ) ,  de 51. Reycliler (21, de 
RI. Vandain (3), de hl.  Mercier. Un beurre pur  a donn6 4,s pour 
l'indice d'aciiics volatils insolubles, et 31. Jangous a trouvé 6 , 3  
pour  un autre beurre  pur  (méthode Waxters). La quantité d'aci- 
des volatils insolubles ne permet  donc de conclure a la falsifica- 
tion qu'au cas où  le chiffre trouvi: est très élevk. 

Le riippûrt entre l'indice des acides volatils totaux et  celui des 
acides volalils solubles donne dt:s écarts plus importarits, mais 
rie peririet pas des conclusions plus certaines que la niétliotle 
Reichert-irleissl appliquée d i r e c t e n i ~ n t .  

L'auteur pense que la métliode de  M .  Vandam donne des in- 
dications trbs importantes, si les cliiffres indiqués au mémoire 
original se vrrifient, car les dilErences sont très sensibles et 12 A 13 
p .  100 d e  beurre  de coco font d o i i b l ~ r  l'indice des acides solu- 
bles dans l'alcool à 60°. 

M .  Mercier a prrkonisé une mr~tliotle qualitative (le reclierclie 
du  beur re  de  coco en se basant sur  la forme cristalline des gly- 
cérides solubles dans l 'alcool; ceux de la graisse (le coco, plus 
solubles, donnent des cristaux e n  aiguilles ; le  beurre  et la mar- 
garine donnent des niasses irrkgiiliéres 

Voici le niode opératoire prkconisé : 1 cc. (le beurre  fnridu et 
filtré est iiitroduit dans un  tube d e  verre fermé de  40 centimètres 
longueur e t  de 1 2  à i.1 millimètres de diamètre ; on ajoute 30 cc. 
d'alcool à 900 et  on plonge le tube verticalement dans un bain. 
marie  a 50-55 degrés ; 5 minutes après, on mélange par simple 
retournement du t u l ~ e .  Le ~riélarige étant fait, saris ceperitlarit 
émulsionner la matière grasse, on plonge de nouveau le tube au 
bain-marie, afin d e  rassembler la matière grasse ; 15 à 20 minutes 
suffisent. 

On décante la solution alcoolique et on laisse refroidir jusqu'à 
30 degrCs e n  hiver, 40 degrés e n  été. On filtre la solution, qui 
passe trouble, car  elle contiriue à se refroidir. 

On recueille le filtratum dans un tube à essai sec, qu'on 
abandonne a l'air libre. 11 faut 2 a 3 heures pour  que la cristal- 
lisation se fasse en flocons blancs voluinineux, se déposant trés 
rapidement dans les solutions d e  margarine, plus lentenient dans 
les solutions de beurre  de vaclie et très lentement dans lcs solu- 
tions de  beurre  de  coco. Il y a la une prerriière indication im- 
portante à noter ; on peut. d'ailleurs, faire comparativement des 
essais avec des beurres types. 

( J i  V o i r  A1~1~ale.s de chimie a ~ z c d ~ t i q u e ,  1 9 0 1 ,  11. 233. 
(21  Voir Annales de chimie maly t ique ,  i 9 0 1 ,  p .  223. 
(3) Voir Annales de chimie analytique, 1 9 0 1 ,  1). 273. 
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Les flocons forinés sont observes au  microscope aprks filtra- 
tion. 

Pour le beurredc coco ou pour des inilanges debeur re  de coco, 
le magma cristallin est formé d'aiguilles et  de  quelques liouppcs 
gtSri6raleiiierit colori;es en jaune ; il faut uri grossisseiiierit de 90 
i 1 0 0  tlianiétres. Ces aiguilles et ces Iioiippes sont t r i s  caracté- 
ristiques. Le beurre  de  vache et la inargarine donnent, dans c r s  
condiLions, des formes irrigulibres ressemblant B des cailloux. 

Les essais e lkc lur ' .~  palb l 'auteur  sur  la graisso de  coco. d'une 
part, et, d'autre part,  s u r  le lxi i r re  et la riiargaririe, ont été très 
concluants. 

Les essais ont été répétés sur  trois produits contenaiit 20 p .  100 
de beurre d e  coco : l'un A base de  beurre. l 'autre à base d e  
beurre et  de margarine, le troisième i base d e  margarine. 

Deux essais ont don& des r k i l t a t s  nkgatifs : les cristaux ob- 
tenus ne différaient pas d'une façon srnsible d e  ceux t'ournis par  
le beurre et la margarine. 

1.e troisiéme essai (nlélanpe de coco et  de  margarine), après 
3 Iieures de cristallisation, n'offrait rien decaractéristique ; mais, 
2 ,jours pliis tard, les houppes crist:illines avaient notablement 
augmenté et s'Aaicnt agrandies d'un tli!pÔt de  fines aiguilles 
rayonnantes; en tout cas, l 'auteur rie se considére pas comme 
étant autorisé a coriclure avec certitude à la présence du  beurre  
de coco. 

L'auteur pense que  ces difftirenccs proviennent des diB6rm- 
ces de solubilité et qu'il îautlrait rendre la i d t h o d e  plus pratique 
et plus prdcise. 

Les conclusions de  l 'auteur indiquent que, seule, la m6bliode 
de hl.  Vantlam peut donner des indications précises, à condition, 
toutefois, que les rGsultats en soient vérifiés. 

Les autres métliodes peuvent donner des indications utilisa- 
bles, si l'on peut opkrer  comparativement a w c  des beurres types 
provenant de  la fernie d'où 1'~cliantillon suspect doit provenir. 

L. L. 

C a f é  de w a r i t é .  - hlM. Van IIarnel Loos et Harinens sigria- 
lent, clans la H e w e  inlerniztionale des fdsz/ ical~ons de  inai-juin 
1901, la mise en vente, en Hollande, d'un produit vendu sous le  
n o m  d e  Cnfe de s m i t i  et  destiné, d'aprés le  fabricmt, Ù w n d r e  le 
cap plus fort et a amelzorer soi1 goîct et son parfum. Ce produit,  qui  
est vendu dans d e  petits sacs e n  papier bleu et qui rie porte ni 
noin ni adresse, est composé de 35 pour 100 de sable et de  résidu 
de chicorée. 

1)osiige de la glycérine, - M .  LEWKOWITSCH (The 
Aliulyst iyOi, p .  35). - 11 a quelques années, M .  Laborde (0 a 

( 1 )  Voir Annales de chimie analytique, 1899, p. 76 et 110. 
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publié une ni6thode pour la déterminatiori de la glycérine dans 
les liqueurs fermentées, basée s u r  la réaction suivante : 

C S H 8 o 3  f H2S0'=CSTSOaf m ' O  

L'auteur a examiné celte iiiétliode comparativement avec 
d'autres; les résultats obtenus sont consignés dans le tablcaii 
suivant : 

NC l...... 

No 2 . . . . . .  

NO 3...... 

NO 4 . . . . . .  

No 5 . . . . . .  

GLYCÉRINE GLYCERISE 
dosée par  dosee par 

la mklhode à la methode a u  
I ' ae~ t ine  bichromate 

GLYCÉHINE D O S ~ E  
P A R  1.A h1I~TXUllE A U  CAIIIIOIVI: 

de Laborde - 
vec les cendres 

- 
ans les cendre! 

- - 
Le simple examen de  ce tableau montre qu'il est difficile 

d'obtenir-des résultats concordants. Suivant M. ~ewliowitscl i ,  il 
est a peu pr&s impossible d'éviter l'inflammation du carbone 
divisé finement, lorsqu'on l e  chauffe pour éliminer les sels 
anirnoniaciiux. 

De plus, le charbon obtenu renferme plus ou  inoins de ma- 
tières minérales. H. C. 

Si ir  la l i m i t e  dei c n ~ i c c n t ~ r a t i n i i  tlcs corps iiiit,ri- 
t i fs  p o u r  lai i i i itritinii  des ~ m o i r i i s s ~ i r e s .  - M. Tli. E 0 -  
KORNY ( B i ~ c l e n n n ~ ~ s  Centralbld, 1 9 0 i ,  No 8, p. 37,  d'après 
Der Bierbrrzner, 1900, p. 158). - Les rksultats obtenus par 
Bokorny sont très intéressants, parce qu ' i ls  permettent de se 
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rendre compte comment l'eau distillée des laboratoires peut être 
polluée par 16,s micro~organisnies. Une solution de  tartrate d'am- 
moniaque A 0.01 p. 100 ne peut plus entretenir la vie des 
moisissures, tandis qu 'une solution d'hexamétliylamine à 
i/10000 et  même 1/20000 en permet encore lavégétation. A une 
dilution de 1/10000, l'éthylaldlliyde sert encore de source de  
carbone pour beaucoup de bactéries. 

Pour les corps minéraux, l'auteur a déjà fixé précc!dernment 
avec quelques bactéries les limites de dilution auxquelles ils sont 
encore nutritifs. Pour les bacléries, des quantités de corps niine- 
raux de 0.01 et  0.005 p. 100 pouvaient encore suffire ; i 0.001 
la vie cessait. Les algues végètent encore avec cette proportion 
si minime de matière minérale. Les bactéries ont des fonctions 
d'assimilalion t rop vives pour qu'une soluiion diluée a 0.001 
p. 100 puisse leur fournir pendant assez longtemps d e  la 
matière minérale ; les algues ont une végétation très lente et 
peuvent ainsi trouver p!us longtemps des corps minéraux en 
quantité sufisante. 

La levure exige, conimt! les autres moisissures, une assez 
grande concentration des corps nutritif3 ; a 0.02 p. 100, c'est-à- 
dire au  1/3000, les sels d e  potasse ne sont dkja plus assez concen- 
trés; A 0.Oi p. 100, les sels de  magnésium sont t rop  fortement 
dilués. La levure est plus seasible que  les bactéries à la dilution 
de la nourr i ture  minérale. 

- E.  S. 

Nouvelle fnlsiBcation de la raciiie de belladone. 
- hl.  E.-R.1 HOLMES (Pharmace~~t ical  Journal,  1901, p 591). - 
Cette racine est mélangée en grande quantité (jusqu'a 60 p. 100) 
de racine de  Pl~ytolacca clbyssinica. On peut  reconnaître facile- 
ment cette dernière a sa structure anormale et à la présence d e  
cristaux d'oxalatt: de  chaux. 

L'amidon d u  ph!/tolacca diffère de  celui de la belladone, mais 
la distinction iilestpas facile, à cause de  la présence,dans la bella- 
done, de quelques grairis d'amidon prcsquc semblables $ ceux 
du pl~ytolacca. A. D. 

Faux ~6116.  - hl. II. HOLBIES (Pharmaceutical Journul, 
1901, p. 6 4 b ) .  - Le produit,  présent6 comrrie séné Tirievelly, 
est constitué par  les feuilles d u  Cassia monlana. Ses caractères 
distinctifs sont les  suivants : folioles arrondies ou  obtuses a leur 
exlrémité ; nervurcs latérales à angle ob tus ;  surface inférieure 
portantun réseau bien marqué de  nervures sombres;  sommet 
de la foliole a rmé d'une pointe entière ou brisée ; pétiole d e  la 
feuille laissatit voir  les traces d e  1 0  à 45 paires d e  folioles, tan- 
dis que le séné d e  Tinevilly n'en a que de  6 à 8. 

A. D. 
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Faun m é m é .  - M .  H.-G. GREENIÇH (Pharmnceutical Joumrtl, 
1901, p. G9rLi. - L'ktude l i i s to log ique  d u  Cassin nwita~ia m o n t r e  
l a  d i f fë rence  e n t r e  cette p l a n t e  e t  le  s é n é  Tineve l ly  . La p o u d r e  
el le .r i iêine p r é s e n t e  d e s  c a r a c t é r e s  b i e n  inarqués : o n  n'y t r o u v e  
p a s  de p o i l s ;  l'kpiderme s u p 6 r i e u r  n ' a  pas d e  s t o m a t e s ;  d e  
n o m b r c u x  c r i s t a u x  e n  r o s e t t e s  d ' o x a l a t e  de c h a u x  se r e n c o n t r e n t  
d a n s  la  couc l ie  d e  c e l l u l e s  e n  pa l i ssades .  

A .  D. 

BIBLIOGRAPHIE 

Giilvanaplastie et galvnnostégie, par A D .  MINET. - 1 vol. 
d e  185 pages de l'Encyclopédie Ikauté  (Gaulliier Villars et Nasson, édi- 
teurs, Par i s ) ;  prix du vol. 2 Fr. 50. - L'auteur décrit tous les procédés 
d'électrolyse anciens et rkcents, à l'aide desquels on obtient, au sein de 
solutions salines, des ili.liOts métalliques, adhérents ou non, mais uni- 
formes e t  doues de cohésion. 

Ces procixlés forment deux groupes : la Galvaiiostégie et la Glilvano- 
plastie; l'ouvrage est divisé en autant d t  parties. 

L a  première partie est consacrée h la ~ a l v a n o s t é ~ i ~  ou dépbt galva. 
nique d'un rriétal sur  un autre métal, et à la Galvanotypie, ou dépbl 
galvanique sur  un corps isolant rendu hon conducteur de I'électricilé. 

L'auteur s'etend longuement s u r  le  cuivraçe, le nickelage, l'argenture 
et la dorure. qui  coristituent les applications les plus importantes de la 
Galvanostégie ; il rlonne égalernent les forriiules les plus usuelles qu i  
assiirent un bon dépiit de l a  plupart des autres métaux ; un paragraphe 
est aussi ccinsacrk B la coloration et à l'ornementation galvanique, telles, 
par exeniplc, que l'kparçne, la niellnre, l n  darnasquinure, etc. 

La Galvaiioplastie, ou reproduction d'un ohjet tlétermirie au moyen 
d'un dépht métallique, Sait l'objet d e  la deuxiérne partie. 

L'lllectrotypie ou reproduction des compositions typoçrapliiques et des 
gravures. qui  a pris u n  si grarid développenient ces dernières années, 
consLitue une hranctie de l a  Galvanoplastie, que l 'auteur a traitée d'une 
t B p i  trPs com pléte. 

I h  résumé, cet ouvrage possède les qualités des précedents Livres du 
meme auteur, parus dans l'Encyclopédie : clarté dans l'exposition du sujet, 
précision dans la  description des procédés consacrés par la pratique, do- 
cumentation tre3 cornpléte. 

Lc ~ o u f r e  e t  l'acide wulfureiix étudiés  ru point dc 
viic de  leurs applications e n  viticulture et en  teno- 
Ingie, par P. C. NESTRE, brochure de 22 pages (Féret, éditeur, 15, 
Cours de l'Intendance, Bordeaux). - Cette brochure est, airisi que l'in- 
diqiie RI. Mestreen sous-titre, ilne critique di1 projet d u  Laboratoire mu- 
nicipal de Paris concernant la réglementation de l'emploi du soufre dans 
lc traitement des vins. 
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Voici quel est l e  résumé des conclusions d u  travail de M. îvlestre : 
Dans l a  réglementation proposée, le cas du soufrage des vins se  trouve 

rarrierié à celui d u  pliltrage. 
En admettant q u e  cette assimilation soit légitime, il fniitlrait, dit-il ,  

pour qu'elle pùt ê t re  adoptée s a n s  protestation : 
« 4 0  Que la hase du calcul qu'elle nécessite fUt certaine, c'est-a-dire 

que  la teneur native des vins en acide sulfur irpe de cornhinaison se mon. 
tràt inv;iriable pour  une  région ou pour u n e  catégorie d e  cépages. 

n 2 0  Que, conformément aux régles les plus rigoureuses d e  l a  doci- 
niasie, le dosage de l'acide sulfurique total porkit, sans  exception au- 
cune, en tous les cas, su r  1'intt;gralité de l'élément soufl.c existant dans le 
milieu soumis à l 'analyse. 

cc 30 Que le  chiffre limite de sulfate neutre (le potasse f ù t  porté ti 

2 gr. 50 par litre, avec une tolérarice de O gr .  23. 
(( 40 Qii'on considérat le seul acide sulfiireiix libre. 

50 Que les méthodes d e  dosage fussent unifiées, au moins en 
France. 

I( @ Q u ' o n  prouvàt que toute fumure, tout amendement, tout 
traitement antiparasitaire et toute pratique culturale ~ y a n t  pour effet 
d'aiigrrieriter la  proportion d e  soiifre daris le pied d e  vigne, e t  particuliè- 
rement dans le raisin, ~iuiser i t  k l a  qualité du vin. 

(( io Qu'on prou\.ilt encore q u e  l 'acide sulfureux n'est pas, pour le 
vin, un nierveilleux topique. 

« 8 0  Qu'on indiquht par  quel produit ou par  quel procédé on pourrait 
si, l'on vienl à e n  restreindre l'emploi, le remplacer dans les soins spé- 
ciaux qiie réclainerit les g rands ,  les inimitables \iris blaucs Girondins. a 

Sons avons voulii citer intégralement les conclusions [le hl. l les tre ,  
poùr faire bien connaitre la nature d e  ses critiques. Nous ne pensoris pas, 
d'ailleurs, que  le Laljoratoire municipal d e  Paris ait voulu alteindre I'erii- 
ploi du soufre pour les vins girondin9 d e  la  région d e  Santernes,  vins  
pour lesquels l 'emploi d u  soufre est. acluellernenl a u  moins. indispen- 
sable. Le but du Laboratoire rriuriicipal était d e  réagir coritie l'emploi 
ahiisif des préparations à base d'acide sulfiireiix dans ies vins d e  consom- 
mation courante. 

Au point d e  vue purement analyt ique,  nous c ro rons  qu'il serait trks 
facile de se mettre d'accord pour l'unification des méthodes de dosage.  
Le dosage des acides sulfureux libre et combiné s'efectiie trés facilement 
par la rriCl1iode qu i  a élé décrite ici (Vouez Anriules de chimie aaulytiyue, 
1900, p. 81). Qian1  au dosage du soufre total, on peut adopter l'oxy- 
dation par  la solution d'iode ioduré.  suivie de la précipitation par le chlo- 
rure de baryum. L'application d e  cette méthode donne des résultats con- 
cordants. X .  R .  

Tablea~~a synoptiques pour l'analyse des farines, 
par F .  J l ~ i i i o r ,  et le IV ~ I A N G E T .  - 1 vol. in-16 carré de 60 pages, avec 
16 figures (J.-B. Baillére et fils, éditeurs, .19, rue Hautefeuille, Paris)  ; 
prix du volurne cartonne a l'anglaise, 1 fr. 50. -La chimie est l'auxi- 
liaire indispensable de toute industrie. Cependant, jusqu'h ces  der-  
riières années, la mirioterie, tout en possédant un matériel mécanique des 
plus perî'ectioniiés, senililait croire  inut i le  de recourir la scierice. La 
chimie des farines a enfin pr is  son essor ; les tlosages se sont p r k i s é s ;  les 
i~ietliodes d'analyse ont  étb très étudiées et  les minotiers, commeles bou- 
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langers. ne peuvent pliis s e  passer du lahoraioire. Aux uns ,  il permet de 
conriaitre les qualités et  les défauts des hlés qu ' i ls  ont  moudre et de 
procCrier par  voie de coupages converia1)les pour créer un type de Farine 
rmforrne au programme tr:icé; aux autres ,  il dlterinine, d'une rnaniere 
absolument précise, les caractéres que doivent montrer à l a  panification 
les farinos erriployées. 

M M .  hIarion et iI1:inget exposent les ari:ilyses essentielles avec les in& 
tliodes qui sont les plus simples, tout cn donnant des r6siiltatsaiissi précis 
que  possible. P o u r  en rendre l'application plus facile à tous, il ont  pré- 
senté, dans  un clinpiire spécial, les analyses sornrriaires permettant d'oh- 
tenir  rapidement les caracteristiqiies intlispcrisa1~les pour la dkierniinatiori 
d'une ?ar ine sans le secours de connaissances chirriiques approforitiics.Ceç 
analyses étaient les seiiles mises en pratique, avant  que  M .  Flciirent ait 
posé ies principes d e  I1apprEciation d e  la valciir boulangère des farines, 
en cliifrrant, par  le rapport  des d é m e n t s  d e  gluten,  les pliéiioméries ohser- 
vés à la  cuisson. A ce  poiril d e  vue, RIM. 'rI,ir.iori e t  h l a r i g t  exposent 1ii 

métliotle d'anaiysc du gluten qiii leur a don116 les meilleurs ré:,iiltats. 
Erifin, dans  uii dernier  cliapitrc, relatif aux falsilicatioris, ils ont fait 

figurer des vues microscopiques facilitant le travail d'investigation du 
cliirniste. 

1.e plan suivi est celui d e  la succession des analyses, perrnettant d'ohte. 
nir,  en vingt-quatre Iieures, les résultats de I'arialyse complète. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Cours dc l'iiistitiit Imnsteiir. - Le cours et les manipula- 
tions du nouveau service d'arialyse et de chimie appliqube à l'hygiène 
(Se année)  commenceront le mardi  3 noverillire. 

Ce cours  s 'adresse spécialcment aux piiarmaciens, niédecins et chimistes 
industriels. 

II peut doririer lieu ii uri ccrtifical. 
Polir les conditions, s 'adresser 26, rue Diitot (Service d'analyscs). 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous inforriions nos lecteurs qu 'en qualité d e  secrétaire général du Syn- 

dicat des eliirnisles, nous nous chargeons, lorsqne les deniarides e l  lcs 
offrcs le permettent, d e  prociirer des cliiriiistes aux  indusiriels qui en ont 
besoin et des places aux cliirnistes qiii sont k la recherclic [l'un emploi. 
Les insertions qiie nous faisons dans  les Anna le s  sorit absolumenl çra- 
tuites. S'adresser 31. Crinon, 4 3 ,  rue Turenne,  Paris  3. 

CHIMISTE 28 ans, cormaiswnt alleriiitrid et  anglais, ayaril travaillé ddns 
laboratoires e t  uqirie, c t i e rc l i~  u n  emplui. - S'adresser au 

Uurt:au des  Annales, 45, rue Tiirenne, aux initiales N. Il. 

Le Gérant : C. CRINOS. 

LAVAL.  - Imprimerie parisienne L. BARNÉOUD 4 ci0 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Sur qiuelqiies caiiïrs d'erreuirs tltinï le tlos~ge 
de I'aciclité volatils des w iiiu. 

Par A[. CUHTEL, Docteur ès-sciences, d i recteur  de 1'11istitut oenologique 
de Bourgogne. 

On sait que l'acidité totale d'un vin est la somme d'une s i r i e  
d'aciditks partielles, dues : i " a u x  acides e t  sels acides fixes; 
2 0  aux acides volatils; 3 O  a l'acide carbonique en dissolution, en 
sorte que, si I'on rapporte ces diverses acidités a l'acide sulfuri- 
que et  qu'on les désigrie par  les syirilinles AT,  AF, AV,  A C  
(acidité totale, fixe, volatile, carbonique), on peut &ire 
AT = AF f A V  Jr AC. 

Or, il nous est arriv6, avec certains vins, de constai.er que,  si  
I'on dose séparément ces quatre aciditiis, I'tgalité ci-dessus rie se  
vérifie plus e t q u e  l'acidité totale, dosQe directement. est inférieure 
à celle calculée par  addition des trois ac id i tk  partielles. Après 
avoir, d'abord, attribl.18 l'écart aux erreurs  possibles d'exp6- 
rience, nous avons pu nous convaincre qu'il provenait d e  c e  
que I'on considérait comme fixes des sels qui,  dans les conditions 
de l'expérience, ne le  sont plus, tels, par exemple, les formiate, 
acétate, propioniate et butyrate de  potasse, ainsi que les ktliers 
correspondants, lesquels peuvent se rencontrer dans les vins 
sains ou malades. 

Rous avons pris diverses solutions exemptes de tout corps vola- 
til acide, mais contenant divers sels considérés cornirie purs  e t  
esistant généralement dans les vins en plus ou  moins forte pro- 
portion. Plaçant 90 cc .  de  ces solutions dans un ballon, nous les 
avons distillés dans un courant de vapeur d'eau, comme si c'eût 
été du vin, e t  nous avons recueilli :{O0 centimètres cubes de  li- 
quide, dans lesquels nous avons dosé l'acidité, ce qui nous a 
donné, par  litre de  liquide, une certaine teneur fictive en acides 
volatils. 

Pieniière sin'e d'expériences. - Nous opérons sur  des solutions 
de concentration variable, contenant eau, acétate neutre de  po- 
tasse, bitartrate d e  potasse, et nous trouvons toujours, dans le  
liquide distillé, une  acidité qui  ferait attribuer a u  liquide pri- 
mitif une teneur en acide volatil qui pourtant est riulle, l 'acétate 
eniployé étant parfaitement neutre et exempt d'acide ac&ique 
libre. 

OCTOBRE 1901. 
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Exemple : 
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 0 0 0  
Bitartrate de  potasse. . . . . . . .  5 
Acetate de  potasse, .  . . . . . . . .  i 

L'aciBltH volatile, due  B la dkcomposition de  i'acdate par  le 
bitartrate sousl'action d e  lachaleur, représeriterait, par  litre, une 
teneur de O gr. 44, expriniée en acide acétique. Cette proportion 
est d'autant plus d e v é e  que la quantité d e  sel acide ou d'acétate 
est elle-inéme plus élevée., 

Beuxiènie  sér ie  d 'expériences .  - Nous substituons le formiatede 
potasse à l'acétate ; les résultats obtenus sont analogues. 

Exemple : 

Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.000 
Bitart rate d e  potasse. . . . . . . .  5 
Foriniate de potasse. . . . . . . .  i 

L'acidité du  distill;iluin ferait attribuer à la solution primi- 
tive, pourtarit exemple de  tout acide volatil, une aciditb, volatile 
d e  O g r .  2. 

Mêirie obsgrvation que dans le cas préchdent: la d6eomposition 
du  formiate dépend de la iluantitk d e  bitartrate, comme aussi de 
formiate. 
3 série d'esp&iences. - Les acides les nioins énergiques suffi- 

sent à déterminer cette décomposition. 
Exemple : le tannin : 

Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 .000  
Tannin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Acétate de potasse. .  . . . . . . .  2 

Comme dans les cas précédents, on opére todjours sur  50 cc. 
d e  liquide,et on distille 800 cc. d'eau daris u n  c o u r a ~ i t  de vapeur 
d'eau. 

L'aeiditB volatile par  litre s'élève A O gr .  6.  
! h ç l z t s i o n .  - On voit que, dans le dosage de l'acidité 

volatile des vins par distillation directe dans un courant de 
vapeur d'eau, une cause d 'erreur  appréciable réside dans le fait 
d e  la non- tixité, dans les conditions de  l'expérience (chaleur et 
milieu acide) de  sels pouvant exister dans le vin et considérés 
comme fixes. 

I I .  Autre came d ' e r reur .  - Celle-ci, un peu moindre, est due à 
l'emploi de l'eau o r d i n a i r e ,  soit en addition au  vin, soit pour 
fournir le courant de vapeur. Cette eau contient tlu gaz cürbo- 
nique, qui  se dégage avec la vapeur  et se redissout dans I'eau 

v car] t. dans le parcours du rSfrib; 
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Exemple i on ophre cur 50 cc. d'eau ordinaire ; on remplit le 
g6nérateur A vapeur d'eau ordinzire également ; on  recueille 
300 cc. de distillaturn ; l'acidité volatile fictive, que,  s'il s'était 
agi de vin, on aurait a tort attribuée a celui-ci, s'élève à O gr. 29 
par litre. 

Si l'on remplace l'eau ordinaire par  de l'eau distil/ée bouillie, 
l'acidité trouvée n'est plus que de 0,04, c'est-à-dire que  I'er- 
reur devient négligeable. 

Conclusioil. - II faut n'employer que  de l'eau distillée bouillit, 
et, pour faciliter l'ébullition, ajouter dans le gdnkrateur un peu 
de sulfate de  baryte oii de  kaolin. 

111. Enfin, e t  pour  terminer, nous dirons que certains vins 
vieux ont une acidité volatile apparente très faible, alors que la 
quantité d'acide acétique conibiné sous forme d'éther est considé - 
rable. Nous ne  citerons qu'un exemple : un  vin jurme d u  Jura ,  
qiii titrait seulement 0,8 d'acidité volatile, alors qu'il ne conte- 
nait pas moins d e  1 gr. 6 d'éther acétique, ce qui représentait 
i gr. 09 d'acidrl acétique comhiné sous cette forme, sans compter  
celui qui était fixé sous forme d'acétate de  potasse et q u e  nous 
n'avons pas recherché Cela portait à 1,69 au minimum la dose 
d'acide acétique réellenieiit présente dans le vin. 

Or, l'étlicr acétique, comme beaucoup d'autres, ne  présente 
pas une fixilb parfaite. II est décomposé plus ou moiris vite par  
l'eau chaude e t  une distillation prolongGe en amène le dédouhle- 
nient partiel. La cause d'erreur, il est vrai, est de peu d'impor- 
tance, mais elle est cependant bonne i signaler. 

Exemple : 

Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 cc. 
Ether ac6tique. . . . . . . . . . . .  8 - 

50 cc. du produit distillé ont donné une acidité volatile, par 
litre, de  0,09 seulement. 

Pour éviter toutes ces erreurs, nous avons adopté le procédb 
suivani, dans lequel le réfrigérant est supprimé et qui permet 
d'exécuter à la fois un  grand nombre de  dosages. 

Une petite chaudibre métallique sert de générateur de  v a p u r ;  
celle-ci se rend dans une rampe circulaire, d'oh elle p h é t r e ,  par 
six tubes d e  verre effilés à leur extrémité infkrieure et  recourbés 
en arc  de cercle dans un plan horizontal, au  fond d'autant de fio- 
les à fond plat, placties s u r  u n  bain de sable. Chaque fiole reçoit 
45 cc. d e  vin et  "1 cc. d'eau. Elles sont fermées par u n  houchon, 
que traversent le  tube d'amenée de vapeur, plongeant au fond, e t  
crlui de sortie, qui  s'arréte net au ras du boucl~cmet qii i  est de sec- 
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lion douhle ; par  celui-ci vapeurs et produits volatils s e  perdent 
dans l'air. On a,  au préalable, dosé l'acidits totale du vin (acide 
carbonique déduit). Aprbs 1 heure de  distillation, o n  dose l'aci- 
dité fixe du  résidu ; la diffkrence tlonne l'aciditk volatile. I I  faut 
avoir soin de r tç le r  la chauffe du  bain de  sable et l'arrivée de 
vapeur, de manière que  le niveau d u  liquide reste invariable dans 
les fioles. L'appareil, qui  nous donne toute satisfaction, rappelle 
le dessiccateur de  Courtonne, qui  ser t  a doser l'eau dans les ma- 
libres sucrées. 

Sels de nickel rbactifs des eucimen ~~éducteurs, 
Par M. D U ~ K  (1) 

Lorsqu'on fait bouillir un  sel de nickel en solution alcaline avec 
u n  sucre reducteur (glucose, lévulose, lactose, maltose), i l  se 
produit un précipité d'oxyde nickeleux, dont  la couleur varie (lu 
b run  au noir intense, suivant les quarititks d ~ :  protliiiti mis en 
présence, et aussi suivant la concentration des liqueurs. La réac- 
tion est extr&mement sensible et permet (le retrouver des traces 
de  glucose. Le réactif s e  prépare en prenaiit 25 cc. d'une solutiori 
de  sulfate de  nickel a 80 p. 100, qu'on additionne de 23: cc. de 
lessive de  soude de densité à 1,33 et de 50 cc. d'une solution 
aqueuse renfermant 3 gr. d'acide tartrique. On 01)tient ainsi une 
l iqueur  faiblement verdi t re ,  l impide, d'une très grande stabilité, 
méme à cliaud. Le rPactif a donc, s u r  les liqueurs ciipro-potassi- 
ques ordinaires, qui  se  réduisent souvent spontan61nent à cliaud, 
un  avantage incontestable. Pour l'usage, on en fait bouillir quel- 
ques cc. dans un  tube % essai ; on  ajoule la soluliori sucrée ; la 
l iqueur  se trouble aussitôt, brunit ou  noircit. Une solution de 
sucre interverti à 0,50 p .  ,100 donne très nettement la réaction. 
L'urine non sucrée n'exerce aucune action sur  le  réiictif. 

ATota. Ce travail était terminé l o q u e  j'ai e u  connaissance d'une 
communication faite s u r  le même sujet la méine cltpoque par 
M. Sollmann (I'harm. Z e i t . ,  1901).  Les remarques qu'il apporte 
sont cependant un peu différentes des  miennes. 

Nouveau procédé d e  reehercbo et d e  dosage 
de l'acide salicylique, 

Par M .  H . PELLET. 

On sait que l'acide salicylique est volatil. Pour cette raison, 
toutes les solutions renfsrmant  cette substance doivent étre alca- 

(1) Currirnu~~icatiu~i faite B l'Association belgo des chirnisles, juillet 1901. 
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linisées lorsqu'elles doivent ê tre  souinises à l'évaporation Sans 
cette pr&xiition, la perte peut atteindre 90 p. 100. 

Sous avons cherch6 à utiliser cette propriété pour  la rechcr- 
che et même pour l e  dosage de  l'acide salicylique. 

Aprhs diverses expériences, nous avons reconnu que, si l'on 
fait bouillir une  solution acide contenant 6 a 7 ccntigr. d'acide 
salicylique par  litre,  la vapeur contient de  I'acide salicylique. 
I I  suffit de la condenser s u r  u;i agitaieur froid pour obtenir une 
goutte donnant la coloration violette avec le perclilorure de fer, 
eri opérarit par touche s u r  une plaque d e  porcelaine. 

Lorsque le liquide renferme moins de  7 ceritigr. d'acide salicy- 
lique par litre, la coloration n'est pas visible. rnais, en concen- 
trant, on arrive a conslater qu'a un moment donni  la vapeur 
condensée fournit la coloration caractéristique. A ce moment, le 
liquide concentré correspond à une richesse de  6 à 7 centigr. 
d'acide salicylique par  litre.  

Pour cofinaitre la proportion d'acide salicylique que  contient 
un liquide, il suffit donc de  savoir le  degré de concent,ration. Si 
l'on a dû  évaporer 20 cc.  de  liquide à 6 cc. pour obtenir la 
rkaction avec la vapeur, c'est que, dans les 6 cc , i l  y a la valeur 
de O gr. 0006 ou O gr.  0007 d'acide salicylique par 10 c c . ,  
soit dans les 6 cc. environ O gr. 0004.  Cette proportion étant 
celle que contiennent 20 cc. de  liquide, la quantité contenue dans 
1 litre sera O gr .  0004 X 5 0 ,  soit O gr .  02.  

Pour obtenir facilement la réaction, on frotte la plaque de 
porcelaine avec un linge légbrenient gras. De cette façon, les 
gouttes de  perchlorure de  fer etendu qu'on y dépose rie s'étalent 
pas. 11 faut chercher il faire des gouttes de  très petite dimension, 
afin de ne pas t rop diluer la goutte (III liquide ii examiner. 

Si la substance renferme une dose d'acide salicylique dB- 
passant 6 centigr. par  litre, on  procede alors k une dilution. 

Evidemment, les liqueurs doivent toujours étre acidifiées avant 
l'ébullition. 

Lorsqu'on opère directement avec les vins, la réaction n'est 
pas très nette, pa r  suite de  la présence de plusieurs acides qui 
luisent a la réaction, mais on agit alors sur  le produit résultant 
de I'extractiori par l'illier oii rnienr par  la benzine. 

Kous avons e u  à doser rkcemment le  fe r  existant dans un  moût 
de distillerie iriduslriclle, dans laquelle on utilisait, comme ma- 
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tikre preiiiikre, la fécule d e  pomme de terre, qu'on sacdiarifiait 
p a r  I'acide sulfurique. La distillerie qui nous avait envoyé le 
moût  ayant pour  objet la préparation directe d'eau de  vie,on 
faisait intarvenir, durant  les opérations, divors produits chimi- 
ques destinés a neutraliser e t  a cliasser certains principes odo- 
rants, provenant de  la fécule, e t  Blabor6s en cours  de  fabrication. 

C'est sans doute pendant le passage de ce moût  acide à travers 
divers appareils qu'il se chargeait de fer. 

Les constantes d u  moût etaient : 

Densité. . . . .  4.107 gr. 
. . . . .  Acidité. 4 gr. 500 e n  S04B2 

Glucose . . . . .  150 gr. par  litre 

L'acidité était formée d'acide tar t r ique.  
On a operé un  premier dosage du  fer en prbcipitant celui-ci 

par  le  sulfliydrate d'ammonium, dissolvant le  précipité de sul- 
fure ferreux dans l'acide chlorhydrique étendu et précipitant d e  
nouveau le fer  par l 'ammoniaque. 

Plusieurs dosages, effectués par  cette méthode, ont donné : 
O gr. 523  de sesc~iiioxyrie de  fer par  litre de moût. 

Nous avons pensé, malgré lagrande concordance observiie dans 
la série d'essais !aits par cette méthode, que, vu la grande quan- 
tité d e  matikres oi,ganiques en p r k e n c e ,  une partie du fer aurait 
p u  (khapper  à la précipitation. Nous avons alors refait une 
nouvelle série de  dosages, mais e n  détruisant a u  préalable toute 
la matière organique par une sér ie  de traitements à l'acide clilo- 
rliydrique et  au  chlorate d e  potasse. Le magiiia charbonneux, cal- 
cin6, a été traité par  l'eau régale, e t  l 'on a ensuite appliqué la 
méttiode priicédente ; les résultats ont é té  conformes à nos pré- 
visions, et la teneur e n  fer réelle du moùt a d u  être portée de 
O gr. 523 à O gr. 700  (calculé en Fe-O". 

Kous croyons devoir conclure que, dans les dosages de rna- 
tières iiiin;,rales en présence d 'un grand escés de  matires organi- 
ques, la destruction de celles-ci s'impose et  que la précipitation 
par  le  sulfhydrate d'ammoniaque ne saurait suffire. 

(Laiiornloire de A', ;acqucnzin & Malréville, le i B  septembre 1901.) 

Cnmpomitinii des vins h1:anes de Sauternes 

Par M. X. R o c y u ~ s  

On sait que, dans la rkgion de Sauternes, on  produit des vins 
blancs liquoreux t rès  réputés. Ces vins sont obtenus en cueillant 
la vendange très tardivement et  en soufrant hergiquenient  les 
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vins lorsque la fermentation principale est terminée, de  manière 
à arrêter celle-ci et h conserver dans le vin une certaine dose d e  
SuCrB. 

Parmi les vins du pays de Sauternes. ceux du  chllteau d'Yquern 
jouissent d'une renomnike universelle. Celle-ci est justement m é -  
rit&, car ces vins possèdent au plus haut point, non seulement  
les qualitCs do moelleux et  de douceur qu 'on recherclic dans 
les vins de  cette région, mais aussi des qualités p ropres  de  goût 
et de parfum qui en font un vin de haute race. Au cours d 'un  
travail sur  le soufrage des vins, j 'ai  e u  l'occasion d'analyser un  
certain nombre d'échantillons de  vins d u  château d'Yquem e t  j'ai 
pensk que  ces  analyses pourraient intéresser les lecteurs des 
Amales .  J'ai examiné les vins des sept années suivantes : 

1874, qui est un vin liquoreux, houqucté et d'une réussite parfaite. 
Celte année est très eslimbe. 

1880, qui ne parait pas avoir trCs hien rhss i  et qui a tendance h se 
madériser. 

1889, qui est niaigre, niais bon. 
1893, q u i  est liquoreux et se rapproche un peu, comme réussilc, d u  

vin de 1874. 
1898, qui es t  maigre et nc parait pas valoir lc vin de i889. 
1896, qui est liquoreux et assez hicn rhssi .  
1898, qui est maigre et de qualité peu prés égale au vin de 1894. 

Voici quelques détails sur  la rnanibre dont les dosages ont 6th 
effectués. 

L'extrait à 100 degrés a été dosé par Bvaporation dans une 
capsule de platine d e  7 centirnbtres de  diamètre  sur  2 centimétres 
dc hauteur. On a maintenu sur  le bain-marie bouiiidnt pendant 
7 heures. On a fait  deux opkrations : l'une e n  prenant 1 0  cc., I'ari- 
tw, en prenant 20 cc. de vin. Les résultats obtenus dans l'essai o ù  
l'on a opéré sur  20 cc. sont notablement plus élevés, n ~ ê m e  avec 
les vins peu siicrb,~, ce qui  est le cas pour les vins de 1889 e t  de 
1598. 

L'extrait dans le  vide a été dosé par  évaporation de  5 cc. d e  
vin dans une capsule de  verre de  7 centimèlres dediarnbtre, pla- 
cée pendant 5: jours dans la vide s u r  S 0 4 H 2 .  

On remarquera qu'il y a, daris ces vins, une grande différence 
entre I'extrdit à 100 degrés et l'extrait dans le vide ; cette diffé- 
rence est accentuée surtout daris les vins les plus sucres ; el le  
rlripasse 40 grammes dans les trois vins les plus liquoreux, c e u s  
(IP 1 8 7 6 ,  1893 et 4896. J'ai entrepris,  il y a quelques années, des 
essais pour comparer  les rbsultats obtenus dans le dosage d e  
l'extrait par  évaporation à $00  d ~ g r é s  et dans le vide. Or, lors- 
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qu'on opère sur  des solutionsde lévulose et de glucose, on observe 
que  cessucresretierinent, dans le vide, une rnolécule de  H'O, qu'ils 
perdent à 100 degrAs. L'extrait dans le  vide est, d e  ce fait, supé- 
r ieur  de i/iO"u poids des sucres a l'extrait a 100 degrés. 

Le dosage des sucres a Bté effeclué par le  procédé que j'ai 
déceil ici ci). 

L'acidité a étt': déterminée en employant la phénolphtaléine 
comme indicateur ; l'acidité fixe a été dosée sur  le vin desséché 
dans le vide, en utilisant l a  prise d'essai ayant servi a la dktermi- 
nation de  l'extrait dans le vide. 

L'acide sulfureux, sous ses diverses formes, a été dosé par la 
mbthode décrite dans ce Recueil ( 2 ) .  

Le tableau ci-contre résunie les r8siiltats analytiques ok)tenus. 
Tous ces vins, on  le  voit, ont une ricliesse alcoolique assez 

grande. Si l'on calcule la teneur en sucre correspondant à cet 
alcool, e t  qu'on ajoute le sucre restant dans le vin, on a la ri- 
chesse saccharine du  moût ayant servi à préparer  le vin. Voici 
ces chiffres, que nous avons calculés en admettant que,  dans la 
pratique, un  degré d'alcool correspond à 18 grammes de sucre : 

SUCRE 
.- - - 
corrcspondaut total çauteriu 

à r e s t a n t  dans 
I'alcool r i i l  vin dans le vin  le moiit 

- - 
1874 ..................... 068.2 83.4 350.3 
1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24t .2  22 .9  26k.1 
1889. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210.6 7 . 3  217.9 
2893.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230.4 8% 7 313.1 
1894.. .................. 244.5 13.0 258. O 
1896.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F37.6 6 4 . 7  302.3 
1898.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250.2 9 . 8  260.0 

Je ferai deux remarques ail sujet des chiffres de  ce tableau : 
la première,  c'est que la richesse saccllarine des moûts est très 
élevée, ce qui tient à c e  qu'on laisse longtemps les raisins sur  les 
souclies, et qu'il y a ,  entre  le moment de la nialurité et celui de 
la cueillette, une dessiccation notable. La sccondc remarque que 
l'on peut faire, c'est que  la qualité e t  la valeur marchande de ces 
vins sont en rapport  avec la richesse saccharine des moûts qui 
les ont produits. Ce sont les trois meilleurs vins : ceux de  1874, 
de i 8 9 3  et de  1896 qui  ont la plus grande richesse sac,cliai.ine : 
tous ont plus d e  300 grammes p a r  litre.  

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1900. p .  182 e t  216. 
(2 )  Voir Annales de chimie analytique, 1897,  p .  4"'. 
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Au point de vue (les sucres,on constate que  les vins de  4874 et 
d e  1893 ont trbs sensiblement la mSme dose de  sucre, et cepen- 
dant, a la dégustation, le  premier parait notablement plus sucrt': 
q u e  le  second. Cela tient, sans aucun doute, à ce que,  si ces vins 
contiennent la même dose d e  sucre total, le rapporl  eritre le levu- 
lose et  Ir: glucose diffbre dans lcs deux ; le  vin d e  187B est plus 
riche en Ibvulose quecelui de 1893, et l'on sait que,  tandis que le 
glucose a une saveur sucrée peu prononcée, le lthulose a une 
saveur doucc ot agrkahle. 

Voici les rapports  qui  existent entre  le gliicose et le  lévulose 
dans ces divers vins : 

On pourrait  peut-btre t i rer  quefques indications utiles de la 
teneur  en matières niinérales totales. Si l'on considi:re, d'une 
par t ,  cette teneur  et,  de  l 'autre, la quantité d e  substances extrac- 
tives autres que  le sucre, on peut se rendre  compte, avec une 
cer taine approximation, de  la concentration qu'a subie le jus du 
raisin par suite de la dessiccation s u r  le cep.  Mais il ne  faudrait 
pas pousser t r o p  loin cette considération et espérer y trouver une 
base très solide. 

11 est plus intéressant de  constater que les cendres ont ilne 
réaction alcaline très nette ; le soufrage énergique de  certains 
vins, tels que celui de  1893, n'a pas kt6 suffisant pour  saturer la 
totalité de la potasse des sels organiques du vin. 

h u  point de vue de l'acidité, on remarque que,  sauf le  vin de 
1880, qui  est acide, ces vins ont une teneur normale en acidité. La 
richesse en acides volatils n'est pas Blevée ; il y a lieu, d'ailleurs, 
d e  tenir compte de l'acidité due B l'acide sulfureux total, acidité 
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qui figure (laris ces acides volatils. La teneur en acide sulfureux 
est, comme on peut le voir, Ir& variahle; lesvins de 1874,  (le 4 880 
et  de 1889 ne rerifermeiit que  0,179 d'acide sulfureux total, tandis 
que celui de 1893 e n  contient 0,fiOO. II tict proba1)lo qu'on n'a été 
anierié it soufrer  ce dernier vin d'uiie niariikre aussi excessive que 
parce qu'il a n6cessitéde plus nombreux soutirageçetqu'il a donné 
(les çrai~i tes  de fermentation. II est incontestable, eri tous cas, que  
cette dose consitl8rable d'acide sulfureux nuit au bouquet du  vin. 

Conime ce viri est riche en sucre, il est bien prohablc qu'une 
partie de I'acitle siilfureux q u i  s'y trouve encore à I'ktat l ibre  se 
combinera au sucre, ce  qui  aura  pour effet d'att4nurr le goût 
soufrB. b part i r  du nionient o ù  Je vin est mis en bouteilles, on 
peut admettre  que  l'acide sulfureux cesse de  s'oxyder dans Urie 
proportion sensible et que  les seules modifications qui  se proilui- 
sent résiilterit (le la corril)inais»ri (le l'acide sulfiireiix avec le sucre. 

J'ai voulu me rendre compte de  la proportion d'acide sulfu- 
reux qui ,  dans ces vins, était conibirié i 1'~ilrléliytle et au suc,re ; 
j'ai eiTec,tiié, pour  cela, le dosage des aldéhydes, en opérant sur le  
produit de  la distillation de  Z O O  cc. de vin. Pour cela, le pro-  
duit de la distillatiori, qui  contient un esces d'acide siilfureux, 
est plact': dans u n  petit ballon solidement bouché et  chaufré pen- 
dant deux lieures à 50 degres, afin d.a'ssurer la combinaison de 
la totalité de  l'aldéliyde avec l'acide siilfiireux ; on laisse refroi- 
dir ; on  ajoute un  peu de solution aqueuse d'amidon el on verse 
de la solution d'iode N/ZO, jusqu'à ce que la teinte bleue appa-  
raisse ; a ce moment, la totalité de  I'acide sulfureux libre est 
oxydée ; et il  ne reste plus que l'acide sulfureux combiné à l 'état 
d'acide aldéliyde sulfureux ; on  ajoute 10 cc. de solution de po- 
fasse à 10 p. 100, et on laisse e n  contactpeiidant un quart  d'heure ; 
l'acide aldéhyde sulfureux est ainsi d8compos8 ; on rend la 
liqueur acide par  l'acide sulfurique dilué au  tiers,  et l'on titre 
l'acide sulfureux au moyen d e  la solution d'iode N/30 ; i cc. de  
cette liqueur correspond à 0,0064 d'acide sulfureux ou à 0,0048 
d'aldéhyde. Voici les résultutsobtenus : 

A C I D E  SlJ1,FUREUX 

AlriBhyde cornhiné crirnii in8 
p a r  l i t r e  Bl'iddbhyde n u  s u c r e  - - 

1874 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09'544 08.064 0 ~ 1 0 3  
1880. .  . . . . . . . . . . . . . - . . . .  0.044 O .  064 0.090 
1889.. ................... 0.033 i). 058 O .  088 
1893.. ................... 0.046 0.066  O .  384 
189.4 0.039 0.056 0.151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1896 O.Ok$ O: 064 0.190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1898. 0.035 0.0% O 131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Far M. H. PELLET. 

L'ouvrage de  M .  Sidersky est,  comme son titre l'indique, un 
Recueil intel-natioval des n d h o d e s  o f b c i ~ l l c s  en usc~,qcgr: dans les p inci-  
p a u x  p c y  d'&urope et dlAmFi.ique, rédi,gé confmml;n~eii(. rcu ecru 
f o r ~ n u l é  par le Ueu:çième Congrès  in t e rna i io t îa l  dp cl~inlir app l iqu ie .  

Il est donc très int6ressant à consulter, puisqu'il nous fait cori- 
naître les nombreuses méthodes qui sorit appliquées dans les 
pririeipaiix pays B l'analyse des rriatikres fertilisantes et qui sont 
p a r f ~ i s  si différen!es entre elles. 

AprCs avoir parcouru cet ouvrage, nous jugeons à propos de 
prkeri ter  quelques observations qui,  naturellement, ne s'adres- 
sent nullement à l'auteur distingué qui a bien voulu se cliargcr 
de  ce travail, mais a u x  niéthodes qui y sont  décrite.^, et cela dans 
l'espoir que ce; réflexions pourront être utiles pour le Vc Con- 
grès international de  cliiiriie appliqube qui se  tiendra a Berlin 
en i 9 0 2 .  

Méthodes adoptées en France. 

Bosnge de  ln potasse ù l'étclt de  cldoroplntinate (le potasse. - Ce 
dosage s'effectue en lraitant la soluliori aqueuse par l'eau de 
baryte (page 27) en excès. 11 est dit d e  filtrer et d'ajouter ensuite 
le carbonate d'ammoniaque. Nous avons reconnu qu'il est inu- 
tile d e  filtrer avant l'addition du carbonate d'amriioriiaque. 

Pour laver le cliloroplatinate, nous préférons I'eiiiploi du mé- 
lange indiqiié par  Pdigot,  c'est-à-dire de l'alcool à 80"ddi- 
tionné J e  116 d'éther. On peut opérer immédiatement la f l t ra-  
tion, sans avoir besoin de laisser séjourner la matière sous une 
cloclie. 

11 est dit (page 291 que le cliloroplatinate de potasse est reçu 
s u r  u n  petit fil tre,  placé lui-même dans un  autre filtre de poids 
identique. C'est la méthode ordinaire ; mais il nous semble pius 
rationnel d'opérer ainsi : le  filtre, qui ne  doit servir que de 
témoin, est coupé a la pointe sur  une longueur de Z centimètre 
environ ; de  plus, il est feudu dans le  sens d e  la hauteur, ce qui 
permet : i0 d'enlever facilement le  filtre extérieur, pour le st!pa- 
re r  du  filtre intBrieiir, m&me lorsqu'ils sont mouillés; 2O de pou- 
voir facilement recueillir le précipitb déjà retenu par  le premier 
filtre, dans le  cas ou celui-ci viendrait à crever. Avec la dispo- 
silion ordinaire, cela est presque inipossible. Nous employons, 
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d'ailleurs, cette disposition pour tous les cas où il y a ii recevoir 
un précipité sur  deux filtres tarés. 

A la page 30, il  est di t ,  à propos du  dosage dc la potasse par  le 
procédé Corenwinder et Contamine, qu'on doit traiter la masse 
évaporée par l'alcool à 9s0 et  laisser en contwt  p~nd r~n t  plusieurs 
Imm. Avec l'alcool éthéré.dont il est parlé plus haut,  on n 'a  p a s  
besoin d'agir ainsi. 

De plus, il n'est pas nkessa i re  de modifier la méthode ordi-  
naire ; o n  peut parfaitement suivre la mkthode classique et ,  
après avoir pesk le  chloroplatinate, vérifier sa puret; au moyen 
de la réduction par IP f o r ~ ~ ~ i a t ~ :  de  soude, traiter le  cliloroplati- 
nate de potasse recueilli su r  un filtre ordinaire par de l'eau 
cliaude pour le rbdiiire ensuite. 

Xoiis ne voyoris pas la nécessité de traiter par I'acide chlorliy- 
driquc la matibre dans laquelle on veut doser la polasse suivant 
le procédé Corenwinder et Contamine (no 5), alors qu'on se  con- 
tente de I'eau chaude pour le procédé classique (no 4 ) .  

Comme, d'autre part ,  il n'est pas nkcessaire d'6liminer l'acide 
nitrique, le procérlf'! se simplifie beaucoup, puisqu'il sufit  d'éva- 
porer le liquide provenant du traitement de la matikre par l'eau, 
en présence d'une quantité suffisante d e  chlorure d e  platine, 
d'acidifier légèrement le tout et d'évaporer jusqu'à consistance 
sirupeuse. Le reste comme il est dit. On évite ainsi la dissolution 
du fer, des phosphates, etc. 

A prnpos (le la filtration (lu platine rkduit, il est di1 que,  si 
l'on remarque une teinte grise dans le liquide filtré, i l  faut l e  
laisser skjoiirner d u  jour a u  iendemhin (page 3 i )  ; on décante le 
liquide et le dépôt noir est ajouté au premier ,  etc. 

Si Ic liquide est gris, c'est quc la réduction a été incomplète 
ou bien que la dose d'acide est insuffisante pour tenir le platine 
sous une forme granulce s p k i a l e .  11 suffit donc la plupart du  
temps de  reprendre le liquide gris, de le cliauffer avec u n  peu 
(le formiate dc soude à 1'6l)ullitiori et de  reprendre par l'acide 
chlorhydrique. Le précipité est facilement retenu. Quelquefois. 
cepcritlant, la liqueur ne devient grisàtre que lors d u  lavage, 
parce qu'on n'a pas u r in  eau de lavage assez acide. Rien soiivcnt 
il suffit d'acidifier la liqueur grise et d e  la filtrer a nouveau. 

SOUS ferons remarquer  ici que ,  à propos des  Ciltres à calciner, 
il est dit que le  filtre ayant reçu la matiére est mis  ri dessicher, 
puis calciné ; nous ni; comprenons pas pourquoi cette dessicca- 
tion préalable, qui  n'a aucune raison d'ètre et  qui  peut è tre  
nuisible. En portant directement le filtre a u  moufle ou  sur  un  
bec de gaz, on a une calraination plus rapide, car on  perd beau- 
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coup de temps a laisser sécher un  filtre. De plus, lorsqu'on a de 
la silice, par  exemple, a doser. la calcination du  filtre sec pr6- 
sente un  i r i convhimt  : le filtre briilant avec t rop  de  rapiditk, 
les gaz entraînent de la matière, ce qui n'a pas lieu avec le filtre 
calcirii! humide, puisque la matière organique brûle  sans 
dkgagement de  gaz, pour  ainsi dire, et e n  se carboni- 
sant.  

b u  reste, à propos de la calcination d u  pliosphate amnioniaco- 
inay ih ie r i  (page 571,  il est bien recomiriandé d e  placer la cap- 
sule qui contient le filtre sur  le bord du  moufle pour  produire 
une dessiccation lente, en ayant soin d'éviter l'inflammation du  
papier .  On obtient facilement ce résultat en calcinant le filtre 
niouillé. 

Pour passer d u  poids du  platine au poids de la potasse, il est 
donnt! le  coefficient 0.4757 ; M .  Peterinann a indiqué le  coeffi- 
cient 0,4835, qu'on retrouve à la page 81, lors d e  la description 
de la méthode adoptée en Belgique, etc.,  pour le dosage de la 
potasse. On devait bien s'entendre à cet égard ; cela est trks im- 
portant ,car ,  si un produit renferme. par  exemple, 38,056 p. 100 
(le potasse calculée avec le coefficient français 0,4757, cetle 
teneur deviendra 38,680 p. 100 en adoptant le coefficient officiel 
belgc 0,4835. 

Pour pau qu'il y ait un écart dans les dosages, on  arrive ainsi 
à admettre  la possibilitB d'une diffkrence de pr&s de  i p .  100 de 
po!asse entre  deux analyses faites sur  un  même produit, sans 
que, pour  ciila, le  fabricant puisse ètre resporisaùle. 

1)ostzge d e  l 'nzole au  moyen de la cliaus sodée (p. 33) .  Kous ne 
voyons pas indiqud l'emploi d u  tulle en fer  spécial de Bouzeau 
pour la calcination de la matière en présence d e  la chaux s o d k .  
Ce tube peut servir presque indefiniment. Son reriiplissage est 
très facile. 

Bost~yede  l'azote totid. - Nous regrettons (le n e  pas trouver la 
description de  la iiiétliodc Ruffle-IIouzeaii, qu i  est acceptée aux 
Etats-llnis d'Am6rique et  qui donne d'escellents résultats lorsqu'il 
s'agit de doser l'azole total daris un  engrais, sans avoir besoin de 
connaître les trois Btats sous lesquels il se  trouve. 

Kous l'employons avec succès, et nous connaissons beaucoup de 
nos collbgues qui la pratiquent égalenient a l eur  entière satisfac- 
tion. 

Do.su,qe de l 'azote nitrigru. - Pourquoi nc pas faire mention (le 
l'emploi si commode du  sulfate de  fer amnioniacal, dont la com- 
position est constante et la coriservation iritldfinie, a u  lieu du 
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cliloriire ferreux, qu'on doit prkparer ,  pour ainsi dire, au fur et 
à mesure et qui  ne se conserve pas? 

Calcination d u  phosphate ammoniaco-mugniaien. - I l  est recom- 
mandi? de calciner l e  phospliate arrimoniaco-magnésien dans cer- 
taines conditions, pour  l'obtenir facilement blanc, mais il fiiut 
toujours le porter ensuite au rouge vif ou mieux au rouge blanc, 
jusqu'à ce que  tout le carbone ait disparu.  

On rejette l'emploi de l'acide nitrique ; or  on obtient rapide- 
ment le résultat voulu en utilisant l'acide nitrique fumant ; avec 
quelques prhcautions, on oblient rapidement le  pyropliospliate 
dc magnésie absolument blanc. 

Nous avons indiqué réceminent la substitution de  l'acide sul- 
furique à l'acide nitrique, qui donne d e  suite u n  produit blanc, 
mais dont la composition est modificie. On a ce qu'on pourrait  
appeler le  sulfopyropliospliate d e  magnésie. Un Bquivalent de 
magnésie est transformé e n  sulfate d e  magnésie. On a ,  e n  équiva- 
lents, la formule PhO5 3150 S03 hlgO. Le coefficient 0,639 ou  0 , 6 4  
pour trouver l'acide phospliorique devient 0 , 4 7 ,  et 0,265 pour cal- 
culer la magnésie. 

Page 69, i l  est di t  que le pyrophosphate de  magnésie contient, 
dans beaucoup d e  cas, un peu de chaux, el que,  si la chaux en- 
trainée est en proportion ahondante, il faut en tenir compte. On 
dit ensuite que, si  la quantité de chaux est faible, on n'en tient 
pas compte, e t  qu'il serait prudent de recommencer le dosage ai  

elle devenait t rop  forte. 
Kous avouons ne  pas bien saisir ces observations car ,  pour  

savoir s'il y a peu ou  beaucoup d e  chaux entrainée, il faut ana- 
lyser le pyrophospliate obtenu, et, dans ce cas, il nous semble 
qu'il est p rb , fh l i l e  de  faire une nouvelle prkcipitation du  phos- 
phate pour éliminer la chaux, quelle qu'en soit la quantité.  

Nous regrettons bgalernent de ne pas voir indiquée la méthode 
g h é r a l e  au pliospliomolybdate d'ammoniaque, soit par pesée, soit 
par titrage (Thilo, Peniherton, etc ), qui  donne d'excellents résul- 
tats pour  toutes les proportions d'acide pliosphorique à doser, e t  
beaucoup plus sensible que  la méthode a u  pyrophosphate de  ma- 
gnésie pour  les dosages dans la terre et dans les engrais a faible 
teneur e n  acide phosphorique ( f u m i ~ r s ,  etc.). 

On connaît parfaitement les conditions voulues pour  obtenir 
une substance de  composition définie sans acide molybdique. 
Depuis longte~nps,  par les travaux d e  Boiissirigault, de  A .  Carnot 
et par les nbtres, on a parfaitement indiqué le coefficient à em- 
ployer et la formule vraie du  pliosplioniolybdate d'aminonia- 
que. 
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Méthodes  adoptées en Belgique,  en Hollande et d a n s  le  
Grand-duché d e  L u x e m b o u r g  

Beaucoup d e  ces méthodes ne diffèrent pas de celles employées 
en France ; cependant nous ferons quelques remarques : 

Lhns le rapport de la (:oriiriiission française, il est dit  (page 39) 
q n e  I C  proc('>dé I<jelrlabl n ' r r t  pas applicable r aux cas o ù  l'on se 
( trouve cn prCscnce de  quantités appréciables d e  nitrates B .  

1)'apii:s la Convention' tenue à Goes en janvier 1899, au con- 
t raire ,  on peut, en Belgique, en Hollande et dans le Grand-duché 
de Luxemboiirp, appliquer la méthode Kjeldahl, modifiée par 
Jodlhauer, qui  permet de  doser l'azote sous ses trois formes. 

Uosa,gc! de I'czcide phosphorique dans les guanos,  poudrettes, etc. - 
D'apres la Commission officielle française, on  peut calciner ces 
matières en présence de la chaux et avec certaines précautions 
pourdétruire  la matière organique avant le dosage de  l'acide phos- 
phorique total (page 6 1 ). 

D'après la Conventiori helge, le dosage d e  l'acide pliospliorique 
dans les matières incinérées ~z'est plits rrdmissible, mais elles doi- 
vent être dkagrégkes par  l'acide sulfurique pur  suivant Kjeldalil 
(page 78). 

Qui a raison? 
Dostrqe de l'acide plirisphorique sous forme de g~l~osphnte nmmoniaco- 

mrz!jnCsien. - E n  France, il est dit  d'attendre douze heures pour 
que  la precipitation soit coiripléte; en Belgique, on parle de deux 
heures seulement. 

II est vrai que, dans Ic rapport  de  la Commission française, il 
est dit  que,  ri l'on veut accélérer la prhcipitation d u  pliospliate 
ammoniaco-magnésien, on lc peut a l'aide d'une agitation a la 
main ou mdcaniquc. Dans ce cas, la précipitation peut être con- 
sidérée comme complkte a u  bout d 'une heure.  

Entre ces manières d'ophrer, il y a des différences très grandes 
pour  la durée  d'une opkration. 

Voici rios obcervations : d'abord,  la précipi tat iondu pliospliate 
ammoniaco-magnCsien est facilitée par le refroidissement de la 
l iqueur ,  conirairement à ce qu'on pensait autrefois. 

Ensuite, suivant la nature des matières étrangères, l a  précipi- 
tation se fait plus ou moins vite, malgr6 l'agitation m k a n i q u e .  

11 n'y a donc pas moyen de fixer un délai précis ;  avec u n  peu 
d'habitude, on ne  s'y t rompe pas. Généralement. lorsque la pré- 
cipitation est coniplbte, le dtipôt cristallin se  rasserrilile rapide- 
ment  au fond du  vaseet  le liquide surnageant est clair e t  limpide. 
Cette précipitation a bien souvent l ieu,  si l'agitation est suffi- 
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sante, en moins d'une demi-heure (surtout si la quantité de  ma- 
tikre à précipiter est notable). 

Au lieu de  l'agitation en vase ouvert, nous nous servons lep lus  
souvent de l'agitation e n  vase clos (ballon bouché). iilûme avec de 
petites proportions d'acide plioçplioriqiie ou d e  magntkie, on 
ohtient très rapidement le précipité complet par  ces secousses 
bien plus 8nergiques que la simple agitation mécanique en vases 
ouverts, vases dans lesquels le liquide finit souvent par  être 
entraîné dans un  mouvement circulaire qui produit peu ou  pas 
d'effet utile. II suffit d'essayer une fois avec les mémes liquides 
pour s'assurer de  la différence. 

Pour le  dostrge de  ln potnsse, la Convention belge indique I'em- 
ploi d'alcool A 8:i0, alors que la Coinniission française a indi- 
qué l'alcool à 95'. Il y a entre les deux alcools une diffbrence 
considérable. 

En France, on indique de séclier le chloroplatinate à 95 degr6s 
(page 29) ; pour la Belgique, e tc . ,  on doit chauffer à i 2 5  degrbs 
(page 80). 

Nous voyons aussi l'apparition d'une métlioile dite néerlau- 
daise (page 81), qui semble beaucoup se rapprocher de la mé- 
thode française, mais qui  emploie plus  de  produits et qai  est plus 
compliquée. 

En effet, on g'emploie du  chlorure de baryum en quantité telle 
qu'on doit saturer exactement I'acide sulfurique contenu 1 (il faut 
alors doser cet acide, car il n'est pas facile defaire cette addition 
autreinent), puis on ajoute de l'hydrate d e  baryte, etc. C'est vou- 
loir ccirnpliquer une mtitliode presqiie a plaisir. 

Pourquoi cette précipitation exacte de l'acide sulfurique par  le 
clilorure de baryum, puisqu'on utilise l'hydrate de  baryte en- 
suite ? 

Nous trouvons que la méthode générale A (page 80) est difficile 
a exécuter sans le dosage de l'acide sulfurique contenu dans la 
matiére, puisqu'on dit qu'il faut précipiter exactenient l'acide 
sulfurique par  le  clilorure de baryum. Cela a une certaine impor- 
tance pour  I'exactitiirlc, d e  la méthode, puisqu'on ne précipite 
pas I'excks d e  chlorure de  baryum, qui peut alors se retrouver 
avec le chloroplatinate de potasse. 

I I  nous semble qu'il serait préférable d'ddopter, une fois pour 
toutes, la méthode à la baryte, pour précipiter toutes les impu- 
retés gênantes, ce qui permet d'être assuré qu'on pbse un 
chloroplatinate de potasse exempt d e  substances étrangéres, e t  
cela est facile en opérant avec l'eau de  baryte et le carbonate 
d'ammoniaque directement saris filtration. On a, il es1 vrai, des  
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Manipulations plus longues, mais qui ne  présentent pas de diffi- 
cultés. 

Enfin, nous verrions avec beaucoup de  plaisir adopter la mé- 
thode si simple de  ne rien précipiter au préalable et  de toujours 
réduire  le  cliloroplatinate de  potasse au moyen du formiate de 
soude ou d'ammoniaque. N'est-ce pas rapide et facile d'évaporer 
directement un volunie détermin6 de  la solulion de  la matibre 
(exemple d'arriirioniaque naturellement) e n  présence de chlorure 
de  pla:ine concentré, da recueillir le tout s u r  un filtre, d'enlever 
l'exrès de  platine, d e  traiter p a r  l'eau bouillante et de réduire le 
chloroplatinate de potasse? Nous n'opérons plus aulrernent et 
l'expérience de plus de douze années nous permet d'affirmer que 
les résultats ne laissent rit3n à désirer,  pas plus pour  les terres que 
pour  les engrais peu riches ou  chargés en potasse, conime les 
salins de cannes. Des essais comparatifs nous ont démontr6, que 
quelquefois, même avec le cliloroplatinate de  potasse, malgré 
toutes les précautions prises pour  l 'obtenir pur  en traitant les 
liqueurs par de la baryte, etc.,  on peut encore avoir quelques 
impuretés représentant 0 ,s  à 2 pour 150 de potasse pour  des pro-  
duits riches (36 a 45 p.  100 de potasse). C'est précisément en 
faisant usage de ces méthodes rapides, tout en étant très exactes, 
tant pour la potasse que pour  l'acide phosphorique, etc., que nous 
parvenons à analyser des cendres de végtitaux, par  exemple, en 
quelques heures, alors qu'en suivant les méthodes officielles, il 
faut de  deux a quatre  jours pour  obtenir les rAsultats complets. 
Dans l'industrie, les analyses ont d'autant plus d'intérêt qu'elles 
sont terminées plus rapidement, ce qui permet d'en utiliser les 
doriri&s, pour ainsi dire au fur e t  rriesiirc de la fabrication. Nous 
sommes d'autant plus affirmatif à ce sujet que nous avons pu 
faire contrôler nos résultats en plusieurs circonstances. 

Nous renouvellerons ici une remarque déjà faite par nous. 
Pourquoi ne pas s'entendre sur  le citrate d'ammoniaque a em- 

ployer et  le mode d'attaque des substances ? 
Nous avons démontré qu'on peut parfaitement adopter le 

citratc Peterinann, par  exemple, e t  I'aitaque directe au bain- 
marie  bouillant durant  une demi-heure,  ce qui  donne absolu- 
inent le même r k u l t a t  qu'en traitant à froid pendant 100u 15 heu- 
rcs, puis a chaud a 40 degrés pendant 1 Iieure, etc. 

Lorsque les opérations sont bien conduites à froid et que lu 
produit est suffisainnient fin, on a les mSnies chiffres. S'il y ades 
différences, et c'est alors le  procédé au bain-marie qui donneles 
résultats les plus élevés, c'est que l'attaque à froid et à 40 degrés 
n'a pas enlevE tout le phosphate soluble dans le  citrate. 
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REVUE DES PUBLICATIONS FRANFAISES 

Amdyse du gaz aoétylèur: Iwnt. - MN. A .  ROSSEL et  
A .  LANDRISET (hloniteur scirntifique, 1901, p .  $69). - La pureté  
du gaz acétylene dépend, suivant les auteurs, de  la qualité d u  
carbure de  calcium cmploy6 pour sa préparation et  du mode d e  
décomposition d e  ce carbure. 

Les gaz qu'on peut rencontrer dans l'acétylène sont : l'hy- 
drogène, l'azote, I'oxygéne, le méthane, l'ammoniaque, les com- 
posés thioniques et  notamment l'hytlrogéne sulfuré, et enfin 
l'hydrogène phosphoré. 

Les auteurs eniploient, pour l'analyse d u  gaz acétylène, la 
méthode de Hempel un peu modifiée. 11s obtiennent I'acetylbne 
privé d'air a u  moyen d'un flacon d e  5 a 6 litres de capacité, a deux 
tubulures, rempli  d'eau saturée d'acétylkne (cette saturation est 
obtenue en jetant successivcnient dans le flacon, par  petits mor-  
ceaux, 50 a 60 gr. de  carbure). Une des tubulures d u  flacon est 
munie d'un t u b e  a degagement ; l 'autre laisse passer un tube a 
entonnoir, allant jusqu'au fond d u  flacon. Après avoir fermé le 
tube a dégagement, on ajoute environ 20 gr. de carbure de cal- 
cium et  le gaz qu i  se dégage refoule l'eau du  flacon par  l e  t u b e à  
entonnoir. L'acétylkne ainsi obtenu sert à doser l'hydrogène, 
l'azote, l 'oxygène et le méthane. 

Pour cela, on met le flacon en coinrnuriication avec un  tube a 
chlorure de  calciuni et la burette d e  IIempel rempl iede  mercure 
pur : le robinet supérieur, que les auteurs ont modifié, est à trois 
voies et permet d e  chasser. en versarit de l'eau dans l'entonnoir 
(lu flacon, tout l'air contenu dans les tubes, jusqu'a la surface d u  
mercure. On introduit ensuite dans la burette 100 cc. d'acétylène, 
et on note la pression et la terripéralure. 

Le g a z  mesuré est introduit dans la burette a absorption de 
Ilempel, remplie  d'acide sulfurique fumant (a 30 p. 200 de S03) ; 
on le laisse pendant 2 4  lieures en contact avec l'acide ; l'acétylène 
est complèlement absorbé et on  mesure la totalité des gaz étran- 
gers  Ori détermine ensuite l'oxygèrie par absorpliori au  pyrogal- 
late, l 'hydrogène et le méthane par explosion ; l'azote reste 
comme résidu. 

Les auteurs n'ont pas trouv8 de méthane dans les gaz acétylène 
qu'ils ont analysés, c e  qui indique l'absence d e  carbure d'alumi- 
nium. Les carbures  employés donnent en moyenne 315 litres d e  
gaz par kilogr. 

Voici les moyennes des résultats obtenus : 

Hydrogéne . . 0,20 p .  1 0 0  0,30 p .  100 0 ,%5 p .  i 0 0  
Oxygéne . . . 0,10 - 0,lO - 0 , l 5  - , 

Azote .  . . . 0,iO - 0,iO - 0,420 - 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ammoniaque. - Tous les carbures du commerce dégagent de 
l'ammoniaque quand on les traite par l'eau. 

Les auteurs, en faisant arriver de l'eau sur diffhents carbures, 
ont constaté les quantités d'ammoniaque suivantes, par kilog. de 
carbure,. 

1 gr. 262 ou 1638 cc. d'AzH3 
O gr. 57% - 738 - 
O gr. 556 - 786 - 
O gr. 766 - 1005 - 

Quand, au lieu de faire tomber I'eau sur le carbure, on fait 
tomber le carbure dans I'eau, l'ammoniaque est en presque tota- 
lité absorbée par l'eau du génhrateur. 

Composés du soufre. - La quantité de soufre qu'on trouve 
dans l'acétylène varie aussi beaucoup, suivant que le gaz est 
obtenu par chute d'eau sur le carbure ou par la réaction contraire. 

La cliule d'eau sur le carbure provoque le dégagement d'une 
grande partie du soufre à l'état d'hydrogène sulfuré, tandis que, 
lorsque le carbure tombe dans I'eau, il se  forme du sulfure de 
calcium, et le dégagement d'hydrogène sulfuré est nul. 

Pour Atudier ces diverses réactions, les auteurs ont construit 
l'appareil figuré ci-dessus, qui sert en mkme temps à déterniiner 
le rendement du carbure. 
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Cet appareil se compose d'un flacon d e  dkgagement de  !O litres, 
contenant 5 litres d'eau. Par l'un des deux trous du  bouchon d e  
caoutcliouc passe une baguette de verre de 50 centiinétres d e  
longueur et,  pa r  l'autre, passe un  tube à dégagement pour I'acé- 
tylène. La baguettc d e  verre  est munie, a sa partio infcricure, 
(l'un crochet auquel on suspend un  panier de  zinc percé d e  
trous, pouvant recevoir 25 g r .  d e  carbure.  Le tube de  dégage- 
ment communique avec des flacons laveurs ou des flacons 
réactifs, reliés à un gazomètre d'une capacité d e  1 0  litres et 
d'un diamètre de  10  centiuiètres. Ce çazométre est gradué, c e  
qui permet de déterminer le rendement du carbure.  Le com- 
pteur a gaz, qui  est placé avant l e  gazométrc, peut etre supprimé.  

Lorsqu'on fait plonger entièrement dans i'enu le carbure e t  
qu'on fait passer le  gaz ac2tyli:rie à travers une solulion d'acétate 
de plomb, on ne conslate la formation d'aucune trace de  sulfure 
de ploinb. Si, au  contraire, on ne fait que mouiller une partie 
d u  carbure,  i l  y a production d e  sulfure de  plomb.  

Les auteurs ont ~ r o u v é  en moycnno 3 p. 1 0 0 0  de  soufre dans le  
carbure ; cette teneur a varié dc 1,s 3,5 p. 1000. 

Uans le gaz acétylène, ils ont  trouvé la quantité de soufre sui- 
vante pour  1 0 0  litres de gaz : 

Rlinimum . . . . . O g r .  0 2 1  
Maximum . . . . . O g r .  1 t i  

ce qui représente seulement 2 p.  100 e t  i 1 p .  100 de la quantité 
totale de soufre contenu dans le carbure.  

Il!jdrogène pho.sphoi~!. - Le p z  a c é t y l h e  brut contient toujours  
de l'hydrogène phosphoré. On constate sa présence à l 'odeur du  
gaz ou en oxydant a u  moyen de  l'liypochlorite de soude dilué, ce  
qui donne tlc l'acide pliosptiorique, qu'on caractérise par  les 
riactions connues. 

1,'liytlrogBn~ pliosplior6 donne un précipitB hlanc a~mrphe ,  
quand on fait l~arbot ter  I 'acbtylhe qui e n  renferme dans le réac- 
tif Ger& ( 1 ) .  

Ce r6actif peut ê tre  criiployé pour le contrble d e  la pureté d e  
1'aci:tylkne ; cependant il  est peu sûr ,  car il est facile de confon- 
d re  ce précipite! alnol-plle avec le pr.6cipité c l x ta l l i n  qui se forme 
toujours quanti l 'acétyline passe dans une solution de  biclilorure 
de mercure acide et donne naissance à un  sel double. 

Le rriaximum de  pliospliore qu'on trouve dans les carbures de 
bonne qualit6 est de O gr.  5 2 3  par kilogr. 

Dans le gaz acétylène bru t ,  les auteurs ont trouvé e n  moyenne 
O gr .  088 de  phosphore o u  55 cc. d'hydrogène phosphoré p o u r  
100 litres d'acétylène. X. Ii. 

[ l )  Le réactif Ilrrgeî est une solution acide di? siiblimii, ohtcnue en mé- 
langcnnt. iine soliit,ion d c  40 gr. rlc subliirié dans  80 grailimes d'eau avec 
20 grarrimes d ' H U  ii. 30 p. 1 0 0 .  
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Dosage de I'ncnnitine dansi les prépctrwtinns d'aco- 
nit .  - M .  ECALLE (RésumC: d'une communication faite à la 
Société de pliarrnacie de Paris dans sa séance du 3 juillet 19UI). 
- Pour doser l'aconitine dans 11:s préparations d'aconit, RI. Ecalle 
a essayA les diverses m4tliodes proposées, mais les rlsultats obte- 
nus par  lui ont varié dans des proportions considérables ; le seul 
procédé qui lui ait donné des cliiflres exacts est  celui qu'a pro- 
posé 11. Bertrand pour le dosage des alcaloïdes (1 )  et qui  consiste 
a précipiter l'alcaloïde au moyen de  l'acide silico-tungstique. 
Lorsqu'on a obtenu le précipité de  silico-tungstate d'alcaloïde, 
on le  lave, on le  deççhche et on le calcine ; on obtient, comme 
résidu, un  mélange d'acide tungstique et d'acide silicique 
( 4 2  Tu 03,  Si O?) qui correspond a quatre molécules tl'alcaloïde. 
Un simple calcul donne le coefficient par lequel on doit niulti- 
plier le poids du résidu de  la calcination pour  connaître le poids 
de l'alcaloïde combiné à l'acide silico-tungstique. 

M. Ecalle a donc cherché le  coefficient à appliquer pour  l'aco - 
nitine ; en adoptant, pour ce1 alcaloïde, la formule d e  Freund 
( C 3 ~ 1 7 ' * A z O L '  613),  il a obtenu, comme coefficient, 0 ,907.  Or, 
il résulte des expériences qu'il a faites avec l'aconitine cristalli- 
sée dans Az0311 htcndu, que ce coefficient donnc des chiffres trop 
é1evi.s ; le coefficierit clinnant des rksultats exacts est 0,793, et 
alors on  doit admetlre que l'acide silico- tungstique se combine 
à 3 moliicules 112 ,  et non à 4 molécules d'alcaloïde. 

Pour  enlever l'aconitine aux préparations d'aconit, on peut 
traiter la substance par la chaux,  dessécher et épuiser par l'éther ; 
on peut encore traiter la préparation par  un mélange d'anirno- 
niaque et d ' é t l i ~ r .  Le procédé par la chaux cloririe des rksultats 
trks inexacts. hl .  Ecalle a essayé ce procédé sur  plusieurs extraits 
d'aconit, et les chiffres trouvQs ont donné des résultats qui diffb- 
raient, dans des proportions considérables, d e  ceux obtenus au 
moyen de l'ammoniaqiue ; HII  opf:rar~t s u r  U r i  extrait d e  cliirri- 
dent additiorini: d 'un  poids connu d'aconitine cristallisée, il a 
obtenu un c,liiffre infkrieur de 8 \  p .  100 au chiffre réel. Au con- 
traire, avec ce méme extrait de chiendent additionné d'aconi- 
tine, les rliiffres accusés par le procédé à l'ammoniaque ont 
concordé avec les chiffres rbels. 

C'est donc le procéilé ?I I'aninioniaque qu 'a  adopté M.  Ecalle ; 
pour appliquer ce procédé à une teinture o u  a une alcoolature 
d'aconit, il ophre de la façon suivante : il prend 125  gr. de tein- 
ture  ; i l  fait évaporer l'alcool ; après refroidissement, il ajoute à 
l'extrait obtenu 6 a 7 cc. tl'Az0311 à 1 / 4 0 ;  il introduit le mklange 
dans une boule à décantation ; i l  ajoute 3 ou 4 cc. d'ammoniaque 
pure et 100 cc. tl'étlier de  derisitk 0.720 à 15 degrks ; il agite et 
laisse reposer ; il recueille la liqueur 6tliéri.e ; il renouvelle 
l'kpuisement de la l iqueur  primitive, jusqu'à ce que quelques 

(1) IToyez A R I E ~ I P S  d e  chimie analytique, 1899,  p.  166. 
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gouttes de  liqueur htliéréene donnent plus la rCaction des alcaloï- 
des avec le  réactif de Mayer ; il réunit les liqueurs étliérées dans 
une autre  boule a décantalion ; il ajoute 7 cc. d'Az0311 à 1/40 et  
12  à 15 cc. d'eau distillke; il agite : il décante la solution acide ; 
il lave avec de  l'eau distillée et renouvelle ce lavage jusqu'a dis- 
parition de  la réaction acide ; il r%unit les liquides, qu'il chauffe 
pour chasser l'éther dissous dans l'eau distillée; aprks refroidis- 
sement, il ajoute '/ à 8 cc. d7urie solution d'acide silico-tungsti- 
que à 5 p .  100, en présence d'un excés d7AzWlI à 1 /10  (environ 12 
a 45 CC.) ; i l  chauffe à feu nu ; après refroidissement, le préci- 
pité est recueilli su r  un filtre et lavé jusqu'à ce que les eaux de  
lavage n'indiquent plus de traces d'acidité ; il fait sécher le filtre, 
e t  il le calcine dans uri creuset de porcelaine pri:alablernerit tarS; 
aprbs refroidissement, le  creuset est pesé ; l'augmentation de  
poids correspond au poids de  I'acide lungstique et de I'acide sili- 
cique ; ce poids est multiplié par  le coefficient 0,793. 

Pour doser l'aconitine dans les extraits, 81. Ecalle les dissout 
dans l'eau ; il acidifie l a  solution au nioyeri d'Az03H, et  il coriti- 
nue coniine ci-dessus. 

' RI. Ecalle a dosé l'aconitine dans les préparations d'aconit du  
cornnierce, et il a constat6 des écarts considérables : pour 
1000 gr. d'alcoolature de  feuilles, les chiffres ont varié de 
O gr. 29499 à I gr. iO54h. ; pour I'alcoolature (le racine, de 
O gr. 92166 à 1 gr. 66530 ; pour l'extrait de feuilles, de 
O gr. 33306 a O gr. 57096 ; pour l'extrait de racine, de 
O gr. Y5160 à 3 gr .  90156. ' 

En préstnce d e  tels écarts, on comprend la nécessité de doser 
l'aconitine dans les préparations d'aconit. 

Donage de I'acide ui-ique. - I\I. DEJIOULIÈRILS (Union 
pharmaceutique du  15 août 1901). - Le procédé que propose 
M. Demoulières n'a rien d'original ; c'est un perfectionnement 
du procédé proposé par  BIM. Blarez et Tourrou ( 1 ) ,  qui consiste 
h prtkipiter I'acide urique à I'ktat d'urate cuivreux, à décompo- 
ser celui-ci par  I'acide sulfurique et  a doser au  moyen du  per- 
manganate de potasse I'acide urique mis en liberté. D'après 
M. Deinoulières, la mktliode de MRI. Blarez et Tourrou présente 
l'inconvénient de  donner uri précipité d 'urate  cuivreux difficile 
à laver et  a détacher des parois du  filtre ; ces inconvénients n'exis- 
terit plus avec les inodifications qu'il a apportées à cette méthode. 

Les solutions et réactifs dont il fait usa;e sont les suivants : 
A .  Soluliori saturée ii froid de carbonate de soude pur .  
B. Solution avec Iiyposulfile de  soude cristallisé. 50 gr.  

sel de Seignette. . . . . . 50  gr. 
eau distillée q .  S. pour  . . . i litre 

(1) Voir Annales de chimze analytique, 1889, p.  200. 
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C. Solution avec sulfate de cuivre p u r  . . , . 20 gr. 
acide sulfurique. . . . . . 5 gonttes 
eau distillée q .  S. pour. . , . i litre 

Il. Bouillie de sulfate de I m y t e  à 1/5,  prkparée en mêlant une 
solution bouillante contenant 2 1  gr.  de chlorure de baryum pur 
avec une autre  solution également bouillante contenant 10 gr. de 
de SOiI12, lavant le précipité a l'eau bouillante et d6layant finale- 
nient avec q. s. d'eau distillée pour  faire 1 0 0  cc. 

1:. Solution décinormale de permanganate de potasse ( 3  gr.  i 6  
pour un litre d'eau distillée). 

On prend, dans u n  verre à expérience, 90 cc. d'urine, qu'on 
additionne d e  70  cc. d'eau distillée ; on ajoute 5 cc. de solution 
A (carbonate de soude), qui précipite les pliospliates ; aprks agi- 
tation, on ajoute 5 cc. de bouillir de  sulfate de  baryte D ; on 
agite de nouveau, e t  on ajoute une mélange de 40 cc. de solu- 
tion B avec 10 cc .  de solution C ;  aprPs un rt:pos tle cinq miiiiiles, 
on décanle sur  un filtre sans plis placé s u r  u n  entonnoir à suc- 
cion, e t  I'on s'assure que le filtratum rie précipite plus par  l e  mé- 
lange des solutions B et C ; on lave le priicipité dans Le verre avec 
d e  l'eau distillée et on décante à chaque lavage ; on jette le préci- 
pité lavk sur le filtre ; on lave de  riouwau, e n  s 'effor~ant  de  réu- 
nir le  pricipité au fond d u  litre ; on  place l'ontorinoir sur  un 
matras de 200 cc. : o n  perce le filtre, e t ,  avec une pissette, on en- 
traîne le précipité dans le matras ; on dklaie l e  précipité avec 
150 cc. d'eau; on  ajoute 10 cc. de SOLB2 a 50 p. 100, et on agite; 
aprbs un  repos d e  cinq rriiniites; on verse goutte à goulte dans le 
matras l a  solution décinormale de permanganate de  potasse E, 
et on s'arrête lors d e  l'apparition d'une teinte rose persistante. 

Le nomhre de cc. de permanganate employés, multiplié par 
0.0074.,  indique la quantite d'acide ur ique contenu dans les30 cc. 
d'urine qu'on a employés. 11 est facile de faire le calcul pour un 
litre. 

Si l e  volunie de l 'urine émise dépasse 1500 cc. pour virigt- 
quatre  heures, on e n  prend 60 cc. au lieu (le 30, et I'on addi- 
tionne de  30 CC.  d'eau ; on  continue ensuite I'opération coninie 
ci -dessus. 

Les rheultats que donne ie procedé d e  M.  Deinoulikres sont, 
coriime ceux qu'or1 obtient avec la iriétnorle d e  h l .  I)eriigés, un 
peu forts, lorsquci l 'urine renferme des proport iots  notables de 
bases sarciniques o u  xaothiques. 

Analyse  de cwlctils pancrkntiqties. - hl. LEGR.4BD 
(Communication faite a la Société de pliarinacie de Paris dans sa 
séance d u  5 juin (901).  - Les calculs analysés par  hl .  Legrand 
avaient été recueillis à I'aulopsie d'un malade ayant succombé 
à un diabbte niaigre dont il était atteint depuis dix-huit mois. Le 
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panergas élait piqiicli. de ces calculs, qiii pesaient en moyenne 
O g r .  016; le plus gros pesait O gr .  181. Leur densité était égale a 
1,35. 

Voici l eur  composition : 

Eau . . .  1,961 
Chlorures . . .  1,765 

. . . .  I~liospliates aolul)les 4,451 
Carbonate de chaux . 93,137 
3Iatiére organique et per te .  . 0,686 

100,000 

Ces calculs se dissolvaient dans l'acide nitrique, qui  laissait la 
matikre organique rolorke en jaiine ; cette rnatikre organique 
était si peu abondante que 11. Legrand n'en a pu caractériser la 
na ture .  elle ne renfermait pas de  tyro5ine et elle dégageait, en 
brûlant, une odeur de corne brûlée.  

Les rkiultats des rares analyses d e  calculs pancréatiques pu- 
b l i k  par Henry et par Golding Rirrl ne concordent pas avec 
ceux de M .  Legrand : 

Henrv Goldirig Bird 
- - 

Carbonate de  chaux . 16  3 
Phosphate de cliaux . . .  66 80 
Matikres organiqiies . 16 7 

Icidr: Pmriqiie: polir nmurer la sllihiliti: de I'ciau 
oxigéi~ée. - MM. R E N A U L T  et LÉPINOIS ( L e  Sçnlpel du I t aoîit 
190 1. dlapri.s les A rchices internnt ionales  d e  lnryn,qologie). 

On sait que  l'eau axgjiénée ( 0  ou 12  volumes ne conserve sa 
stabilith que gr ice  à 1':iddition d 'un acide quelconque ; on em-  
ploie indiffëreinment, a cet effet, l'acide chlorhydrique, l 'acide 
siilfurirjue. l'acide pliosplioriqiie, l'dci le fluosili:ique, e tc .  
L'eau osygénke, ainsi acidifike, est tellement acide qu'il est rlifli- 
cile de l'employer pour beaucoup d'usages inétlicaiix. RIRI. Re- 
nault et Lépinois rerncblient à cet inconvthient eri remplaçant les 
acides ci-dessus énuinkr6s par l'acide borique. Voici, d'ailleurs, 
comment ils prockdcnt : ils prennent une eau oxygénée d u c o m -  
inerce et ils s'as;iirent d e  son titre au moyen du  permanganate 
de potasse ; aprBs l'avoir arlditionnile de quelques goultesde solil- 
tiori alcoolique de pliéiiol~)litaIdirie. ils la neutraliserit en ajou- 
tant peu à peu de petits fragments de  : outlc caustique pure,  jus- 
qu'a ce que  le liquidr prenne une couleur légèrement rosée; ils 
ajoutent alors imni~diaternent ,  à froid, 30 gr.  d'acide borique 
pour 4.000 gr .  d'eau oxyghhe .  

La réaction de  l'eau ainsi obtenue est nettement acide, niais or1 

peut l 'employer sans inconvhients  ; d'après les espbriences de 
Blivl. Renault et Lépinois, cette eau conserve sa stabilit; e t  son 
titre pendant une quinzaine de jours. 
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REVUE DES PUBLICATIONS ÉTRANGERES 

1)osrige t l i i  tuiigsiène. - M 0I.IVEIi P. I.'KITCIlLE 
(Engi,ieer. ntid n~iriitrg Jocrin., i 901, p. 720).  - On [)+se, daris un 
creuset ou une capsule de  platine de  23 cc. environ de capacitii, 
O g r .  5 d u  minerai finement pulvPrisé. On ajoute (les qu;rritilés 
égales d'HG1 et d'acide fluorhydrique, et  on laisse rlighrer douce- 
ment pendant environ une heure. jusqu ' i  ce que le minerai soit 
coinpl8leiiient dissoiis, en ajoutant,  d e  lenips en temp:, un peu 
du  mélange d'acides. 

On évapore à nioitii: du volume primitif, pour chasser le fluo- 
ru re  de  silicium et I'excbs d'acide fluorliytlriqiie. On couvre la 
capsule, pour pr&vuriir toute perte par  pri~jeclinri 

Le mklange des doux acides dissout entii,renieril la plupart des 
minerais. excepté ceuv contenant de l'oxyde d ' é ta in ;  dans ce 
cas, o n  filtre. 

La solution $tant placke dans un vase d'Erlenineyer, on ajoute 
90 cc. d'IICI et 8 cc. d'Az03B et on fait bouillir jusqu'a coricentra- 
tion à 10 cc , pour c l i a s s ~ r  tout le tluor. Le fluorure (le tungs the  
est converti en clilorure et  A O H  précipite cet élénient sous 
forme d'acide tiingstique. O n  dilue h 50 cc. avec de l 'eau distillée 
chaude et on Pait Liouillir lentemerit pendant environ une demi- 
heure,  jusqu'à ce que le tungstène soit entibrement précipité. 

La solution surnagearite doit é t re  absolument limpide. On filtre 
à travers un creuset de Goocli, su r  d e  l'amiante ; on lave avec de 
l'eau chaude ; o n  skclie et  on  calcine au rouge blanc pendant cinq 
minutes: on laisse refroidir e t  on phse. P .  T. 

DOSR~E dc ln potnsse. - n i .  0. S ( ~ ~ I l U ~ l h I  (%~, ; ts .  fiir flnn- 
Z!/t. Chcmie, 1901, p.  385). - D'aprés l'auteur, la méthode iw 

coinniandée par Classen pour le  dosage du  potassium convient t r b  
bien pour  le dosage d e  petites quanti tés d e  ce métal Elle corisiste 
à dectrolyscr la solution de ciiloroplatinate d e  potassium et a 
peser la platine obtenu. Classen recornrnantle d e  rliaulTer la 
solution vers 60 à 65 degrés et d7électro!yser avec un courant de 
O,O5  d'ainpbrc par dtcinibtre carrC: et de t volt 2 .  Le platine dB- 
posé est  très dense et ne peut ê t re  distingué d u  platine martelé. 
Si l'on se  propose de dkposer environ 0 gr .  4 d e  platine, la solu- 
tion doit ktre additionnke di: 2 p .  100 de SOiR2 au 1;5, cliautfëe, 
puis électrolysée avec une densité de  courant tlc O 01 a 0,03 ain- 
père. La précipitation est complète a1iri.s 5 heures. L'auteur a 
vérifih soigneusemerit cette méthode avec d u  ctilurure de potas- 
sium pur .  et les rku l ta t s  obtenus ont été escellerits. 

J.  W 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Rechc?~c:hr? et dosage dc pe titen quantités de man- 
g;~iii?se. - M .  MARSIIh1,L (Chernicd News, 1 9 0 i ,  p .  76). - Le 
procéd6 le plus s ~ n s i ù l e  poiir la reelierclie du innnganèse con- 
siste a le transformer en permanganate reconnaissable à sa colo- 
ration caractéristique. Cette transformation se fait par la métliode 
propostic par  Walter Cruin, qui est basée s u r  l'action d e  l 'osyde 
puce de plomb en j1r6sence d'hz0" Htendu. L'emploi d 'un oxy- 
dant coloré lui-mSme et, de plus, insoluble n'est pas toujours 
possible ; aussi, l 'auteur recominande-t-il la métliode suivante, 
qui lui a donnP de bons résultats. 

Lorsqu'on cliauffe une solution coiLenant un scl de manganèse 
avec un persulf'ite, le  mangaribse est précipité à l'état de per- 
oxyde, et le liquide prend, au bout de  quelque temps, une 16gh-e 
coloration rose, mais cetle réaction n'est pas toujours régul ière .  
L'auteur a constaté que la présence d'une trace d'un sel d'argent 
augmente considérabloinent le pouvoir oxydant d u  persu!fate. 
Urie solutiori de persulfak d'arnrrioniiirn, i Inqiielle on ajoute ilrie 
petite quantité de nitrate d'argent, parait donner lieu à la décom- 
dositiori indiquée par l'équation suivante ; 

cette dkcornposition déperidarit d e  la formation et d e  la décorri- 
position d'un peroxyde d'argent, lequel est probablement pro- 
duit par l'action de  l'eau sur  le persulfate d'argent 

Cette m&tliodn d'osydatiori permet la transfornîation facile d'un 
sel de  manganèse en permanganate, et on  peut ainsi dkceler d e  
petiles quantilés de ce metal. Pour cela, on chaune légèreinent la 
solution avec du persulfnte en présence ti'AzOT1 et de  S0'1l2, 

, aprbs addilion de  quelques gouttes d'une solution étendue de  
nitrate d'argent.  Avec des traces de  manganèse, or1 n'obtient 
aucune précipitation à l'état d e  bioxyde; la solution reste lim- 
pide, niais prend rapidement la coloration rose caractéristique 
du perniangnnate, et cette réaction est extréincment sensible ; 
l'auteur a p u  retrouver, dans 1 cc. de solution, i inilligr. de 
inaripnèse. 

Les coriditioris a observer sont : Z o  n'employer qu'une petite 
qiiantit6 d'argent ; avec une quantité trop considérable, il se sé- 
parerait i ir i  pr6cipiti: [le peroxyde d'argent ; 2" la solution nc 
doit pas é t re  ~ ior lée  a l'ébullition. niais simplement laissée pen- 
dant quelqurs instants a une tc.irip6ratiirt: mod&rée; 3 0  il ne  faut 
pas opérer  en présence d e  SOL13%ou d'Az03H trop concentk ,  ca r ,  
en liqueur t rop acide, la rkaction n'a pas lieu ; 4' i l  faut peu d e  
persulfate poiir produire la coloration; on peut eniploger inclif- 
SGreminent le sel de potassium ou d'aninionium ; cepcntlant, 
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comme le premier est plus facile a purifier, on  devra le préfkrer. 
Cette méthode permet  i:galeinent d'apprécier la quantité de 

manganèse contenue, eri coniparant la coloration avec u n e  solii- 
tion type dont on connaît la teneur en mangankse. 

-- -- 
II.  C. 

Ilnsnge des cyaiiates eii pi-(.seince clen cgnniii-es, - 
M. ERNSL. VICTOR. (Zeils. f .  analyt .  Chernie. t 9 0 i .  p. 4 6 2 ) .  - 
M. J. I V .  hIcilor a publié réceminerit (1) une niétliotle pour la 
çéparati0.i des cyanales et des cyanures. L'auteur en indique une 
autre ,  qui est moins compliqu4e et qui  doniie de  bons résultats. 
Cette niéthode est ùasl;c! cur la solubilité du cyanate d'argent 
dans Az07H iitcridu. 

On préparc une solulion à 10 p. 100 erivirori du iii6lange de wls 
et  on verse, dans 2 fioles de 100 cc., 10 cc .  d e  cette solution, puis 
u n  excès d'une solution déci-normale d e  nitrate d'argent.  L'une 
des fioles est remplie jusqu'au trait e t  on filtre. Dans une partie 
aliquote (III liquide filtré, on ti6tcrmine l'excks d'argent par la 
méthode d e  Volliard. On ajoute, dans l 'autre fiole, 10 cc.  en1 iron 
d'AzWH étendu ; on complete jusqu'au trait e t  on dose l'excès 
d'argent dans une partie aliquote du liquide filtré. Onddduit faci- 
lement la teneur e n  cyanate de I'excks d'argent trouve dans le 
deuxiéme cas. J. W. 

Dcisage de I'dciiii  libre iliiiir, lem sevona.  - 
M. E. DIVISE ( J o z L ~ .  o f .  n ~ e r .  chem. Socipt$, 1900, p. 693). - r l l c d i  
libre total .  - % gr. de l'écliantillon sont portés a l'ébullition pen- 
dant une demi-heure ou une heure avec fjfl cr: d'alcool et un 
escès d'une solution alcoolique titrée d'acide stéarique exacte- 
ment mesurtk. L'excks d'acide est ensuite déterminé. par  titrage 
avec une solution de sourle caustiqne, en employant la ~iliknol- 
phtaléine comme indicateur. La proportion d'acide stéarique 
absorbée est équivalente a la proportion d'alcali lihre total. 

Alcali caust ique.  - - 9 gr. de I'écliaritilloii sont dissous dans 
50 cc. d'alcool ; on ajoute un léger eacks de chlorure de  baryum; 
on chauffe le inélarige pendant quelques ininutes : on titre ensuite 
avec uiie solution d'acide stéarique, en employant la pliénol- 
ph!al&ne comme indicateur; le titrage doit se  faire en agitant 
continuelleiiient. La pro i~or t ion  d'acide employ6 est directement 
équivalente à l'alcali ciiustique. II. C .  

IU5nctimi dc hloyd pour PH m ~ n ~ ~ ~ r p l ~ i ~ l ~ .  - J.-II. &I A Y E R  
( i lme~,icna Journa l  o f  pharmncy, 1901, p. 353 ) .  - Cette rtlaction, 
qui consiste a mélanger parties égales d e  morphine et  d'ligdres- 

( I )  Voi r  Annnlrs de chimie analytique, 1901 ,  p, 107. 
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tine avec quelqiies gouttes d'acide sulfurique coricentrS, doniie, 
aubout  de cinq minutes, une coloratiori violet-bleu. Elle peut 
s'&tendre a d'autres alcaloïtles ; si I'ori rrithrigt! i partie tl'liytlras- 
tine à 8 parties d'un des alcahïdes suivarits, et si l'on ajoute quel- 
ques gouttes d'acide sulfurique concentrS, on obtient,  après cinq 
ininules d'agitation, les colorations ci-après : 

Aconitine. . 
Atropine . . 
Berbérine . 
Brucine . . 
Caféine . . 

Cinchonirie . 
Lirir:lioriidirie 
Cocaïne . . 
LuciCine . . 
Digitaline. . 
Héroïne . . 
Iloiiiatropine 
Hgoscyarriine 
Morpliine. . 
Pilocarpine . 
(luinidine. . 
Quinine . . 
Spartbine. . 
Slryïlinine . 
Vh-arine . . 

brun. 
rose. 
brun-verdâtre. 
brun clair. 
blanc sale. 
jaune sale. 
hlaric sale. 
pas de  coloratiori. 
rose. 
acajou. 
violet-pourlire. 
jaiirie pi le .  
blanc sale. 
violet-bleu. 
brun-clair.. 
~ e r t - c l a i r .  
jaune-verdàtre. 
j aune-verdatre. 
blanc sale. 
rouge-pourpre. 

A .  D .  

Beieherclie; d e  l'liiiile de  s é a l i n t e .  - hl. F. !iASWEZ 
( A w .  de phnrm. de Loucnii~, 1 9 0 1 ,  p. 289 j .  - L'auteur rappelle 
la cause d ' e r r m r  relative a la coloratiori rouge nlileriue par cnri- 
tact  prolongé du  furfurol et de HÇI, signalée par Soltsien ( I j ,  
colorat,ion qui se produit en l'absence d'liuile de  s6sarrie. 

Les huiles et graisses coiorées au curcuma donnent une colo- 
ration par  HU. Cetle coloration disparait par  dilution. 

L'auteur rappelle le procédé de Sollsien, corisistarit k re~npla -  
cer le f'urfurol par  le  clilorure stanneux. La coloration violette 
obtenue est sensible, d'aprks Dietericli, pour  une huile contenant 
5 p.  100 de sesaine, douteuse pour une huile à 2 p. 100. 

L'auteiir s'est proposé de vérifier la limite d'exactitude de ce 
procéd&. 

11 a ,  d'abord, vérifié si HL1 colore le furfurol, puis il a répété 
ses essais s u r  des mélanges d'liuile et d'HU furfuroli.. Ses pre-  
miers essais portent sur  quatre tubes contenant 10  cc. d'llCI! aux- 

( I j  Voir Annales de chimie analyl iyue,  1901, p .  195. 
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quelsil  ajoute 1 0 , s  et 2 gouttes de solution de  furfurol à 2 p.  400, 
le dernier tube servant de témoin. 

Le liquide du premier tube se  colore en jaune aprés 24  lieures ; 
au bout de  4 jours, il a pr is  une teinte jaune hrun i t re .  

Le second tube, après 24 heures, est Lieaucoup plus pâle que le 
premier ; au bout de d jours, le liquide a pr is  une teint0 jauriatre. 

La teinte d u  troisikine tube, après 4 jours, est jaune pale sous 
une kpaisseiir de 5 centimhtrcts. 

Incoritestablement. le mélangese colore, mais il faut des teneurs 
assez élevC..es en furfurol. 

Pour les seconds essais, l 'auteur prentl 10 cc. d'IICI concentré, 
2 gouttes de  solution alcoolique de furfurol a 2 p. 400, 10 cc. 
d'huile et  il agite vivemerit. II se sert d'huile d'olive contenant 
1 /10 ,  1/100. 1/'5;00, i /1 ,000,  i / i0 .000d' l iui le  de  sésame, le  der- 
nier tube contenant de l'huile d'olire pure.  

Aprbs 3 heures de contact, les d e u s  premiers tuhcs 6taient 
manifestement rouges ; pour le t rois ihne tube, il y avait une 
coloration rouge s 'obser~ant  bien par  comparaison avec I'liuile 
pure ; pour les deux derniers, la diffërence était insensible. B p r h  
24 heures, le rouge vif s 'atténue pour  passer a une teinte bru- 
n i t r e  ; les 3 derniers essais prrnnent  une teinl,e lirunâtri: ; après 
4 jours, la teinte rouge a encore diminué ; la teinte se fonce en 
brunissant; la coloration des 3 derniers est devenue brun clair et 
tend à virer au rouge. Une diffkrence de  coloration s'observe 
toujours entre le troisième tube et les suivants. Plus tard, les 
teintes teritlent A s'uniformiser! les 3 derniers tubes lirenarit une 
teinte rougeitre. 

NOUS voyons donc qu 'après  quelques heures ,  c'est-à-dire au 
iiioment ou  la réaction de  Villaveccliia e t  Fabris est caractéris- 
tique, HCI furfurolé n'a pas eu le temps de  prendre de  colora- 
tioi?, m h e  en eniployant 5 fois pluçde fiirfiirol. AprPs 2 4  heures, 
HCI n 'a  pr is  de teinte que s'il contient 5 fois plus de  furfurol que 
dans I'essai ; mais la coloration est toujours plus faible que pour 
l'huile pure.  

L'auteur a voulu dktcrminer la part de coloration revenant au 
furfurol el a H U .  n'une part,  i l  mélange i O  cc. d'liuile e t  10 cc. 
d'HC1 et  rCipéte les memes essais, eri ajoutant deux gouttes de 
furfurol.  Le premier  6chantillon prentl une  teinte jaune tirant 
s u r  le vert, le second une coloration jaune tirant sur  le brun. 
Cela aulorise l 'auteur b supposer que lateinte obtenuo dans Io pre- 
mier  essai dépend de  la clilorophylle que  I'liuile d'olive con- 
tient toujours. 

L'auteur réphte ses expériences s u r  l e  beurre  et l'huile 
d'amandes douces. Avec l e  beurre ,  i l  n'obtient rien ; avec l'huile 
d'amandes douccs, les cliangeiiionts sont tr&s faibles ; après 
3 jours, l'essai sans furfuiol est teint6 de  jaune clair;  avec le fur- 
furol,  l'essai est jaune bruriatre triis pâle. Le choix de I'liuile 
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d'olive était donc mallieureux, puisqu'il pouvait donner lieu à 
des hésitations. 

1,'auteur conclut donc a la nettete de la réaction a p r k  quel- 
ques heures de  contact, la teinte ne pouvant êtreinfluericée ni par 
l'action d'HCl sur  l e  furfiirol, ni, dans l m  beurres, par une actiori 
m6me prolongée de la matibre grasse sur  IICI. L. L. 

PropriGt6w de la vaseline naturelle. - M. IIOEHNEL 
{Pha~macczctiscl~e Post, 1901, p. 281). - La vaseline naturelle est 
celle qui est retirée directement d u  pétrole ; elle est préférable 
celle qu'ori ol)t.ient en m6lant de  la paraffine avec de  l'huile de 
pétrole, attendu que cette dernière n'est jamais aussi onctueuse, ni 
aussi homogène que  la premibre. 

Plusieurs caractères permettent de reconnaître la vaseline 
naturelle : lepoint do fusion est compris entre 37 et $ 0  degrés ; 
l'otleur doit être nul le  et ne pas rappeler celle du  pétrole ; la 
vaseline blanche, chauffée ail huin-marie avec volume Fgal de  
solution de  permanganate au  millièinc, ne doit pas décolorer 
cette solution en inoiris de  quinze minutes, la jaune e n  moins de 
dix minutes. 

On peut duterminer à 60 et a 75 degrés la viscosit6 par  le pro- 
cédé Engler ; l e  rapport entre les deux chiffres trouvés constitue 
l'indice de viscosité, qui est génha lement  compris  entre i . & O  et  
i .60  ; u n  chiffre inférieur indiquerait  une falsification par  une 
solution de paraffine dans la vaseline liquide. 

Pour  les bonnes vaselines, la proportion de carbures distil- 
lant avant 200 degrés ne doit pas dépasser 2 à 8 p.  100 ; elle 
ne doit pas noircir chauIf& au bain-marie avec une solution 
amnioniacale d e  nitrate d'argent, car un  brunissenient indique- 
rait la présence de  produits sulfurés. L'indice d'iode est variable 
((le 7 d i 2 )  ; l'indice de  rr'fraction, pris d 55 d ~ g r k s ,  est cornpris 
entre 1 . 4 5 9  et 1 , 4 7 8 .  Si l'indice de saponification n'est pas nul,  
il g a adilition d'un corps gras végétal ou  animal. 

Nouvelle hlrillcation du chocolat. - M. G. POS- 
S E T T O  (Gmrrtnle d i  furmacia d i  Torino, 190 î .  p. 193) .  - On em- 
ploie, pour  colorer le chocolat additionné de fécule, une ma- 
tière colorante rouge brune en solution liuileuse. Ce liquide, 
vcndu sous le nom de cncnolol, se retrouve dans le traitement du 
chocolat par l'éther o u  le cliloroîormc en vue de  l'extraction d e  
la matibre grasse. Le dissolvant, au lieu de passer incolore ou  
l4gkrement jaune-verdatre, est brun-rouge et  laisse a I'évapora- 
tion un résidu de  même couleur. Saponifié par la potasse alcoo- 
lique au hain-rriarir, le corps gras c:oloré ckde a L'éther s a  ma- 
tière colorante. Le colorant, traité par  l'acide sulfurique, donne 
une teinte bleu-d'azur caractkristique, qui passe au  violet, puis  
au rose par addition d'eau La lairie prend t r i s  bien la couleur  e n  
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solution alcaline et l 'abandonne i l 'eau acidulée. Ces caracthies 
sont bien distiricts (le ceux du rouge de cacao natiirel. A .  Li.  

Canipouitiou dulait do vnctie~iur diverses pi?i*iodcn 
d e  la traite.- M. P .  HAIIDY (&dl .  Assoc. be1,qe drs chimistes, 
1901, p. 228) .  - L'auteur a fait oporer la traite fractionnée sur  3 
vaches ; sur  les deux premières, il a pris un écliantillori de chaque 
litre ; sur  la 3" un écharitillon d e  chaque demi-litre, en ayant 
soin de  t raire  les quatre  mamelles. 

Les rksultats qu'il obtient confirment ceux (le JI. Girard;  les 
écarts trouvés sont cependant nioins grarids que ceux admis jus. 
qu'à présent. 

La rriatikre grasse aiignierite régulièrerrierit du  coirirriencernerit 
à la fin d e  la traite. Ceper;darit, ù part les pseinibres et les der- 
nières portions, le resie présente une composition sensiblement 
constante. 

Le sérum reste de  composition sensiblement constante. . 
1,. L. 

Dimage de 1u coriiïue. - JI.)[. W. (;ARSE[) ET J .  K. COL- 
LIE ( I J h a ~ ~ » ~ ~ ~ c e r ~ l ~ c i i l  J o u i w d ,  iQOi,  p .  553  . - Lorsqu'une solu- 
tion d 'un sel de  cocaine contenant environ i p. 100 do base est 
atlditiciririée d'un excés de  solution déciiioriiiale d'iode, on obtitxit 
un précipitti d'iodure de  diiodococai'ne C1iH2fAzWHl.12. 

Ce précipitr': cristallin est très slahle, peut etre recueilli et 
pesé, ou bien l'excès d'iode peut donner la teneur en cocaïne. 
Tous Ics sels de  cocaïrie peuvent servir. La benzùylecgoriine et 
I'ecgonine troublent la riiaction, mais ces cleiix bases peuvent 
étre séparées par l'&lier o u  I'étliar de  pétrole, dans lesquels elles 
sont insolubles, tandis que  la cocaïne est soluhlc. Les auteurs 
n'ont pas étudié l'action de  la cinnarnylcocaïne, de  l'isopropgl- 
cocaïne et des autres corps qu'on peut rcncoritrer en mSme 
teirips dans les feuilles de coca. A .  O. 

Essai de Ptr cocifiïiie. - M. G .  L. SCHAIcE1: (Chentist and 
Drugist . ,  54, II .  Xli) .  - Le prockdé est basé sur  la seniarque 
faite par l'auteur que le  c l i ro rn~te  de cac:iïne est infiniment plus 
soluble dans l'eau pure ou I'eau acidulée que  les alcaloïdes 
voisins. 

Pour faire l'essai. on fait dissoudre O gr .  O5 d e  clilorhydrate de 
cocaïne dans 2 0  cc. d 'eau additionnée de 5 cc. d'une solution 
d'acide cliroinique a 3 p.  I ' i O  ; on ajoute A la liqueur 5 cc. 
d'HG1 à 1 0  p .  1 0 0  ; on maintient la t t  inpératiire du  mélange a 
15 degrés. Si la cocaïne est pure le liquide reste clair. 

Dans le cas où il y a de trés petitcs quantités d'alcaloïdes 
étrangers, i l  se manifeste un trouble qui survient soit instantanb- 
ment ,  soit au  bout de quelques miriutes. 
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Essai d r ~  Peiiiile?i de r o e n .  - JI. W.  R .  L A M A R  (Arne- 
rican Jou,rnol o f  l~hrzmac, !~ ,  i90  1 ,  p. 125) .  - Le procédé appliqué 
pour le dosage des alcaloïdes est celui de Squibb modiri6. Le car- 
bonate de  soude employé pour mettre les alcaloïdes en liberté 
est reriiplach par l'ammoniaque diluée à 2 p. 100 d'AzHK Les 
feuilles de coca essayées par ce prncOd6doivent contenir au  moins 
0 , 7  p .  100 d'alcaloïdes totaux. A .  U. 

m:cisni du eotoii Iiydropliile. - M .  F.  -B. KILIIEL (British 
and colonial D r u y p t ,  1 9 0 0 ,  p. 40). - io Epuiser par l'eau distil- 
Ile. L'eau de  lavage doit être limpide, neutre. et ne laisser aucun 
r k i d u  à l 'évaporation L'kpuiserrierit par l'alcool, l'ktlier, la ben- 
zine ou le cbloroforine doit aussi donner des liquides ne  laissant 
aucun résidu après évaporation. 

% O  5 gr. de  coton sont mis en contact avec de l'eau rlistillée 
pendant quelques heures à froid ou pendant quelques minutes 
à l'ébullition. Le liquide obtenu est évaporé a nioitii: ou  au quart  
de son coluine et traité par I'azotate d'argent, par SOLH2, par  
le carbonate tl'aminoniaque et  par le clilorure de baryum; ces 
divers rkactifs ne doivent donner ni précipité ni trouble. L'eau 
de lavage, traitée par l'iodure d e  potassium, l'acide acétique et 
le chlorofornie, ne  doit pas donner la  réaction rose d e  l'iode 
libre. 

Le chlorure niercurique ou  l'acide acétique concentré donnent 
un pricipilk blanc si le liquide reriferme du  savon. A .  il. 

IWtliictioii par Ics I~aettriew tlcs niilthtes eontenns 
aïaiira les eaiix. - R I .  R .  B. SALTET (Centi-dhl. f. Bakteriol., 
1'300, p.  6 k 8  et 695). - I I  n'existe pas, jusqu'k présent, d e  nom- 
breux travaux s u r  ce sujet. On sait, i l  est vrai ,  depuis longtemps, 
que,sous l'influence de la clialeur solaire,les sulfates contenus dans 
les eaux éprouvent une rC.,tliiction qui est accorripagnke d'un déga- 
gement d'hydrogène sulfuré. En 1827, hIulder,apr&s avoir constat6 
ce phénomène iliins lin grand nombre d'eaux croupies, l'attribua 
à une réduction produite par le instliane qui prend naissance 
dans les e a u s  chargées en matières organiques. Plus récemment, 
Beijeririck ( C c n t m l b l .  f .  Hcdteriol., 11. i 8 9 8 , l .  p. 5 )  a piilili6, s u r  le 
mSine sujet, tlcs travaux dans lesquels i l  attribue la formation de  
I'liydrogène sulfuré a l'action biologique d 'un  fermelit qu'il a pu 
isoler, qui se compose de  bactéries aérobies (spirilles) e t  qu'il a 
nomnié Spiidlum d~sz t l fw imns .  L'auteur met en doute la p ro-  
priété de  cetle bactérie de  pouvoir transrorrner Les sulfates en 
sulfites. 

L'auteur a fait des essais desquels il conclut que la produc.tion 
d'hydroghne sulfuré dans les e a u s  croupies renfermant des sulfa- 
tes est due  a l'action combinée d e  deux bactéries d'espkce diffé- 
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rente ,  dont  l ' une  t r ans fo rme  les sulîates e n  sulfites, hypoçul- 
fites, etc. et l ' au t re  les su~f i t e s  e t  Iiyposulliteç en  l iydrogbne 
su1 fuit!!. 

M .  W. Beijerinck ((;enttdbl. f .  Bmtrriol . ,  11. 4900, t .  8iG) s'élbve 
con t r e  les conclus ions  d e  bl.  Sa l t e t ,  I I  a r e p r i s  les  essais p r k k -  
dents,  ina is  il soutient qu'il s'agit d 'un bricterilcttl culi t r P s  ii,p;indu 
d a n s  les  infus ions  v6gétales. Tous  les essais er i t iek~r is  pai. lui a 
l 'eîïet d e  t lkierininer la rkduction des  sulfates en siiliiteS sont  res- 
t6s  sans  résultat  ; i l  e n  dedui t  q u e  les conclus ions  d e  Saltet n e  
sont  pas fondées e t  il sout ient  que le spir,illic~n desulfu~~icnns est  la 
s eu l e  bactérie connue  q u i  a i t  la p rop r i e t é  d e  r édu i r e  les sulfates.  

J .  W .  
-__.- 

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

Traité crmililet tli(.oi-lrliie: c t  p r ~ t i q u c  de  la hbi-1- 
cation de  I'iilcool ct cles lcviii.cn, par Cr. DEJOSGIIE, profes- 
seur l'Institut industriel du Sorti, tome II.  - L!n vol. de 376 pages (Le  
Bigot frères, 6 8 ,  rue Sationale, k Lille). -Kous avons reiidu compte. dans 
ce Recueil, du prernier volurne publié en 1899. 1)aris ce premier voluriie, 
l'auteur s'occupait de Loiite la partie de la fabrication ayant pour résultat 
I'obtentiori du rnoùt. [)ans le second volunie, il étudie les operations suh- 
séqiientes : fermentaliori et distillation. 

L'auteur, qui a un peu retardé la puhlicntion de ce seconil vrilurne dans 
le hut de le faire hénéiicier ries nombreux documents apportés par 1'Expo. 
position universelle. n écrit un traité réellement complet et rempli de do- 
cuments précieux pour les cliirnistes appeles & s'occiiper des industries de 
fermentation. 

Le voliiriie que nous sigrialuris est divis6 en trois parties : 
Le livre IV traitc tlc la fermentation ; I'auteiir y Ctiirlie, d'ahoxi, la ier- 

mentation alcoolique et les fcrrrieritations secondaires oii pnrasit:iiies ; puis 
il s'occupe de la fermentation des diverses sortes de moûts inrliislricls. 

Lclivrc V est consacré ,i la fiihrication d e  la levure prt:ssce. 
Le livre V1 trtiite de la distillation et dc  la rectification des alcools. 

L'auteur y éludie d'une manière trés soigriée les divers systérnes de distil- 
lation irnagiiiés pour obtenir l'kpuration des alcools. 

Le travail de h l .  1)cjonglie est d'autant plus intéressant à signaler qu'il 
faisait défaut dans notre littérature scientifique, et nous f6licitons vivement 
l'auteur de l'avoir men6 boiine fin. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

L m  loi NIRI. leu fwldficationn. - Nos l ec t eu r s  savant q u e  le 
gouve rnemen t  a r&solii d e  codifier e t  de rkiinir  en urie seule  et 
m ê m e  loi les  d iverses  l o i squ i  son t  actucllemerit  en vigiieui* ct  qui  
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ont 6th votées d a n s  l e  but d e  répriinei .  i e ~  rraudes e t  l e s  falsifica- 
tions auxquel les  peu t  donne r  l ieu  le commerce  d e  ce r t a ines  mar- 
chandises.  Le gouve rnemen t  a déposé  s u r  le b u r e a u  d u  S t h a t ,  
le 6 avr i l  4898, u n e  proposit inn de loi  ryii a ét6 votée  p a r  cette 
Assemblée d a n s  s e s  seances  d m  9-r janvier et 2 fbvrier 1899, aprbs  
avoir  sub i  p lus ieurs  modifications. 

Ca loi a été ensui te  renvogke A l ' examen d e  la C h a m b r e  d e s  
dhputés. M.  T r snnoy ,  r appor t eu r ,  avait  d ' abo rd  p ropos&,  au  n o m  
d e  la Commiss ion d e  l 'agriculture, d ' adop te r  te l le  que l l e  la loi 
votke p a r  l e  Sénat,  m a i s  d e s  aniendements  se sont  p rodu i t s ,  e t  l e  
r appor t eu r  a déposé  r écemment  u n  deux ième  r a p p o r t  supplé-  
men ta i r e .  

Bien q u e  nous  soyons  à p e u  p r è s  convaincu q u e  ce t t e  loi n e  
puisse a b o u t i r  avant la tin d e  la législature ac tuel le ,  n o u s  pensons  
ê t re  agréable  à nos  lec teurs  e n  r ep rodu i san t  ci-dessous l e  texte 
d u  proje t  définit ivement adop té  p a r  l a  Commiss ion de I'agricul- 
ture .  

Comme l e  p ro j e t  diffkre, s u r  quelques  points,  d e  ce lu i  du  Sénat,  
nous  indiquerons ,  à l a  suite d e  c h a q u e  ar t ic le  modifié,  Ics chan- 
gements q u i  g on t  é té  appor t a s .  

Article premier. - Quicorique aura trorript: ~cieriinient on tenté do 
troniper l'acticteur : 

Soit sur la nature, les qualités suhstaritielles, la composition ou la 
Leneur en principes utiles d e  toutes rnarcliandises ; 

Soit sur leur espkce ou leu." Origine. lorsque. d'aprbs la convention ou 
les üsnges, la tlesigriaiion de l'espèce ou de l'origine, iausscrncntattribuées 
aux niarclianrlises, devra étrc considérée comme la cause principale de la 
vente : 

Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité, parla livrai- 
son d'une rnarchanilise autre qae la chose déterminée qui a Fait l'objet du 
contrat ; 

Sera puni de I'cmprisonncment pcndant trois mois RU moins, un an 
au plus, et d'une amende de 100 francs au moins, de 5.000 f ' raxs zu 
plus, ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Cet ar t ic le  diffère d e  ce lu i  d u  Sénat  p a r  l ' addi t ion  d u  m o t  
sciemment, q u i  n 'était  d 'a i l leurs  guè re  uti le,  a l tendu qu 'en  mat ibre  
de deli t ,  l 'excuse de boririfi foi est toujours  admise .  

Art. 0 2 .  - 1,'eniprisonnernent poiirra Ctre port6 ticux ans, si le d d i t  
ou la tentative du tlelit prevu par l'article précédent a été commis ; 

Soit à l'aide dc poids. mesures et autres !nçtiumr~its faux ou inexacts, 
employés en connaissance de cause ; 

Soit à l'aide de rnanceuvres ou procédés tendanth fausser les opérations 
de l ' enal~sc  ou d u  dosage, du pesage ou du niesurage, ou hien amodifier 
frauduleusernerit la compositiori, le ~iciids ou le volurrie des niarciiaridises, 
r n h e  avant ces op6i'ations ; 

Soit enfin à l'aide d'indications fraudul~uscs tendant à I'aire croire 
unc opération antérieure et exacte. 
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Art. 3 .  - Seront  puriis des  peines portées pa r  l'article premier de la 
présente loi : 

do Ceux qui falsifieront des rleiirées servant à l 'alimentation de l 'hornze 
et  des animaux,  des suhstanccs rnétlicamenteuses, des boissons ou des 
produits agricoles ou naturels destinés h étre vendus ; 

2 0  Ceux qui  exposeront, mettront en vente ou vendront dcs denrées 
servant à l'alirrierilatiori d e  I'!:orrinie et des ariimaux, des substances niédi- 
camenteiisec, des hoissons et ries produits agricoles ou naturels qu'ils 
sauron t  Ctre falsifiés ou corrompus ; 

3 0  Ceux qui  f'atiriqiicront. exposerorit, rnettroiit en vente ou vendront 
des liqueurs, apkritifs e?  vins aromatisés obtenus soit pa r  niacération de 
matiéres aromatiques dans d e  l'alc,ool ou ilne eau-de-vie, soit par distil- 
lation d e  plîiites arorriaiiques riiacérzes dans l'alcool, soit enfiri p a r  atldi- 
t ion,  f i  un liqiiirle alcooliqne, d'essences, d'extraits, d c  teintures ou d'al- 
cciolalures, qiiarid le gouvernement, aprih avis de l'Académie i!c médecine, 
en a u r a  interdit,  par décret, la  fabrication, la detentiori ou l a  vente. 

Pourront  Ptre r h t C s  avoir connu la falsification de la  marchandise 
ceux qui  n e  fourilAiront pas les renseignements nécessaires de nature à 
permettre  la poursuite du vendeur ou d e  l'expéditeur. 

Si  l a  substance fa!sifiée ou corrompue est nuisihle i~ la santi: del'homme 
et  des animaux,  l 'emprisonnement devra Ctre appl iqué.  II sera d e  trois 
mois à deux a n s  et  l'amende d e  300 francs k 10.000 fr .  

Ces peiries seront applicables m h e  au cas où la fa;sification nuisihle 
serait connue d e  l'acheteur ou du consonimateur. 

Le p a r a g r a p h e  p r é c é d é  d u  chiffre 3O, c ' es t -à -d i re  c e l u i  q u i  
vise les l i q u e u r s  et les a p é r i t i f s  f a b r i q u h s  a v e c  p l a n t e s  a r o m a -  
t i q u e s  ou a v e c  des c s s e u c e s ,  a ét6 a j o u t 6  p a r  la C o m m i s s i o n  d e  
la C h a r r i b i e  d e s  d k p u l k s .  

Art. 4. - Seront punis d'une amende d e  30 à 3.0110 francs et d'uri 
emprisonnernenl d e  six jours a u  rrioiris e t  tic trois mois au plus, ou d e  
l'iine de ces deux peines seulement,: 

Ceux qui ,  saris rnotil's légitimes, seront trouvés dCterileurs. dans leurs 
magasins, hniitiqiies, a l d i e r s  ou rriaisoiis d e  cornrnexe,  ainsi qiiti dan.; IFS  
entrepdts, abattoirs oii leurs dépendances et dans les gares  ou dans les 
halles, foires et  marclibs, 

Soit [le poids ou de mcsiires faux oii d'aiitrci: appareils inexacts servant 
a u  pesage ou au mesuraçe des marchandises ; 

Soit d e  denrées servant à I'alirrientatiori d e  l'homrrie et des ariirnaux, 
d e  substances rriédicarrieriteiises, de boissons, d e  produits a ~ r i c o l e s  oii 
naturels qu'ils savaient etre falsifiés ou corrompus.  

Si la  suhçiariee t'alsifike ou corrompiieesl nuisihle i la  santé del'tiornme 
ou des animaux,  l 'emprisonnement devra @ire appliqué. II sera de lrois 
mois h u n  an et  l 'amende de100 h 5.000 f r .  

Ar t .  3 .  - Sera corisidéré currirrie ktarit eri é tat  de récidive légale qui. 
conqne, ayant  kt+ condamne par  applicaiiori d e  la priiserite loi, ou par 
application des  lois s u r  la  fraude dans la verite : 

1 0  Des engrais (loi du 4 février 1888) ; 
2 O  Des vins (lois des 14 aoUt 1889, 12 juillet 1891, 24 juillet 2894, 

6 avril 1897) ; 
3 O  Iles sérunis tliérapeutiyues (loi d u  23 avril 2893) ; 
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4.O Des beurres (loi du 16 avril ,1897) ; 
Aura, dans  les cinq ans qui  suivront l a  date & laquelle cette condarii- 

nation sera devenue définitive, commis un nouveau délit tomhant sous 
l'application de l a  présente loi. 

Au cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'afficliage devron t  
etre appliquées. 

Art .  6. - Les olijets dont la vente, l'usage ou la détention constituent l e  
délit, s'ils appartiennent encore a u  verdeur  ou détenteur, serorit corifis- 
qiiés ; !es puiils e t  autres inst,riiments d e  pesage, rnesiirage ou dosage, 
faux ou inexacts, devront être  aussi coufisqués et,  dc plus, seront 
brisés. 

Si les objets confi:quéssont propres h u n  usage alirncntaire ou médical, 
le Tribunal pourra les mettre la disposition d e  l'Administration, pour 
étre altrihuks aux  établisseriients d'assistance publique. 

S'ils sont impropres 2 cet. usage ou niiisihles, les ohjcts seront tlCtruits 
ou répandus aux frais d u  condarriné. 

Le Triburial pourra ordonner qiie la destruclion ou I 'efusion aura  lieu 
devant 1'étal)lisserne.it ou lc doinicilc du conrlarriné. 

Art. 7 .  - Le Tribunal pourra ordonner, dans tous lescas, qiie le juge-  
ment [le coridairiri:ition soit publié iiitlgraleriieu~ oü p u  extrail daris les 
journaiix qu'il désignera et iif'ticlié dans  les lieux qu'il indiquera, notarn. 
riieiit aux portes du domicile, des  magasins. usiries et ateliers du con- 
daninE, sans toutcfo~s q u e  les frais d e  cette publication puisserit dépasser 
le rnaxirnurn d e  l'amende encourue. 

Lorsque I'ai'iicliage sera ordorine, le Triburial fixera les dimensions d e  
I'afficiie et les caracléres tgpoprapliiques qui tievrorit &rc employés pour 
son impression. 

Eri ce cas et  dans tous les autres casoù  les tribunaux seront autorises 
ordonner l'affichage rie leur lugrment  à titre d e  p h a l i t é  pour la répres- 

sion des fraudes, ils pourront fixcr ie temps pendant  lequel cet aflichage 
devra étre  maintenu, sans que  la durée e n  puis$c cxcéder sept jours. 

Au cas de suppression ou de lacération totale ou partielle cles affiches 
orrloririécs pa r  le jugernerit d e  condarririatiori, i l  sera procédé d e  riouveau à 
l'exécution intégrale des dispositioris du jugement relatives a l'athchage. 

Lorsque la  suppression ou la lacération totale ou partielle aura étti ope- 
rée volontnirenierit par  le coridamné, a son iristigolion ou par  ses ordres, 
elle enirairiera contre celui-ci l'application d'une peine d'arnerirle d e  
50 fr. i l.000 fr. 

La récidive de suppression ou de lacératiori volontaire cl'ailiclies pa r  le 
condarriné, à son instigation ou par  ses ordres, sera punie d 'un enipri-  
sonnernent d e  six jours a un rriois et d'une amende d e  ,100 fr.  à 2.000 Fr. 

Lorsque l'affichage aura  e t d  ordonné à la porte des magasins di1 con- 
damné, l'exécution du jugement ne pourra Ctre entravke par la vente d u  
fonds de commerce réalisée postérieurement à la perpétration d u  délit.  

Dans cet a r t i c l e ,  le deuxitme p a r a g r a p h e ,  d ' a i l l e u r s  peu 
important,  a été ajouté au t e x t e  du Sénat. 

Art. 8. - L'article 463 du Code périal sera  applicable aux dé l ib  pré- 
vus par la présente loi.  

Le Tribunal, en cas d e  circonstances atténuantes, pourra ne pas ordon- 
ner I'af'ficliage. 
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Le sursis k l'execution des peines d'amendes édictkes par la préserite 
loi ne pourra Ftre prononcé en vertu de la loi du 06 mais 18!11. 

Art. 9 - Les amendes pronoiiei~es en vertu de la préserite loi se-ont 
rCparties d'après les rèdes  tracées l'article 1 2  de la loi de firiances du 
96 décc.nibre 1890, rnogfié par l'article 45 de la loi de finances du 28 avril 
1893 et par l'article 84 de la loi de finances du 23 avril 1898. 

La rédact ion  q u i  précède  a été subs t i t uée  à la rhtlaction su i -  
varite, qu ' ava i t  adoptke le S é n a t :  

Les dmcr tiers d u  produit des amendrs seront altrihués a u x  comrnw 
nes  dans lesyuelles les délits aliront d i  cotistatis. 

Art 10. - Seront compétents, cotiformérnent aux régles du droit com- 
iiiuii! pour connaaiire des délits pré\us par ln présenle loi, le Tribunal du 
lieu du cldit, c:clui de la ri:sitlttnce du prévenu et ccliii du lieu oii le clelil 
pourra être corislaté. 

Sera égalcinent compétent le Tribunal du lieu où le délit aura é!é 
constaté. 

La rédact ion  q u i  lbrécècle a r emplacé  le t ex t e  su ivant?  qu'avait 
voté l e  Sénat e t  q u i  é ta i t  évidenimerit m o i n s  c l a i r :  

E n  cas de vente de marchundises  a eapedzerpar Lrs s ~ i n s  d u  Z ' P I I ~ ~ I L T  

e n  un l ieu disigné,  les poiwsuites exercées en z'ertu de la  lirésente loi 
p o ~ w o ~ r t ,  n ~ a l y ~ é  toutes stipulations conlrnires ,  é t w  polGes dpctlnt le 
il 'ribunnl d u  lieu de dest i t int ion,  s i ,  un tér iewe inrn t  ù l eur  expédition, 
les dites murchundises  n'ont pas bti l'objet &une  ~ G x p t i o n  e f e h o e  ~ L Z T  

I'clcheteur. 

Art. 11. - Iles tiocrets reiidus dans la forme des règlements d'adini- 
riistration publique prescriront les mesures h prendre pour assurer l'ex& 
ciition de la prksente loi en ce qui concerne les ventes et falsikications 
des denrées servi~nt à l'ülirne~itation de l'lionirne et des animaux, des 
suhslances niédiçamenleuses, des boissons et des produits agricoles e t  
naturels. 

Suivant ces difftirentes applications, les décrets fixeront les formalités 
relatives aux prélèvements et aux expertises des éc!iaritillons des inar- 
chandises sospecles. 

Ils indiqueront la procédure suivre pour fixer les méthodes d'analyse 
propres à déteririiner les èlémerits constitutifs, la teneur en principes 
utiles des rnarchandiscs et k reconnaitre les fraiides. 

Ils désigneront le personnel qui devra être cliargé tlc la surveillance 
exercer et des es~icrtises anxquelles il  devra Ptre procéilé. 

Ils pourront prescrire, dans le cas où ces mesures seraient pratiques et 
utiles, soit la remise obligatoire aux acheteurs de factures leiir faisant 
connaitre la cornposition, la teiicur en prinripcs utiles el la provenance 
des marcliandises, soit aussi l'apposition, sur les marchandises, des 
indications ext6rieures et apparentes necessaires pour assurer la loyauti: 
de la vente et de la rnisc cri vente. 

D'après le p ro j e t  d u  gouvernement ,  l e  t r o i s i h n e  pa rag raphe  de 
cet a r t i c k  s t ipula i t  q u e  les  déc re t s  r e n d u s  p o u r  l 'exécution d e  la 
lo i  indiquera ient  les niéll iodes analyt iques  a suivre  pour la 
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reclierclie d e s  falsifications, mitkodes qui semie l i t  itnblieu pur  le 
Cadi co~mdtut i f  des Stations agro~~onl iqzi~s  et des Laboratoires agri- 
coles. T o u s  l e s  c h i n i i ~ t e s  s e  son t  vivement bus e n  voyan! le 
gouverritxnerit dkcidi: s ' inspi rer  exi:liisiverrierit d e  l 'avis d e s  pcr-  
sonnali tés q u i  composent  l e  Cornit6 consultatif  de s  Sta t ions  
agronomiques  e t  q u i  d i r igent  les  Labora to i res  agr icoles  ; t ous  
ont pensé  que ,  dés  l o r s  qu ' i l  s'agissait d 'é tabl i r  de s  m é t h o d e s  
devant a b o u t i r  i faire c o n d a m n e r  des prévenus .  o n  comiiiettai t  
une faute  regrettali le en s e  privaril d e  11i faculté de r e c o u r i r  a u x  
lumières  d e s  savants  q u i ,  par leurs  t ravaux.  p a r  l eu r  expé r i ence ,  
par  l ' au tor i té  don t  i ls  jouissent,  ~ e r a i e n t  tout  na tu re l l emen t  qua -  
lifils p o u r  &. consul tés  avec profit. 

Le Sknat  avait  c r u  devoir  adopter ,  s u r  ce  point ,  l e  t ex t e  p r o -  
posé p a r  l e  gouvernement ,  et ,  daris lo p r inc ipe ,  l a  Coininission 
de la C h a m b r e  des  députés  n 'avait  p a s  c o m p r i s  le d a n g e r  d 'un  
tentr l iant  aussi  é t ro i t emen t  le pouvoir  exécutif .  Nous n e  pouvons  
que  féliciter ce t te  Commiss ion d e  la résolution qu 'e l le  a p r i s e  e n  
supprirnarit  d u  pa rag raphe  c n  question l a  ph ra se  : sur l'nvas du 
Comité ~ ~ ' ~ ~ s u l t a t i f  des Stntions agi-onorniques et des Lnboratoires agri-  
coles. 

Art. 12. - Les contraventions aux prescriptions cles rkçlements d'ad- 
ministration publique, pris en verlu de l'article précédent, seront punies 
d'une amende de 16 i 30 francs. 

A u  cas de récidive dans l'année de la conilam~iatiori, l'arriende sera de 
50 500 francs. 

Au cas de nouvelle contraverition constatée dans l'année qui suivra la 
deuxii!me condamnation, I'arnentle sera de 300 A 1 .O00 francs, et un  
emprisonnement de six jours pourra être prononcé. 

Dans ce t  a r t ic le ,  l e  Sénat avait adop té  un t e x t e  pe rme t t an t  d e  
f rapper  d ' un  empr i sonnemen t  d e  s ix  à qu inze  jou r s  qu iconque  
commet t ra i t ,  d a n s  la m ê m e  année .  u n e  infraction a u x  p re sc r ip -  
tions con tenues  d a n s  les  règlements  d ' admin i s t r a t i on  p u b l i q u e  
prévus p a r  la lo i .  La Commission de l ' agr icul ture  a pensé  q u ' u n e  
peine d e  s ix  j ou r s  sera i t  suffisante. 

Art. 13. - L'article 4.33 d u  Code pEnnl, la loi du 27 mars 4831 ten- 
dant h l a  répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des 
niarchantlises, la loi des 5-6 mai 1 8 3  sur la répression des fraudes dans 
la vent( des boissons, sont abrogés. 

Art. 14. - La regle de cnnipéterice p s k e  dans l'article 10, les pha l i -  
tes de la preserite loi et ses dispositions en ce qui concerne l'affichage ct 
les irif'ractions aux réglernents d'administration publique rendus pour son 
exécution, sont applic,ables aux lois spCciales concernant la répression 
des fraudes dans le commerce des engrais, des vins, des sérunis ttiéra- 
peutiques, du beurre et de la fabrication de la rnargariiie. Elles sont sub- 
stituées aiix pénalilris et tiispositions de l'article 423 du Code pénal et de  
la loi du 27 mars 48Sl dans touq les cas où des lois postc'rieiireç ren- 
voient aux textes desdi tes lois, riolaniirient dans les : 
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Article premier d e  la loi du 28 juillet 1824, sur  les allérations de noms 
ou suppositions de n o m  s u r  les p ro~lu i t s  fabriquks ; 

Articles ,I et '2 de la  loi d u  4 t 'hr ier  1888, concerriant la rép~casiori des 
fraiides dans  l e  commerce des engrais ; 

Articles 7 de la loi d u  14 aout  1889. ? d e  l a  loi du 2.1 juillet 1891 el 
premier de la  loi d u  214 juillet 1894, relatives aux fraudce commises dans 
l a  vente des vins ; 

Article 3 de la loi d u  28 avrii 1895, relative h la vente des skrums t h -  
rapeutliiques ; 

Articles 17, 19, '20 de l a  loi du 16 avril 1897, coriceriiant la répies- 
sion d e  la  fraude dans le commerce du beurre et  l a  fabrication d e  la  mar- 
garine.  

A r t .  25. - La présente loi est applicable Algérie e l  aux colonies. 

Stntioii tx.nolagiqiie de Ilaiai-gogiic. - A p r k  l a  Ville dc 
Beaune, qui  a offert l30.000 francs pour l'installation d e  ce grand éta- 
blissemerit sc:ieiilifique, le dép;irterrient de la COLe~d'Or vieril de voler 
45.000 francs, tandis qii'iine souscription, tliie a l'iriitiatiw privC?e, a ri6j;i 
produit prés d e  30.000 francs. 

II faut féliciter la  Bourgogne d e  comprcntlre niissi hien le rhle dc 
l'iristitution q u e  le ni inis t iw de l ' a ~ r i c u l t u r e ,  toii,jours soucieux (le la 
production viriicolc, a crébe Oaris cette région, qui  veut que  Fa Station 
analogique soit la Iiauteur d e  la rbputalion de st:s vins 

Coiiims (le I'iuistitiit IDnsteiir. - Le r o n r s  et les rnanipula- 
tions du nouveaii service rl';~nalyse et (le chimie appliqu'e à I'hygiene 
(2e année) coirinicriceronl le inardi 5 novembre. 

Ce cours s'adresse spécialemenl aux pliarrnacieiis, médecins et  cliirnistcs 
industriels. 

II peut donner  lieu à un certificat. 
Pour  les conditions, s 'adresser 26, rue Ilutot (Service d'analyses). 

A VENDRE nouveau procciié d e  teiriture direcle tics fibres aiiiriialcs, 
laine, soie, e tc . ,  sans mordant ,  en hleu lumière toiitcs 

nuances ; trés grande solidité aux agents cliimiques, propre à remplacer 
l ' indigo e t  le bleu d'alizarine. S'adresser h M .  Pozzi Escot, ingénienr- 
chimiste, à Malzeville (Jleurtlie-et-XIoselle). 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
S o u s  inforirions nos lecteurs qu'en qual i té  de secrétaire gi'neral d u  S.11- 

dicat des ctiirnistes, nous nous char-eons, lorsque les demandes et les 
offres le permettent, d e  procurer des cliiniistes aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux cliiniistes qui sont la reclierclie d'un emploi. 
Les  insertions que  uous faisons dans  les Amules  sont absolunieiit grïv 
tuites. S'adresser à 11. Crinon,  45, rue  Turenne,  Paris  3 0 .  

Le Gerant : C. CHINON. 

LAVAL. - Imprimerie parisienne L. BARNEOUD & Ci0 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Préseuce uni-iiiale de l'acide salicylique dans les 
fiaises ; cri-eiirs d'auulyse qui peuvent en ré- 
sulter, 

Par hI.\.I. L. PORTES A .  D ~ s ~ o u z l i n ~ s .  

La recherche de l'acide salicylique dans les produits alimen- 
taires, reclierclie faite par  le procédé Iiabituellement usité : acide 
sulfurique, éther, perclilorure de fer, a failli avoir des consé- 
quences sirieuses pour  plusieurs pmsonnes soupçonnées de fal- 
sification au moyen de cet antiseptique. 

Pour le commerce de  confitures rie fraises en particulier, des 
poursuites ont même bté engagées et n'ont provisoirement subi 
un temps d'arrêt qu'a la suile de contre-expertises qui ont, faute 
de mieux, incrimin6 u n  tannin spécial, colorable en violet par  
le perchlorure de  fer. 

Nous-mêmes, amen& à nous occuper de cette question, nous 
nous étions ralliés à cette opinion. Cependant nous nous étions 
servir, au  lieu d'éther p u r ,  d'un mblange d'6tlier ordinaire et 
d'8lher d e  pétrole, niélange qu'on coiisidkre ordiriaire~rient comme 
mettant à l 'abri d'un entraînement du  tannin. 

La saison des fraises battant son plein, il nous a paru int6res- 
sant de pousser plus avant nos investigations, e t  c'est le produit 
naturel e t  non les confitures elles-mêmes que nous avons mis en 
expérience. 

Nos essais ont porté sur  les sortes suivantes, dont quelques- 
unes ont blé fournies et  dont d'autres ont été achetkes ou récol- 
tries par noiis.rriérnes pour  plus de certitude : 

i 0  Fraises des bois, fournies par J I .  1). 
2 O  Fraises des bois, aclietees. 
3O Fraises dites des quatre-saisons, achetées. 
4 O  Fraises Paxton, fournies par M. il. 
Fi0 Fraises récoltées par nous P Argerileuil. 
6"Fraises Iléricart, rl.coltées par nous. 
7 O  Fraises Héricart, acl ie t l ,~s .  
8' Fraises fléricart. fournies par $1. 1). 

Fraises Jucunda: fournies par  RI. 1). 
10° Fraises de  Bresl, fournies par M .  U.  
h. - De chacune de ces sortes, 450 gr.  environ ont été lriturhes 

avec de l'eau ; après  3 heures de contact, l'eau de macération, 
NOTEMBRE 1901. 
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acidulée par  l'acide sulfurique dilué, a été agitée dans une boule 
à décantation avec un mélange a parties égales d'éther ordinaire 
et  d'8ther de  pktrole ; le niélange éthéro-pétrolique, d4cantB et 
lavé, a abandonné, par  évaporation, un r ~ s i t l u ,  qui, traité par 
quelques gouttes d e  perchlorure de fer à i / i 0 0 0 ,  nous a fourni, 
pour les dix variétés d e  fraises, une coloration violette trks 
nette ; 

B. - Emploi de sirop de sucre au  lieu d'eau et ébullition pcn- 
dant une lieure. Résultat de la reclierclie de l'acide salicylique, 
faite comme en A : coloration violette plus  intense que  précé- 
demment et avec les dix variétés de fraises ; 

C. - hIacération dans I'eau, addition de  quelques g o u t t ~ s  
d'acide sulfurique dilué et distillation e n  presence d'on courant 
très vif de  vapeur d'eau. Ilésultat, s u r  le produit distillé, de la 
recherche (le l'acide salicylique, faite corrirne en A : coloration 
violette nette pour  les dix variétés d e  fraises ; 

D. - Macération dans l'eau, addition de potasse, ébullition au 
réfrigérant ascendant pendant une lieure; addition d'acide sulfu- 
rique, puis distillation en présence d'un très vif courant de  va- 
peur d'eau. Résultat, sur  le produit distillé, de  la recherche de 
I'acide salicylique faite comme en A : coloration violette nette 
pour  les d ix  variétés de fraises ; 

5" Traitement par  le cliloroforme des résidus éthér5s colorés 
en violet par  le perchlorure de fer. 

Produit des  expériences A : coloration disparaissant presque 
complètement par agitation avec le cliloroforme. 
' Produit des  expériences B : coloration partiellement détruite 
par le chloroforme ; teinte affaiblie. 

Produit des expériences C et D : coloration ne  changeant 
pas ou  plutôt s'accentuant encore par agitation avec le chloro- 
forme. 

Ces essais montrent,  a I'Gvirlence, que toutes les fraises analy- 
sées contiennent une substance donnant la réaction d e  l'acide 
salicylique. L'action du chloroforme sur  les résidus des expb- 
riences A fait ressortir la nalure du produit fournissarit celte 
réaction, car la disparition de la couleur violette, sous l'influence 
du chloroforme, semble caractéristique d e  l'éther rnélhylsalicy- 
lique. Les données fournies par  les r6sidus des expériences Ci et 
D viennent étayer cette nianibre de voir, car  la saponification par 
l'acide sulfurique ou la potasse fournit de  l'acide salicylique, 
dont la coloration violette avec le perclilorure d e  fer ne dispa- 
 ait pas par  agitation avec le chloroforme. 

Nous avions déjà constath ces faits, e t  les avions communiqués 
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?i la Société de  pharmacie (séance de juillel), lorsque parurent, 
dans le Jioniteur scientzfiqzie d'aout 1901 (p.  49% et  suiv.), deux 
articles de hl. II. Pelle1 : 1" sur  le dusage de l'acide salicylique 
par la métliorle de  R I M .  Pellet et Groi~ert  ; 2" sur  une nouvelle mé- 
thode de  rcctierclie et de dosage de I'acide salicylique, et s u r  la 
préserice de  l'acide salicylique dans certains vins naturels. 

Désirant basor nos aflirinations sur  d'autres réactions que  
celles précédeiriment obteriues, et nous inspirant des articles 
que nous avions lus, nous avons effectué les expériences sui- 
vantes : 

4 kilos de  fraises, ac l i~ tkes  aux Halles, ont At4 soigneuserrient 
é c r a s k s e t  délayées dans plusieurs litresd'eau; le produit, acidulé 
nettement par I'acide sulfurique dilu6, a été mis eri contact et 
agité avec u n  mélange à parties égales d'éther ordinaire et 
d'éther do pétrole ; la liqueur titlibro ptitrolique, dkantée ,  lavée, 
évaporée à basse Iemphratiire, a fourrii un résitlii qiii a été 
repris par  une solution de  potasse et soiimis à I'ébullitiori pen- 
dant une heure au  réfrigérant ascendant ; a p r l s  refroidissement 
et acidulatiori par I'acide slillurique, le liquide a été a nouveau 
agité avec un niélange d'éther ordinaire et  d'ktlier de pétrole ; 
l'éther, décarité et lavé, a kt& évaporé ; noua avons alors repris 
le résidu par quelques centiiiiktres cubes de  solution de  potasse 
trés diluée ; nous avons iiiis le liquide tlaris uri petit mntras;  
nous avons acidulb par l'acide sulfurique d i lu l  et nous avons 
diutillk a l'aide d'un réfrigkrarit de Liebig. de telle sorte que le 
distillatum s'écoulât goutte a goutte. A un moment donnk, la 
concentration de la liqueur GLaiiL siiffisarite daris le Inalras, 
chaque goutte distillée a donnE, en toinbnnt sur  une goutte de 
perclilorure de  ter a i/lOOO placée sur  une plaque de porcelaine, 
une coloration violette très nette ; nous avons alors divis& le dis- 
tillatuiii daris r1uati.e petites capsules en porcelaine e t  nous 
avons exkcutt! I r  s réartions siii\.antt:s : 

a) Coloration rouge par I'acide aaotiqiie, I'aininoniaque et  le 
percl i loruy de  fer (formation d'acide ni tro-silicy liqiie), d'après 
M. Itebello d a  Silva (voir Fliickiger. Iletcclicmetr, p .  134). 

6) Coloration jauiie par l'acide sulfurique. l 'acide azotique et 
'ammoniaque (formation de  picrate d'ammoniaque), d'après 

Rebello da Silva et Spica (&zsze i l i i  chimica Ilrrliuna, t. XXV, 1, 
1895, p. 2 0 7 )  

c )  Coloration rouge avec l'acide acdiqi ie ,  le nitrite de potasse 
et le sulfate de cuivre (réaction de  Jorissen). voir H. Abraham, 
Annales de chimie a~ialglique,  1898, p. 35G). 

d) T r b ~  léger précipité avec l'eau d e  brome. 
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Entre temps, nous avions ahandonné en macération 5 kilo- 
grammes d e  fraises, achethes aux Hallés, soigneusement écrasées 
et  délayées dans d ~ :  l'eau alcoolisée. 

11 nous a alors paru intéressant d'arriver a ,]ne sépa~a t ion  du 
tannin des fraises, et ceci, dans le but de  confirmer ce fait qu'il 
est inipoçsible d'attribuer au tannin la coloration violette obtenue 
avec le perclilorure de fer, dans la reclierclie d e  l'acide sali- 
cylique faite par les procédCs ordjnaires. 

Pour  cela, 500 cc. de la macdration ligdroalcoolique précGdente 
ont été addi t ionnk d'une solution ammoniacale d'acétate de  zinc, 
employée en léger exces (voir procédé de  M. Pi  pour  le dosage 
d u  tannin dans les vins). Aprbs réduction au bain-marie à 
i00  cc., l e  produil a kt6 filtrk, et nous avons fait les essais siii- 
vants s u r  le filtratcm, d'une part, et sur  le précipité, d'autre 
par t .  

Filtratum. - Le zinc e n  a été séparé par  l'hydrogbne sulfuré 
en liqueur acétique ; après  filtration, le liqiiide, privé de l'escks 
d'liydrogbne sulfuré à l'aide d 'un vif courant d'air, a é t i  acidulé 
p a r  l'acide sulfurique el agité avec de l 'éther; l 'éther, décanté, 
lavé et évaporé, a fourni un résidu que nous avons dissous 
à une très douce chaleur dans 100 cc. d'eau distillée ; aprbs re- 
froidissement, la solution filtrée a été ;icidulée par  l'acide chlo- 
rhydrique et  agitée avec de la benzine ; la benzine, décantée et. 
agitée à son tour avec une solution de perchlorure de  fer à 
i / i000 ,  a coloré cette dernière  en violet intense. 

Precipite. - Aprtts lavage i l'eau bouillante, le précipité, dé- 
layé dans l'eau, a été sournis au même traitement que  précédem- 
ment pour  enlever le z inc ;  le liquide filtré, débarrassé de I'hy- 
drogène sulfuré, acidulé par l'acide sulfurique, a été agité avec 
un mélange a parties égales d'ktlier e t  d'éther de pétrole; le 
m d a n g e  éthéro-pétrolique, décant8, lavé e t  évaporé, a fourni un 
résidu donnant, avecquelques goutt,es d e  solution de  perclilorure 
de fer a 1/1000, une  coloration brun-noir,  n'ayant rien de com- 
mun avec la coloration violette obtcnue dans le traitement du 
filtratum. Notons en passant que ce dernier essai vient à I'en- 
contre des idées ordinairement admises ; 1'8tlier ordinaire et  I'étlier 
de pélroie sont, e n  effet, loin de mettre complbtement à l'abri de 
l'entraînement d e  certains tannins ; pour Sviter cet inconvénient, 
on emploie de  préférence la benzine, ainsi que  l'ont conseillé 
plusieurs chimistes et ainsi que  nous l'avons nous-mêmes vérifié. 

Nous ne pouvons passer sous silence un  travail rbcent de 
Ml. Truclion et Martin Claude (dn~zales ilc chimie analytique, 1 9 0 1 ,  
p. 85). Les auteurs y signalent ce fait que : a Parmi  les ditférents 
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( 1  tannins donnant une coloration à l'aide du perchlorure de  feI' 
CI aprks épuisement, soit par l'éther, soit par le niélange d'éther 
« et d'élher de pétrole, celui contenu dans le jus de  fraises prête 
« le plus à confusion X .  Dans le but  d'Qviter cette cause d'incer- 
titude, ils conseilleril le mode opkratoire textuellement reproduit 
ci-dessous : 

(( A 100 cc. de liquide (sirop, confitures, jus de fruits Qtendu 
de son volume d'eau), on ajoute 2 cc. environ de perchlorure 

C, de fer concentré, et on rend le mélange homogène par  agita- 
u t ion; puis on verse dans le liquide, en agitant constamment, 
(r envirori 10 gr .  de carbonate de chaux;  on laisse déposer et  on 
« 6ltrc ; le filtratum passe le plus souvent incolore; on  l'épuise 
(( par  l'éther, et,  a p r k  évaporation du  dissolvant, on essaie la 
« réaction du  perclilorure de fer dilué 1). 

Par c e  proc6d6, disent les auteurs, « le jus de fraises n'a donne 
K aucune réaction colorée ; le même jus, additionné d'une petite 
« quantité ( 0 , l  p. 1.000) d'acide salicylique, a donné une forte 
« coloration violette N .  

116sireux d'apporter un nouveau contrble à nos résultats, nous 
avons essayé, par  cette niétliode, la macération hydro-alcoolique 
de fraises, en suivant exactement le niode opératoire indique 
par M. Truclion et  Martin Claude. 

Le r6sidu éthéré n'a donnP, aucune réaction colorée en pré- 
sence du perchlorure de  fer dilué. 

C'est alors que  nous nous sommes rendu compte qu'il avait dû  
y avoir une omission dans le procédk précédemnient dkcrit. L'ex- 
périence suivante le prouve : une solution diluke d'acide salicy- 
lique, traitée par 2 cc. de perchlorure d e  fer concentré et 10 gr. 
de carbonate de  chaux, fournit un mélange qu i ,  rendu homo- 
g h e ,  abandunné au  repos, puis filtrk, laisse passer ilne liqueur 
neutre ; cette liqueur, agitée avec de  l'éther, ne lui abandonne 
pas d'acide salicylique, ce qui est normal, I'acide salicylique y 
existant évidemment à l'état de sel. 

Au contraire, si l'on acidule la solution aqueuse décantée au 
moyen de l'acide sulfurique ou d e  l'acide clilorligdrique dilué, 
tous l'acide salicylique est enlev6 par agitation avec de l'éther. 

De même, en décantant la macération de fraises résultant d u  
traitement ci.dessus, l'acidulant par I'acide sulfurique dilue, 
nous avons pu, après traitement a l 'éther, obtenir un résidu se 
colorant nettement en violet par quelques gouttes de pcrchlorure 
de  fer à 11i000. Ajoutons que le traitement par le perclilorure 
de fer e t  le carbonate de  chaux, ainsi appliqué, constitue un  ex- 
cellent moyen de  défécation des liqueurs dans lesquelles on  se 
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propose de  rechercher I'acide salicylique. Nous l'avons appliqué 
à l 'examen de  plusieurs écliantillons de  confitures d e  fraises ache- 
tés chez divers commerçants;  dans tous les cas, il nous a été 
permis de  constater la réaction violette avec le perchlorure deer. 

Nos reclierclies en étant 18, et bien que les  rCactions précédcm- 
ment énumérées fnssent concluantes,nous avons cherché à extraire 
et  à faire cristalliser I'acide salicylique des fraises. 

Sous y sommes parvenus par  le  moyen suivant : 
Deux litres d e  niacérntion hydro-alcoolique d e  fraises, dhbar- 

rassée du  tannin par la gélatine, ont été soumis h l'ébullition au 
rkfrigérant ascendant en présence de la soude ;  le  produit,  distillé 
ensuite pour  en chasser l'alcool, a été ahandonné au refroidisse- 
ment, puis acidulé nettement par I'acide sulfurique dilué e t  agité 
avec de la benzine; la benzine. décantée e t  filtrée, a color6 en 
violet une solution de perclilorure de  fe r ;  cette derniére, débar- 
rassée du  fer par  addition de soude, puis filtralion, acidulée en- 
suite par  l'acide sulfurique. a été agitée avec de  1'i:tlier ; l'éther, 
décanté et évaporé, a donné un résidu qui a été repris par 
l'alcool absolu ; la solution alcoolique, filtrée et évaporée dans 
un  verre  de  montre, a abandonni: des cristaux d'acide salicylique, 
caract8risliques au  microscope. 

Enfin, e t  à t i tre d'indication seulement, nous avons dosé, aDr& 
ébullition e n  p r k e n c e  de  la soude, l'acide salicylique contenu 
dans ilne macdration de fraises Jucunda. Ce dosage, effectué au 
coloriini:tre par  la m é t ~ i o d e  de  MM. Pellet e t  Grobert, a indiqué 
la teneur de  1 milligr. environ d'acide salicylique par kilogramme 
de  fraises. Ceite proportion est friible. inais  suffisante cependant 
pour  donner des r h c t i o n s  nettes. D'ailleurs, dans les dosages co- 
loriinétriques par la métliotle de RIM. Pellet e t  Grobert, e t  d'aprks 
les auteurs eux-inémes, une solution contenant O milligr. O5 
d'acide salicylique par iO cc. est a t rés  suffisante pour obtenir 
a des colorations très visibles n ,  ce que nous avons e n  effet con- 
staté. 

Quant au nouveau procédé de reclierclie e t  de  dosage de I'acide 
salicylique indiqi18 par M. H. Pellet (Mos i t .  scier~tifique, loc. cit.  et 
A ~ z m l ~ s  de  Chimir nnnbgtipe, 1901, p. 3 6 k ) ,  il est basé sur  le fait 
suivant : 

Si l'on fait houillir une solution trés étendue d'acide salicy- 
liqiit~, la vapeur ,  cnntleriséc sur  un agitateur et port& sur une 
gouttelette de pcrclilorure d e  fer a i / 1 0 0 0 ,  ne donne pas deréac- 
lion jusqu'au monlent où,  par  concentration, la teneur en acide 
sa1ic:gliqiie est vnisirie de  7 centigr . par  litre; on observe alors, 
en opérant  coinine i l  vient d 'ê t re  dit, une  coloralion violette in- 
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tense ; or ,  l'auteur (( croit que, jusqu'ici, on ne connaît pas d'autres 
(( substances que l'acide salicylique ayant ces deux propriétés, 
(( c'est-à-dire la volalilisation a l'ébullition et la réaction avec le 
(( perchlorure dc for D. 

Cet essai, que nous avons exécuté sur la même macération de 
fraises Jucunda que prkcédemment, a fourni un nouveau con- 
trôle de la quantité et surtout de la nature du produit contenu 
daans les fraises. 

Une question se pose maintenant : 
Quelle est la dose maxima d'acide salicylique qui peut exister 

dans les fraises, et cela, pour permet,tre aux chimistes de se pro- 
noncer en toule sécuritk lorsqu'il s'agit de savoir si des confitures 
de fraises ont été salicylées ou non. 

Des Btudes serieuses et multiples. effectuées sur le plus grand 
nombre possible de variétk, sont 6vidcmment nécessaires; clles 
feront l'ol~jet d'un nouveau travail de la part de l'un de nous, 
travail qui aura pour but kgalement de determiner nettement à 
quel Etat se trouve l'acide salicylique d,ans les fraises. L'action du 
chloroforme sur les résidus colorés en violet par le perchlorure 
de fer, bien que tendant h nous faire admettre l'existence de 
l'éther rn6tliylsalicyliqiie, ne nous permet pas d'être absolument 
affirmatifs. 

En résumé, nous sommcs d'oros ct tiéji autorisés A conclure 
que les fraises et les confitures de fraises renferment normale- 
ment de I'acide salicylique et que de nombreuses considérations 
tendent ?t faire s u p p o w  que ce produit existe primitivement, 
dans ces fruits, A 1'6tat d'étlier méthylsalicylique. 

Recherche et dosnge de l'alcool méthylique 
dans le forinal, 

Par h l .  DÇYK, chinliste du niinistbre des  finances de Belgique. 

On sait que la dénomination de formol ou de formaline est ré- 
servée L u n e  solution aqueuse a 4.0 p. 100 environ d'aldéhyde 
formique, obtenue par l'oxydation de l'alcool métliylique ou du 
rnétl i j lhe (esprit de bois brut), dont on fait passer les vapeurs, 
rnélangks d'air, sur du cliarbori (coke) cliaiilTÉ au rouge et con- 
tenu dans un tube nii.lalliilue. On concentre ensuite, s'il y a lieu, 
les liqueurs obtenues. 

Théoriquement, la rkacticin devrait engendrer un mélange 
tl'aldéliyde formique et d'eau ; cependant il n'en est pas toujours 
ainsi : une certaine quantité d'alcool nit:,tliylique écliappe a l'oxy- 
dation et se retrouve clans le produit que fournit le commerce. 
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C'est ce qu'il m'a été permis de constater maintes fois à I'occa- 
sion de nombreuses analyses de  formols de provenance alle- 
mande? que j'ai exécutées a c e  point de vue spécial. 

Ce fait est-il dû  à un vice in l ihen t  au procédé d e  prhparation 
du  forni01 cornniercial ? C'est p o s s i b l ~ .  II montre, en toutcas! que 
l'intérêt des industriels qui introduisent ce produit dans les pays 
où les préparations renfermant de l'alcool sont frappees de droit 
plus ou moins élevés, est de cliercher à améliorer les procédés 
dont ils so servent, de nianière à assurer la trarisforrriation 
intégrale d e  l'alcool rnkthylique. 

La marche analytique que j'ai adoptee, pour  isoler et doser I'al- 
cool niAtliyliqiic dans les forrribls, est la suivante : on commcnce 
par  transformer l'aldéhyde eii un produit non volatil, I'liexa- 
mét1iyli:netétramine. Pour cela, on ajoute de  l'ammoniaque caus- 
tique, goutte à goutte, à un volunie déterminé de  matière 
( L O O  cc. préalablemcnt dilués de nioitiii d'eau); o n a  soin de bien 
refroidir le récipient qui renferme le liquide pendant toute la 
durée d e  l'opération. car ce dernier s'échauffe assez fortement ; 
on laisse reposer pendant quelques heures, puis on vérifie, au 
moyen de quelques gouttes de pliénolphtaléine, la réaction du 
produit final, laquelle doit ê t re  légèrement alcaline ; au besoin, 
on ajoute encore quelques gouttes d'animoniaque. 

Le liquide, préalablement additionne d 'un peu d e  carbonate de 
soude dans le but d'assurer la stabilité de I'hexamétliy18netétra- 
mine - ce corps sc dissocie en ses dlériients constituants en pré- 
sence des acides rliliiés - est sourriis a la distillatiou. Le distil- 
laturn, dont le volume doit correspondre à environ 100 cc., est 
neutralisé a l'aide d'un peu d'acide sulfurique diluh, puis redistillé 
a2 tube à l)»iile ; on recueille Ics fractions qui passent de 65 A 
100 degrés, et on les rectifie au besoin, de  manière k obtenir un 
produit final renfermant a peu près les trois quarts de  son volume 
d'alcool nii.tIiylique. Outre cet alcool, le liquide obtenu renferme 
des traces des impuretés qui  l'accompagneiit généralement (acb- 
tone, forrniate et acétate m6thylique) o u  bien des produits ayant 
servi à le dénaturer.  Le dosage d e  l'alcool méthylique s'exécute 
ensuite suivant la mbtliode classique, en le transformant en 
iodure de métliyle, au  moyen d u  phosphore rouge e t  de l'iode 
(soit, pour 5 cc. de  produit, 10  g r .  d' iode et  2 gr. de  phosphore). 
Aprbs quelques lieuresde contact, o n  cliaiiffe le mélange au réfri- 
gérant ascendant, puis on  distille ; l ' iodure de  méthyle est reçu 
dans un récipient renferniant de l 'eau; on en mesure le volume. 
Un simple calcul permet  de  connaitre l e  volume d'alcool méthy- 
lique qui y correspond et partant son pourcentage par  rapport au 
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formol examiné. Quant aux corrections qu'il y aurait  lieu d'ap- 
porter a u  rirsultat, du  chef des impuretés qui accompagnent 
l'alcool méthylique et qui se retrouvent dans l'iodure de méthyle,' 
elles me  semblent inutiles ; en eff'et, d 'une part,  leur proportion 
es1 ghéralernerit  lrks rriinirrie ; ti'aii1r.e park, leur  présence corn- 
pense les pertes en alcool mtitliylique qui sont inévitables au 
cours de  ces opérations assez lorigues. En agissant de la sorte! j'ai 
trouvt': que les produits d u  commerce renferment d'ordinaire d e  
3 a 10 p. 100 d'alcool mAtliylique. 

(Laboratoire de l 'Admin i s t ra t ion  des con t r ib id iow directes, doua~ies  
et  accises, octobre 4901). 

Anlilyse dcs absinthen, 

1)octeur 8s sci(inces, 
' 

Cliirniste expert aup rès  des t r ihunaux,  
Directeur d u  Laboratoire cenologique et  agricole de Béziers. 

S'il est un produit peu étudié au point de  vue analytique, c'est 
le liquide vendu sous le nom commercial d'absinthe ou d ' e x t r a i t  
d 'absinthe.  

Cela est si vrai que  je n'ai vu nulle part la définition de ce 
produit de consorrimation courante. Cette détinition est cependant 
necessaire, si l'on veul délerininer daris quelles circonstances le 
produit vendu sous ce nom est ou ri'est pas (Je l'absinthe, et i l  
importe tout d'abord de l'ktablir. 

La première chose qui vierit a l 'esprit est de  comparer  les 
diverses analyses qui ont été publiSes à ce sujet. Elles sont, e n  
réalitt':, peu nombreuses et ont ét6 données par  MM. Girard et Cu- 
niasse Je les reproduis ici, avec quelques autres faites par  moi. 
Mallieureusement, ces d e r n i é r ~ s  ne comportent que les dosages d e  
l'alcool, de l'acidité, de  l'psirait et dr.s essences. 

Un examen, iiiênie supei,ficiel, i lmitre  irrimédiatement que  
cette kliide r:oinparative rie peut pas servir pour !a définition que  
nous clierclions. 

11 existe, en effet? des diffërences corisid6i.ables entre les di- 
verses absinthes qu'on trouve dans le commerce. 11 l'aut donc 
clierclier ailleurs la solution du problkme, et,  reprenant l'étude 
d'un peu haut, examiner corninent on fabrique l'extrait d'ab- 
sinthe. 

Les procéd6s son1 au nombre de deux : 
i o  Par la distillation ; 
2' Par l'addition d'essences. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dans le  premier  cas, on fait macérer certaines plantes, parmi  
lesquelles dominent l'anis, le fenouil, la grande et  la petite absin- 
the,  dans d e  l'alcool qui  est ensuite distillé. 

En m e m e  temps que l'alcool, les essences sont entraînées par 
le liquide q u i  distille, qu'on a m h e  au  degré voulu ( 5 0  A 7 0 0 )  

e t  qu 'on colore généralement p a r  l'addition d'un peu de  chlo- 
rophylle. 

J 'aurai l'occasion d e  revenir plus loin s u r  cette question de co- 
loration des absinthes. 

Dans le  second procéd6, o n  se contente d'ajouter a l'alcool les 
essences des plantes dont j'ai parlé plus liaut ; ces essences se 
trouvent dans le  commerce.  

Les explications qui  précèdent font immédiatement saisir la 
cause des grandes diffkrcnccs qu'on constate dans la  composition 
des absinthes. L'alcool de  vin, les alcools d'industrie e t ,  parmi 
ceux-ci, des alcools qui sont souvent des produits de  qualité infé- 
r ieure,  entrent dans leur fabrication. 

Cependant, les analyses ci-dessous montrent que toutes les 
absinthes ont u n  caractère commun : le poids élevé des essences. 
D'un autre  cbté, tout le monde sait qu'un extrait d'absinthe 
donne, p a r  addition d 'eau,  un  trouble laiteux qui provient d e  la 
précipitation de  ces essences. 

J e  puis donc définir ainsi le  produit q u i  nous occupe : 
L'extrait d'absiritlie est constitué par  de  l'alcool de vin ou d'in- 

dustrie contenant une certaine quantité d'essences, parnii les- 
quelles celle d'anis domine. Cette quantité O'essences varie de 
i gr. 5 à fi gr.  par  l i t re ;  elle est telle que ces essences précipi- 
tont, en grande partie, par  l'addition d'un volume d'eau au 
moins égal a celui de  l'extrait, e n  produisant un trouble opalin 
caractéristique. 

Nous possédons maintenant. par  cette d6finitionI les conditions 
que  doit remplir  u n  liquide pour  pouvoir Ctre vendu sous le 
nom d'extrait d'absinthe ; il nous reste à éludier quelles sont les 
falsifications qu'on lui fait sub i r .  

La première falsification porte  sur  la proportion des essences. 
11 m'est arrivé d'avoir à analyser des liquides saisis par  la Ré- 

gie chez un  marchand d'alcools ; comme, dans certaines régions 
où  l'on consomme tieaucoiip d'absinthe, les détenteurs d'alcool 
ont deux comptes de  Régie : l'un pour les alcools en général, 
l 'autre pour l'absinthe, ces commerçants ne trouvaient rien de 
~riieux que d'ajouter une petite quantité d'essences à de  l'alcool 
reçu en contrebande pour masquer les déficits du compte des 
absinthes, parties, elles aussi, en contrebande. 
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LaRégie s'était, on le  comprend,  émue  de  ce genre d'opéra- 
tions, qui la lésait doublement, et j'ai e u  à determiner s i  les 
échantillons saisis constituaient ou non des extraits d'absinthe. 

J'ai conclu par  la négative, les échantillons saisis ne corres- 
pondant pas la définition ci-dessus, puisqu'ils ne  renfermaient 
pas  plus dg.0 gr. 2 d'essences. L'eau ajoutée ne  produisait aucun 
trouble, cela va sans dire .  

Une autre:falsification consiste à remplacer écoriomiquement 
les essences par  des résines qui précipitent en présence de l'eau 
et donnent un:trouble laiteux. 

J'ai:eu l'occasion, il  y a quelques années (i), d'étudier cette 
question e n  collaboration avec hI. G .  Nivière ; c'est cette étude 
que je reproduis en partie i:i-dessous. 

Les huiles esseritielles que renferme l'absinthe (essences d'anis, 
de-fenouil, de  badiane, d'absinthe) précipitent avec l'eau en 6nes 
goutteletles liuileuses; les fraudeurs n'ont rien trouvé de  mieux 
que de  remplacer ces essences coûteuses p a r  des ~riatières r6si- 
neuses infiniment moins clibres, telles que le  benjoin, le  gayac, 
la colophane, etc. Mais, tandis que le trouble d e  l'absinthe vérita- 
ble est d 'un blanc perle cliatoyarit, celui produit par les résines 
présente une teinte plombée. 

On peut doser les résines et  les essences en procédant comme 
suit : 

Dosage des résines. - (( On distille 200 cc. do l'absinthe h exa- 
R miner avec la vapeur d'eau, e t  on pousse la distillation jusqu'à 
u c e  que  le liquide passe parfaitement limpide ; les essences dis- 
« tillent ainsi complétement. 

« Les matières résineuses restent dans le  ballon ; on évapore h 
(( consistance sirupeuse ; on épuise par  le  chloroforme, puis on 
« Qvapore la solution cliloroformique et on pése le  résidu. Le 
« poids trouvé ne doit pas étre  supérieur à 0 gr. 5 par litre ; s'il 
« est plus élevé, on recherche les résines par la méthode d'Hal- 
i plien. 8 

Dosnge des essrnces. - K Le liquide provenant de l n  distillation 
(( de l'absinthe avec la vapeur  d'eau est agité à plusieurs repri-  
« ses avec 25 c c . ,  chaque fois, d 'é ther  de pétrole rectifié, qu'on 
u sépare au  moyen (l'un entonnoir à robinet.  Les diverses por- 
u tions d'éther de  pétrole sont réunies dans un  cristallisoir taré, 
« qu'on place sous une cloclie rodke. dans laquelle on fait pas- 
« ser un courant  d'acide carbonique sec. Après évaporation de 
(( 1'8thcr de pbtrole, ce  qui  se reconnaît à la faible odeur de  l'at- 
cr inosphhre de  la cloche, on pése le  cristallisoir. La différenci 
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« de  poids, multipliés par 5 ,  donne la teneur de l'absinthe en 
« essences. 1) 

Ce n'est pas seulement Ci cette addition dc résines que s'arréte 
l'adultération des absinthes ; l'imagination des fraudeurs va plus 
loin et se porte également s u r  la couleur. Il existe bien des ex- 
traits d'absinthe incolores, mais le goût d u  consommateur l e  
porte plutôt a préfhrer un produit coloré. 

L'absinthe véritable est ver1 vessie, c'est-à-dire d'un vert t irant 
sur le brun-jaune;  cette coloration lui est donnée par  la cliloro- 
phylle qu'elle tient en tlissolutiori. Une seule plante arrive 5 pro- 
duire cette teinte; c'est la petite absintlie (ar temis ia  pontica), qui  
contient, outre  plusieurs autres principes colorants, une couleur 
jaune particulière, se rapprochant fort d u  jaune indien, car,  
coinnie ce dernier corps, elle donne des sels de  zinc jaÙne-canari 
fbrt beaux. A cette plante, on ajoute, dans les bonnes absinthes, 
de la mélisse et  de  l'hysope. 

Les absintlies d e  qualité infkrieure contiennent plus ou moins 
d e  petite absinthe, triais surtout de la véronique et  de l'ortie. Ces 
d;ux dernières plantes donnent de  très jolies teintes ; mallieureu- 
sement, elles ne tiennerit pas dans l'alcool à JO0 et elles virent a u  
jaune;  on les fait liabituelleinent revenir a u  moyen d u  bleu lu- 
miére. On emploie aussi parfois un mélange d e  ce bleu avec des 
produits jaunes complexes dérivc's d e  la liouiile. 

Toutes ces couleurs peuvent ètre inoffensives, mais elles cons- 
tituent cependant une fraude, puisque I'absintlie doit sa colora- 
tion i la clilorophylle. 

Recherche de la couleur.  - 20 cc. d'absinthe sont évaporks a u  
(( bain-marie; le  résidu est traité a plusieurs reprises par  de pe- 
K tites quantités de cliloroforme (environ 5 cc.), j l isqu'à ce que  
c celui-ci soit incolore; oiidess&che le  résidu au  bain-marie, pour  
(( chasser le cliloroforrne, et on le reprend par l'eau distillée. S i  
(( la solution est incolore ou  pr9sente une teinte jaune trks fai- 
« ble, on a affaire à une absinthe non colorhe artiticielleinent ; 
(( dans le ca. contraire, on a des matibres colorarites Btran,' w r e s ,  
« qu'on détermine par  la méthode dlHalphen. )) 

II existe dans le  c o n m e r c e  trois types d'absinthes: 
1'' Absinthes a 7 2 ' ;  2' Absinthes à 60" 3 0  Absinthes à 50°. 
On comprend facilement qu'on n'a gubre intérêt à falsifier 

que celles à 50" rarement celles à 60" les droits s u r  l'alcool des  
absinthes à 7B0sont d'un prix élevé et on peut les faire payer A 
leur juste valeur. 

Le dosage des essences, celui des résines et la recherche des 
colorants artificiels sont suffisants pour ladétermination des frau- 
des des absinthes. 
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Dosage de l'acidité volntlle des vlns. 

Par MM. X. R o c ~ u ~ s  et G .  SELLIER. 

Dans le dernier  numéro des Annales de chirnie analylique, 
M .  Curtel, après  avoir signalé quelques causes d 'erreur  dans le 
dosage de  l'aciditt': volatile des vins, n indiqué un procédé prati- 
que et rapide pour  déterminer l'acidité volatile ries vins. 

Nous avons, il y a quelques annpies, publié dans ce Recueil (1) 
un  travail sur  le méme sujet, dans lequel iious avons donne la 
description d'un petit appareil  basé s u r  le méme principe que 
l 'appareil de  M .  Curtel, et qu i  nous parait ê t re  d'un emploi plus 
prat ique.  

11 se  compose d'une chaudibre cylindrique A ,  chauffée par une 
lampe à alcool L ou par 
un bec de  gaz ; rette 
chaudière, d'une capacité 
totale de  i litre 112, con- 
tient 1 litre d'eau, faci- 
lement mesuré par le 
robinet purgeur r placC 
s u r  le côté à hauteur 
converiable. A la partie 
c e n t r a l e  du  couvercle 
plat est soudé un tube B, 
dans lequel coulisse a 
frottement doux le tube 
central Ç, percé à son 
sommet a d'un trou ca- 
pillaire destiné B laisser 
kchapper l'excès de va- 
peur  d'eau. Au-dessous 
du  bouton e n  bois D, per- 

mettant la manmuvre de  ce tube, sont soudés 4 robinets R ,  ter- 
niinhs par  des tubes en étain formant plongeurs dans les bal- 
lons E ,  qui  reposent sur  le couvercle d e  la  chaudiére. 

Après avoir mis  dans les ballons 10 cc. de  vin, on fait descen- 
dre la partie supkrieure de l'appareil dans le tube central et les 
quatre  ballons, après  avoir eu soin de  fermer les robinets des 
barboteurs. Lorsqu'on voit s 'échapper en a l'excks de  vapeur 
produit par  l'ébullition de  l'eau dans la chaudibre, on  ouvre 
successivement chaque robinet e t  on laisse passer le courant de  

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1898, p.  2%. 
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vapeur dans les ballons pendant a u  moins trois quarts  d 'heure.  
On relbve alors les tubes barboteurs jusqu'à la naissance d u  col 
des ballons ; on lave avec un  jet dc pissctto l'extérieur dos tubes  
pendant que la vapeur en lave l ' intérieur; au  bout de I minutes 
environ, o n  ferme les robinets e t  on  éteint la lampe. 

II ne reste plus alors qu'A titrer les acides fixes contenus dans 
les ballons, avec une solution dkcinormale de soude en présence 
de la phknolphtaléine. Ladifférence entre cette acidité et l'aciditk 
totale dosée précédemment donne celle due  aux  acides volatils. 
Le volume d e  1 0  cc. de  vin est trks suffisant pour faire un  bon 
do>age et ,  étant donnke la difficulté qu'il y a à séparer la partie 
volatile, nous pensons que l'épuisement ne doit pas  btre complet ,  
en une heure de distillation, lorsqu'on opkre, comme l'indique 
M. Curtel, s u r  25 c c .  d e  vin additionnés inutilement d e  25 cc. 
d'eau. II est lion de remarquer  q u e  la fin d e  la réaction est assez 
difficile à saisir dans les premiers dosages; car ,  pa r  suite de  I'ac- 
tion prolongée d e  la chaleur,la matière colorante s'est ldghrement 
altérée et ne vire plus au  vert franc, mais au  marron verdâtre .  
Cependant, l 'apparition de la couleur violette due A la phénol- 
plitalbine est nette e t  très appréciable aprBs quelques exercices. 

I,a disposition même de  l'appareil ci-dessus l e  rend  d 'un 
emploi facile et il n'exige aucune surveillance une fois bien 
réglé. Les ballons étant cliaiifïës par  condiictibilité, la condensa- 
tion de  la vapeur est relativement faible, dc sorte qu'à la fin d e  
l'opération, le  volume du liquide à t i trer ne gêne pas l a  netteth 
du dosage. Il  n'est d'ailleurs pas nécessaire d'exagérer la vitesse 
du courant d e  vapeur, l 'cntrainement de l'acide acétique ktant 
plutbt fonction d u  temps de chauffe que d u  volume d e  vapeur 
mis en cor.tact. En marclie régulière, lorsque les quatre  ballons 
fonctionnent, on doit vaporiser environ 400 a 4 5 0  cc.  d 'eau 
dans la chaudibre pendant une heure  d e  marche.  

Quant aux causes d 'erreur  signalées par  M .  Curtel dans le  do- 
sage des acides volatils, nous les avons également constatées, 
niais nous ne pensons pas qu'elles soient assez importantes pour  
influencer d'une manière notable les résultats obtenus. 

Il  arrive, e n  eiret, quelquefois que la somme des acides volatils 
et des acides fixes est u n  peu supérieure (d'environ O gr. 1 0 )  à 
l'acidité totale du  vin. Si ,  comme l'admet M. Curtel, c e  fait est dû 
à l'action des sels acides du vin sur  les sels neutres à acides vola- 
tils, comment expliquer que l'acidith volatile trouvée dans ces  
conditions soit encore infkrieure a celle obtenue par  différence 
en titrant les acides fixes de l'extrait fait dans le vide B l a  ternpé- 
rature ambiante. 
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On peut remarquer ,  en outre, que cette acidité fixe, dosde sur 
l'extrait dans le vide, est inférieure d 'environ0, iS par litre à I'a- 
ridit6 fine dosée aprPs le passage de la vapeur d'eau, ce qui tend 
à dbmontrer que l'acidité volatile, dans ce dernier cas, n'est pas 
totalement entraînée. 

II y a. donc tleiixcaiises d'erreur, l 'une additive, l'autre sou- 
stractive, qui se compensent sensiblement, e t  nous pensons quc les 
écarts trouvés dans les dosages peuvent étre  considérch coninie 
n6gligeablee. 

I,'cschdent d'acidité volatile qui vient d'être sisnalé s'obçr~rve 
généralement dans les vins renfermant de  l'acide tartrique libre. 
riclies en sulfates et  dans lesquels on peut adnicttre la prés ,nçe 
de bisulfate de potasse. 

A la suite de  plusieurs essais, et sans contester la possibilité de 
la décomposition de  l'acétate ou  du foriniate de potasse par le 
bitartrate de  potasse, nous croyons ces réactions IimitCes h des 
doses heaucoup plus minimes que cellrs citées par M .  Curtel, 
surtout lorsqli'on ne concentre pas !e vin soumis au courant 
de  vapeur. h o u s  pensons aussi qu'il est possible que le bisul- 
fale contenu dans ces vins réagisse s u r  le tartre en formant des 
d4rivi.s tartriyiies, probablement des acides organiques à fonction 
cétonique, qui sont susceptibles d e  se dddoubler partiellement en 
aldéhyde et  acide carbonique pendant la distillation. 

Ainsi, en concentrant à environ 5 cc. dans le ballon de  distilla- 
tion ?O cc. d'une siilution renferiiiant par lilre 2 gr. de bisul- 
fate de potasse el 9 gr. tl'acitle lastrique, on  obtient, après le pas- 
sage d!i courant devapeur ,  2 0 0  cc. d'un clistillatun~ qui deman- 
dent,  pour se saturer,  enviiwn 3 cc. de soude normale-vingtième, 
soit. en acide acélique, O gr.  7 2  par  litre de solution primitive. 

En r6piitant la même expCrienre s u r  20 cc d'une solution ren- 
fermant par litre 2 g r .  de  bisulfiite et 3 gr. de tartre, les 2 0 0  ce. 
de liquide distillé exigent 1 cc. 2 de  soude normale-vingtième, 
soit O g r .  i 8  par  litre. 

De méme 20 cc.  d'one solution renfermant par  litre 2 gr. de 
bisulfate, 3 gr. d e  tartre et 2 gr .  d'acide tartrique donnent un 
distillatum de  200 cc., exigeant 3 c c  5 d e  soude normale- 
v ing t ie rn~ ,  soit O gr.  52 par litre. ' 

Cette l1ypotlii:se parait étre confirmée par la présence. dans le 
liquiile distillé, d 'une aldeliyde réagissant assez nettement. après 
concentration, sur  le bisulfite (le rosaniline. Dans ce cas la pré- 
sence de l'acide carbonique dans le liquide distillS explique l'in- 
certitude qu'on éprouve toujours & la fin d u  titrage ocidimé- 
trique en présence d e  la phénolplitalAine. 
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Quant à la cause d'erreur due à I'acide carbonique de  l'eau 
ordinaire servant A la production de la vapeur, nous ferons remar- 
quer qu'il est tres simple de  I'anriuler en faisant bouillir cette 
eau 5 à 6 minutes avant d'admettre la vapeur s u r  le vin mis en 
exphience.  

Quoique reconnaissant comme préfërable, pour  des dosages 
rigoureus, les procédhs par  évaporation dans le vide o u  dans 
l'air sec, la méthode par  distillalion est beaucoup plus rapide e t  
donne des rhsultats trks suffisants dans la pratique courante des 
analyses. 

Réaction caractt5iistiqoe de la 

Par M. G. FLEURY. 

La morphine est très sensible à l'action du  

morphine, 

bioxyde de plomb. 
Cette base étant dissoute, de prhference, dans I 'x ide  sulfurique 
dilué, si l'on ajoute uii peu d'oxyde puce e t  qu'on agite pendant 
six ou huit minutes, il se produit une faible coloration rose ; la 
liqueur filtrhe, sursaturée par l'ammoniaque, devient brun-mar- 
ron très foncé. Si, au lieu d'employer l'ammoniaque, on sature 
par la soude, la coloration est un peu moins intense. Aucun pré- 
cipité n'apparaît. Ces phfhomhnes résultent de la production de  
I'acide protocat.échique aux dépens de la morphine. 

Lefort avait déjà signalé cette coloration noire succédant A 
I'acliori de I'acide iorlique sur  la rnor,~liine et  A l'additiou d'am- 
moniaque ; mais il n'en a pas reclierclié la cause, qui  est la pro- 
duction de I'acide protocatécliique. 

II y a un parti  à t irer de  ce caractère dans les recherches toxi- 
cologiques. Les réac,tions de la morphine sont nombreuses, il est 
vrai, mais, en génkrsl, elles sont fondées s'ur des colorations 
equivoques, fugaces, cliarigeantes. Celle que je  signale est, au 
contraire, ini'ailliSle et se maintient sans changement pendant 
plusieiirs heures. 

Lorsqu'on a à sa disposition une très petite quantité de  matikre, 
pour y rechercher la morphine, que je suppose non combinée a 
un acide, on e n  prend une parcelle dépassant uri peu une tête 
d'épingle, qu'on place au centre d 'une soucoupc. On laisse tom- 
ber une goutte d'acide sulfurique à 1/20 approximativement ; 
avec I'extrémi té effilée d'une baguette, on agite l'alcaloïde jusqu'a 
cequ'il soit dissous ; un peu de bioxyde de  plomb est alors projeté 
sur le liquide ; on agitc avec la bagnette pandarit six ;l huit mi- 
nutes ; après  un repos de trois à quatre minutes, l e  bioxyde d e  
plomb forme un dépôt assez a d h h e n t  pour  que, en inclinant la 
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soucoupe d'un seul côté, on puisse faire rouler une goutte de 
liquide clair ; on y laisse tomber une  goutte d'ammoniaque, et 
la coloration brune apparaît aussitdt. 

L'acide iodique est moins avaritageur q u e  l'oxyde puce, parce 
que,  employt5 e n  excès, ce qui est n&cessaire, il fournit un prbci- 
pité blanc d'iodate d'ammoniaque. 

~Iétliocles ol'ficielles d'analyse den engrain ; 

(Examen de l 'oztara~je de M .  SidersRy ,sw ce su je t )  

Par M. H. P ~ L L E I .  

(Suite) ji) 

Méthodes allemandes et suisses. 

En Suisse, on  a adoptr! les rnktliodes allemandes, d'aprks l'édi- 
tion de 1898, publiée par le Syndicat des fabricants d'engrais 
d e  l'Allemagne. 

Il est encore parli! de  la mi!thode [le dosage de l'acide plios- 
pllorique par l 'urane (p. 9 6 ) ;  o n  dit bien qu'elle est surannke, 
mais on la décrit. Pourquoi? Surtout dans les conditions où elle 
est dficrite, car ,  aprbs le dosage de  l'acide pho~pl io r ique  en solu- 
tion, il faut y ajouter la nioitii: d u  poids du  prkcipit8 obtenu par 
l'ébullition en prtkence de l'acétate d'ammoniaque, pour avoir 
l'acitlepliospliorique t o l d  ; tout cela est bien corripliqui:. 

Pour  le traitemsrit des matières dans lesquelles on veut dofer 
I'acide pliospliorique soluble dans le citrate d'ammoniaque, on a 
un autre citrate, forrriule d e  Wagner, qui différe de  celui de 
Petermarin et de celui de Joulie. Kous comprenons ces variations 
au début d'une méthode nouvelle, niais après 30 ans et plus de 
pratique, i l  nous semble facile d e  déduire la meilleure formuleà 
adopter: car,  de  deux cliosrs I'uric : ou bien les mEtliodes don- 
nent les inéines résultats et alors on peut les unifier en n'adop- 
tant que l'une ou  l 'autre; ou bien elles donnent des rksultats tr+s 
diti'6fents. Daris ces conditions, il est difticile de  savoir quelle est 
la inAthode exacte et  les transactions internationales peuvent 
donner lieu à des discussions qui n'aboutissent pas. 

Nous croyons qu'il serait facile d'adopter dans tous les pays 
une liqueur de  citrate d'ammoniaque unique e t  un mode o p h -  
toire  uniforme, ca r  il  nous semble que les k a r t s  faibles qu'on 
observe proviennent glnéraleinent d r  la manière d e  traiter la 
substance. 

( 1 )  Voir Annales de chimie analytique, 1 9 0 1 ,  p. 372. 
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En France, il  est recomniarid6 de traiter la matière par le 
citrate a froid, et en laissant digérer pendant douze heures d'abord 
et ensuite encore pendant. douze heures, si  cela parait néces- 
saire. 

Nous ferons remarquer  qu'il est difficile de  se conformer à 
cette prescription, car, si l'on fait un dosage A 2 ou 3 heures de  
l'aprks-midi, il faut s'en occuper à nouveau douze heures après, 
soit a 2 ou 3 heures du matin, même jusqu'à 6 heures du soir, 
cela porte à 6 heures du  matin. 

C'est pourquoi i l  avait été question jadis de laisser digérer pen- 
dant quinze lieures au minimum, ce qui paraissait plus pratique. 

En Belgique, on traite pendant quinze heures à froid et  une 
heure à 40 degrés. 

En Allemagne, on traite au citrate pendant une demi-heure a 
1 7  degrés 5,  et ce, avec une agitation mécanique donnant 30  a 
40 révolutioris par  minute. 

En Allemagne, il est dit qu'il faut opérer  à une t e m ~ ~ r a t u r e  
voisine de i 7  degrés 5, une variation sensible de  température 
entraînant i de  grandes erreurs  (page 105) .  

En France et en Belgique, on n e  parle pas de l'influence de la 
température, qui doit évidemment agir dans certains cas. E n  
effet, si, cn hiver, on peut avoir facilement l a  à 1 7  degrés dans 
un laboratoire, on a facilement, en été, e t  dans certains pays, 
des liquides atteignant une température de  25 a 30 degrés. 

La méthode Wagner, par suite, n'est pas non plus d'une exécu- 
tion facile a ce point de  vue. 

L'attaque au  citrate d'ammoniaque à chaud serait applicable 
en tout pays et en toute saison. 

Le dosage de la potasse par  la méthode allerriande différe encore 
des pr&cCdeiites, en ce sens qu'on sèche presque complèlement la 
masse évaporée et que la matière shche est broyée e t  traitée avec 
de l'alcool, sans indication de richesse en alcool (page 1 0 7 ) .  On 
sèche à 120-130 degrks. I I  faut également précipiter l'acide sulfu- 
rique lorsque la matière en eontient plus  de 0 , s  p .  100 .  

Pour le dosage du fer dans les phosphates, nous ne voyons pas 
la niétliode si rapide et  si exacte de M. F. Weil au  protoclilo- 
cure d'étain, sans qu'on ait à employer le biclilorure de  mer -  
cure, etc. 

Dosage de l'azote ammonirrcal. - II est dit  qu'on peut employer  
la soude (page 126) ,  le lait de cliaiix ktendu ou la niagnrisie cal- 
cinée, mais qu'il est préfërable d'employer la soude su~lout pour 
u n  déb~ltctnt. Cela est surprenant. Ou la soude et la chaux peuvent 
attaquer, en certains cas, d'autres substances azotles, ou lheri 
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cela n'est pas possible ; mais, comme il est reconnu que  les alca- 
lis autres que la magnésie dAgagent de  l'ammoniaque sous l'in- 
fluence de  l'ébullition avec des produits azotés qui ne renferment 
pas d'azote ammoniacal, nous ne  voyons pas pourquoi l e  débu- 
tant aurait choisir la soude plutôt que  la magnésie, d'autant 
plus que, avec les alcalis forts, s'il y a des  matières azotées atta- 
quées, on ne sait pas où s'arrêter, car plus on concentre et  plus 
il distille d e  l'ammoniaque. 

Là encore nous préférons la méthode française, qui recom- 
mande d'utiliser la magnksie, à l'exclusion de  toute autre base, 
et e n  opérant comme il convient. 

A propos du dosage d'azote par  la chaux sodCe, il est curieux 
de voir que  l'emploi de I'oxalate de  chaux, pour balayer le tube 
par  le dégagement de gaz hydrogène, n'a pas encore pénétré en 
Allemagne. Voilà cependant plus de  20 ans que cela se pralique 
chez nous, et c'est beaucoup plus facile que d e  casser la pointe 
du  tube et  de faire passer de  l'air à travers le tube. 

Pour le  dosage de l'azote total en Allemagne, on emploie la 
méthode Jodlliauer (déjà mentionnée dans la Convention belge) 
et celle de  Kjeldalil, combinée a la méthode Ulsch. 

Le dosage de  la chaux et  d e  la magnésie dans les engrais nous 
parait bien compliqué et bien long à côté des métliodes que nous 
utilisons et qui  permettent d e  terminer les dosages en quelques 
heures, au  lieu de  36 à 48 heures, comme cela est indiqué dans 
les Conventions allemandes (page 4 3 4 ) .  

Ce n c  sont pas des méthodes qui  permettent de renseigner 
rapidement les intéressés, qui sont toujours pressés de  connaître 
les rSsultats des analyses qu'ils demandent. 

Methodes adoptées en Autriche-Hongrie. 

Pour le dosa.9~ de la potasse, diverses précautions sont indiquées 
comme devant é t re  prises, suivant qu'on a d u  chlorure de 
potassium, des sels de  potasse e t  d e  magnésie, etc.,  des cendres 
de bois, du superphosphate potassique, d u  carbonate de po- 
tasse, etc.,  mais on finit toujours par l'évaporation en présence 
du biclilorure de platine. 

II est indiqué d e  prendre d e  l'alcool à 9 5 0 ,  comme en France, 
au lieu d e  85-11 Belgique. Le coefficient, pour  passer du  pla- 
tine à la potasse, est 0,4768, a u  lieu de  0,4757 e n  France et de 
0,4835 en Belgique. 

Pour le dosage de l'acide phosphorique soluble dans le citrate d'am- 
moniaque, on  emploie le rkictif de Wagner,mais, pour la préci- 
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pitation du phosphate ammoniaco-magnésien, on emploie le  
citrate d'aprks la formule hlaërcker e t  Buhring. 

Or, il n'y a pas n6cessité d'adopter un citrate plutbt qu'un 
autre. Cela dApend souvent de la prdsence du fer ou d'autres 
substances avec l'acide phospliorique. Anciennement. il était di t  
tout siiriplement d'ajouter de  I'ai:idr? citrique ce de  l 'ammoniaque 
successivement, jusqu'à ce que le  liquide fortement alcalin ne  
prêcipite pas et d'ajouter ensuite la mixture magnésienne. Cela 
est plus rationnel. 

Les mCtliodes pour  le dosage de l'azote total  ne ressemblent e n  
rien h celles décrites dans le rapport de la Commission fran- 
çaise, car  c'est l e  procédé Kjeldalil, modifié par  Scovali ou Des- 
varda, qui est utilisé et qui donne, parait-il, aussi complètement 
l'azote nitrique. 

Il n'est pas question de la temptirature ponr  la desmiccation 
des différents sels de potasse. 

MBthodes adoptées dans les Etats-Unis d'Am6riquo 

Pour le dosuge de l 'eau (page i 6 i ) ,  on opère sur  1, 2 ou 5 g r .  
de matière, eii cliaiiffa~it h 100 degrés au bain de vapeur, jusqu'à 
poids constant, pour  les matières ordinaires, et jusqu'a 130 degrés 
pour le nitrate de  soude et  les sels de potasse ou  le sulfate d'am- 
moniaque. 

Pour le dosa.9~ de I'acide phosphoriyue, on utilise le  dosage d u  
pliospliomolybdate d'ammoniaque par  la liqueur de  potasse, 
dont i cc. = I milligr. d'acide pliosphorique. 

Aucune indication pour le  dosage d u  phosphate ammoniaco- 
magnésien. 

L'acide phosphorique solub2e dans le citrate d ' a m m o n i a p e  n'est pas 
dosé directement ; on dose l'acide total et le soluble à I'ea~i, et 
la diffërerice &gale le soluble daris le citrale (pages 168-1 il). 

Pour l 'azote ,  on indique la méthode de  Kjeldahl (page 17i) ,  
mais il est dit qu'elle n'est pas applicable en présence des nitra- 
tes, ce  qui a étl. dit aussi en France, alors qu'en Belgique, etc., 
c'est la méthode Kjeldalil-Jodlbauer qui est, utilisée en prbsence 
des nitrates, comme en Allemagne et en Suisse. 

En Autriche, c'est aussi la niéthode Kjeldalil, modiiiée par  
d'autres que  Jodlbauer. 

Qui a raison ? 
En Amérique, on se sert de  la méthode Kjeldalil, modifi6e par  

divers, notamment par  Gunning, pour  pouvoir étre utilisée en 
pr6sence des nitrates. 
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Le dosage de l'azote total p a r  l'oxyde d e  cuivre est indique 
(page 180). 

Rous trouvons enfin la m8tliode d e  Ruffle très pratique (à la 
page 183) pour la dtiterniiriatiori de l'azote total; mais le mSlarige 
Ilouzeau nous parait plus siriiple. 

Pour la mCtliode a la chaux sodSe, il est dit  qu'elle n'est pas 
applicable a l;i mal.ière renfermant des nitrates (page 185). 

I I  y a là une observation a présenter.  
S'il y a beaucoup de nitrates, on n'a évidemment pas le tota' 

de  l'azote nitrique, ~i ia is ,  s'il y a peu d'azote riitriqiie, en prk- 
sence d c  beaucoup de  niatibres organiques, on a le total de 
l'azote nitrique, comme dans la terre  et certairis engrais peu 
azotés! fumiers, etc. 

P o u r  le dosage de la potasse, on utilise l'alcool à 80 degrés, pour 
traiter le cliloroplatinale de  potnssc et,  de plus, on traite le prS- 
cipité sur  le iiltre par  une solution d e  cliloruie d'arnnioniuin, 
afin d'enlever les sulfates et les clilorures (0 .  

On adop te  le coefficient 0,19308, pour  passer (111 cliloroplati- 
nate de potasse a la potasse (page 19i i .  au lieu de  0 , 1 9 2 8  en 
Autriche-Hongrie, O .  i Y 2 7  en Allerriagrie et  eri Suisse, 0,tSh en 
Belgique, etc. (page 80) et 0,(9:1 eri Frarice. 

On dcvrait bien s'entendre sur  le chiffre exact j. employer. 

( A  suicre). 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANCAISES I 

IDi.ocCdi: de  destruction clcs matières organiques 
H~PIICRIBIC n 111 I T C I B ~ I - L ' I I ~  da- l '~u*s~ i i i c  ct de l'iiiiti- 
iiioiiie. - !d. l)i.:XlGI?S ( . I O ~ I I ~ I ~ ( L I  IIP pItmr)n~~cie e l  d e  chiniie du 15 
septembre 1901). - Le procddé que  propose 11 Denigks utilise 
l'action oxydante qu'exercent les sels de irianpanèse en milieu 
nitrique. 

Voici, d'ailleurs, commcnt h I .  Denigks conseille d'ophrer : on 
prend 200 gr .  de suùçtiincc, r idui te  en fragments grossiers. qu'on 
place dans une capsule tic porcelaine de  2 litres avec 200 c c .  
d'AzO"1 d e  dmsi té  1,39 et  9 cc. d e  solution de  perniannanate de 
potasse à 2 p. 100;  ori pose la c ~ l i s u l e  sur un disque en tôle de 
2 à 3 milliin. d'épaisseur, i l  à 12 ceniim de  diainhtre et per- 
forP,, au c m t r e ,  d'un oritice d e  4. ceritiiii. qe diambtre, et on 

(1) La description gc'nCiale d e  la rii6tliode nr  rious parait pas trbs nct-  
tement formuLee. 
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cliauffe ; au bout d'un quart  d 'heure a une demi-heure, suivant 
l'état de division de la inatihre organique et la nature de l'organe 
(ce temps est un  peu plus long pour les oi-garies épithéliaux, 
entre  autres les clieveus et les poils, qui proiluisent une mousse 
abondante): la mousse du  dCbut fait place I une ébiillilion lran- 
(luille ; on transwse le contenu de la citpsiile dans une capsule 
de 1 litre ; on lave la grande capsule avec 100 cc. d'Az03H, qu'on 
chaufe  vers 50 a 60 degrés;  on transvase c e  liquide dans la 
capsule de 1 litre, e t  on réphte le i r i é in~  lavage avec 100  cc.  
d'eau tibtle; on couvre le contenu de la capsule de 1 litre d 'un 
entonnoir de verre dont le bord atteint la naissance du bec de  la  
capsule et dont la douille a kt6 coupée a I ou 9 centini. avant son 
évasement, de façon a avoir une ouverture de  1 5  a 30 rnillim. ; 
on porte à l'ébiillitiim tiariqiiille, et il se tlkyage des vapeurs 
nitreuses, de I'azotc et de  l'acide carbonique ; on chaulfe pendant 
un temps qui peut varier de deux h quatre ou  cinq heures, jus- 
qu'a réduction du liquide à 70 ou  80 cc. ; il faut éviter que le  
mklange noircisse : si cet accident se produisait, i l  fatidrait arrêter  
l'action de la chaleur et ajouler 10 15 cc. d'AzO"1. 

Lorsqu'on est arrivé au vn!ume ci-dessus indiqué, on enlbve 
l'entonnoir, e t ,  sans laisser refroidir,  on ajoute, en agitant et par  
filet, i00  cc. de  SOLH3 pur ; il se dhpage des vapeurs rutilantes e t  
la masse brunit ; on ajoute alors, pa r  mince filet, 5 cc. d'Az03H, 
qu'un verse avec une pipette au  centre de la masse ; on rkpète 
quatre ou cinq fois cette affusion d'BzO"1 dans les mêmes condi- 
tions; après la dernière addition, o n  chauffe pendant cinq a s ix 
minutes, pour que SO'H2 attaque les corps gras surnageant : on  
enlève le feu e t  on verse encore, à trois reprises, 5: cc. d'.4z0311, 
en opérant comme plus liaut ; on recouvre avec l'entonnoir, e t  
on cliautfe (mais toujoi rs sur' le disque de tôle),  pour  produire 
l'ébullition de 60LIIZ ; a partir de  c e  moment, on verse goutte à 
goutte dans la capsule, toutes les deux ou Lrois minutes, et ù 
raison d'une goutte par seconde, 50 3 60 gouttes d':\zOSB, e n  se 
servant d'un entonnoir à tige capi!laiit:, qu'on introduit dans la  
douille du grand entonnoir ; on enlève cet entonnoir capillaire 
après chaque addi t ion;  après qu'on a fait de dix à quinze addi- 
tions (et m&me davantage polir les visckres trhç gras),  I A  mblange 
passe au jaune rougei t re  e t  même au jaune clair ;  on évapore 
jusqii'à ce qu'on obtienne d e  10 à 15 cc. de  résidu, et, pendant 
cette évaporation, on verse de nouveail,à quatre ou cinq reprises, 
50 a 6 0  gouttes d ' h ~ O " I l ,  en se servant de l'entonnoir capillaire ; 
on laisse refroidir ; on additionne le  rhsitlu d e  100 cc. d'eau ; il 
se dégage génBralernerit des vapeurs nitreuses provenant de la 
destriiction d'un acide azoto-sulfurique formi: pendant I'évapora- 
tion ; on fait bouillir ,  et on ajoute une quantite d'eau suffisante 
pour avoir un  volume égal à dix fois celui d u  résidu acide ci- 
dessus obtenu. 
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On a ainsi un liquide incolore, retenant intégralement l'arsenic 
ct  l 'antimoine conlenu dans les matières détruites, ainsi que 
III. Dariighs s'en est a s s u d .  

Souvent le liquide tient en suspension un  résidu inin6ral cris- 
tallin, ordinairement formt! de  sulfate d e  chaux o u  de  sulfate 
ferrico-calcique (ce qui arrive pour  le foie et  la rate) ; si ces 
résidus minéraux sont abondants, on  les sépare par filtration 
sur  u n  tampon de ouate ; sinon, on peut introduire le  mélange tel 
quel dans l'appareil d e  hlarsli. 

Pour faire les opérations ci-dessus indiquées, il est indispen- 
sable d e  placer les capsules sous une hotte à fort tirage. 

Le procédé de  M. Denigès permet d e  détruire  la molécule 
cacodylique, qui, comme on le sait, est extrêmement résistante. 
Dans ce cas, lorsqu'on est arrivé à la réduction du  volume à 10 
à 15 cc., on ajoute 5 à 6 gr .  de  nitrate de potasse pur ,  et oii 
chauffe jusqu'h élimination des vapeurs ni t reuses;  o n  laisse 
refroidir et on reprend par 100 cc. d'eau sulfurique bouillante, 
e t  on laisse 'refroidir après dissolution complitte. E n  procédant 
ainsi avec de la viandc de  cheval additionnée d'un poids donné 
d c  cacodylate de  soude, M Deriigks a retrouvé en totalilé I'asseriic 
théorique, soit par  la rriétliode à I1anneau,soit par  celle a l'argent, 
et cela, sans qu'il se  soit produit d'odeur alliacée. 

Titrage des persuil'ates alealiiis par ~~~~~~~~e de 
patiisnium. - MM. IJIBERT et MOUIIGL'ES (I j i i l lel in d e s s c i e n c ~ s  
pl~arrnncologiqire d'août 1901) .  - Lt: procédé de  titrage des per- 
sulfates alcalins à l'aide de I'iodure d e  potassium repose sur  les 
propriiitis que  possèdent ces persulfates de  mettre en liberté de 
l'iode, qu'on close au  moyen d e  I'liyposulfite de soude. 

JI. Rupp a iirétcntlu q u e  la réaction n'est complkte qu'au bout 
de  deux heures, niais RI. Moreau (1) a constaté qu'elle se produit 
immédiatement, si I'on n soin d'opérer en présence d'un grand 
excks d'iodure dt: potassium. 

II est bon de  fair? remarquer  q u e  les reclierclics de RI. Moreau 
ont priucipalernenL porté sur  le persulfate d'animoniaque, qui 
est moins stable que le persulfate de  soude et le persulfate de 
potasse. 

>III. Iiriliert e t  blourgiies, dans Ii! hiit de  contrôler la valeur de 
ce procédé, ont commencé par préparer  du persulfate de  potasse, 
qu'il est facile r1'ol)teriir pur .  Les persulfates d e  soude qu'on 
trouve dans le commerce rie pouvaient convenir pour  leurs essais, 
attendu qu'ils renferment gchkralernerit d u  persulfate d'animo- 
niaque, ce qui riisulte d e  ce que c e  dernier  sr1 ser t  a préparer  le 
persulfate de  soude ;  lorsqu'ori ajoute de  la soude au persulfate 
d'arriirioniaque, daris l e  but d e  déplacer l e  gaz ammoniac, on 

( l )  Voir Annales de chimie andytique,  1901, p .  2 1 4 .  
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constate que ,  si la quantité de  base alcaline est exactement 
suffisante pour ce déplacement, l'ammoniaque ne disparaît pas 
complbtement, méme avec l'aide de  la chaleur;  le liquide prend 
une réaction acide au tournesol, et, à partir de ce moment, 
l 'ammoniaque restant en solution ne peut plus être mise pn 
liberté 

illéme en décomposant le persulfate d'ammoniaque par la 
baryte et précipitant celle-ci par le sulfate de soude, on n'obtient 
pas encore un déplacement complet de  I'animoniaque. 

A causede ladifférence qui existe enlre la solubilité du persul- 
fate d e  potasse et celle du persulfate d'ammoniaque, on peut 
nbtenir le premier de  ces deux sels a l'état de  puret i ,  ainsi que 
nous le disions plus haut  ; il suffit d'ajouter une solution concen- 
trée de  potasse à une solution satiirée de persulfate d'ammonia- 
que ; on obtient des cristaux de persulfate de potasse, qu'on essore 
à la t rompe et qu'on lave a l'eau froide. 

Le persulfate de potasse ainsi prkparé ne précipite pas par  les 
SPIS de  baryum ; MM. Imbert et Mourguesont dosé l'acide persul- 
furique dans ce persulfate ; pour cela, ils en ont  dissous O gr. 2 0  
dans une solution de  clilorure d e  baryum additionnée d'HCl, et ils 
ont porté le mélange à une température voisine de l'ébullition; 
le persulfale de potasse s'est décomposé, et il s'est formé du  sul- 
fate d e  baryte, d'aprbs l'équation suivante : 

S208K2 + 2BaCl2 = 2 K C l +  !2SOLBa f BHCI f O 

qui montre qu'une rnolécule de  persulfate de potasse correspond 
B une molécule d e  siilfate de  baryte. Ils ont séclié et pesé le  sul- 
fate de baryte o d e n u ,  e t  ils ont  constaté, dans Les deux essais 
qu'ils ont faits, que  le poids d e  ce sulfate de baryte correspon- 
dait d O g r .  2ù et O gr. 199 de  persulfate de  potasse. Ces résultats 
prouvaient la purete du  persulfate de potasse employé. 

1)osskdant un persulfate p u r ,  MN. lmbert  e t  Nourgues ont expé-  
rimenté, s u r  ce sel, le procédé de titrage par  l'iodure d e  potas- 
sium, et ,  pour  plus d'exactitude, ils ont dosé l'iode misen  liberte 
par une solution d'liyposulfite deçoude titrée pondéralement p a r  
précipitation d'un volume déterniirid de  liqueur au moyen d u  
nitrate d'argent. 

M M .  Imbert  e t  Mourgues ont alors constaté que. en opérant h 
la température ordinaire  et en présenced'un grand exces d'iodure 
de potassiuni, comme le recommande M .  Moreau, le  persulfate 
de potasse n'est pas iritPgralerrient décomposb, ; l 'dcart r n t r e  les 
chiîîres trouvés et les cliitfres théoriques est d'environ 3 p. 100;  
cet écart est à peu prbs le même si l'on opére e n  solution neutre  
on en solution ar.idifiée 11arS0qP; l'addition d e  SWH2 nr prc:sente 
donc aucun avantage ; ello présente même l ' incorivhieut de iiiet- 
t.re en l ibwté  une certaine quantith d'iodure aux dépens de 
l'acide iodhydrique form6, ou,  si l'iodure est un peu oxyd6, aux 
dépens des  acides iodique e t  iodliydrique. 
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On iie saurait invoquer, pour expliquer la faiblesse des rdsul- 
tats, l'altération du  persulfate de  potasse, attendu que  ce sel 
avait conservé la propriété d e  ne  pas précipiter par  le  chlorure 
d e  baryum. 

Dosage acidimétriqne et  alcalimétrlqne des per- 
sulfateai. - MM. IIIBEKT e t  MOURGUES (Bz~llotin des sciences 
pharmacologi9ues d'août 4904). - Le procédé à l 'iodure de  potas- 
s ium ne donnant pas de  résultats exacts, MM.  Imbert et Mourgues 
proposent de  recourir à une méthode basée s u r  un fait depuis 
longtemps observ6 par  $1. Berthelot, à savoir que le persulfate 
d e  baryum est neutre aux réactifs colorants (tournesol et pliénol- 
phtaléine) ; si l'on a.joute à une  solution de persulfate alcalin 
(exception faite d u  persulfate d'ammoniaque) d u  chlorure de 
baryum ou, de préférence,de l'azotate de  baryte, il se produit 
une décomposition d'aprbs l'équation suivante : 
S208W + 2(Azù3)2Ba+H20 = 2SOCBa+ 2Az03H + %Az03M + O  
d'après laquelle, pour  1 molécule de persulfate, 2 molécules 
d'AzO"1 sont mises en liberté. Par  suite, i l  suftit de doser acidimé- 
triquement cet A z 0 3 H  pour en dAduire la richesse du sel miç'en 
expkrience. 

M M .  Imbert et Mourgues ont applique cette méthode d e  dosage 
au  persulfate de  potasse qui  avait servi a u  dosage pondéral à 
l'état de sulfate de  baryte mentionné dans l'article précèdent ; 
ils ont pris O gr .  2 0  d e  ce persulfate de potasse, neutre aux réac- 
tifs colorants, et l'ont dissous dans 2 0  cc .  d'eau distillie ; la solu- 
tion a été introduite dans un ballon et additionnée d'une quantité 
d'azotate de  baryte un peu supérieure à celle exigée par l'équation 
ci-dessus; le  ballon, fermé par  un bouchon donnant passage à un 
t u b e  taillé en biseau son extrémité inftb-ieure, renflé en boule 
un peu au-dessus du bouclion e t  terminé, ?i sa partie supérieure, 
e n  pointe effilée, a été maintenu pendant six heures a une tempé- 
rature de  70 à 80 degrés; ce temps écoulé, il s'est formé un pré- 
cipité de  sulfate de  baryte insoluble, surmonté par une liqueur 
limpide, dont l'acidité a été titrée, en présence de la phénolplita- 
léine, au moyen d'une liqueur alcaline contenant 5 g r .  3 i 7  de 
potasse par litre ; deux essais ont donné des résultats correspon- 
dant  à O g r .  202  de  persulfate de  potasse, c'est-à-dire ii des chif- 
fres entachés d'une IPgére e r r e u r  par excès,ce qui tient à ce que, 
pour  obtenir la coloration d e  l'indicateur, on est obligé dedépas 
ser  la neutralisation de la lioueur. 

Ce prockd6 peut être transformé en m6thodct alcalimélrique ; 
si,  dans une solution de pcrsulfatt! alcalin aulre  que  le persulfate 
d'ammoniaque, on ajoute un  excès de base alcaline: le persulfate 
se décompose d'aprbs l'équation suivante 
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et il suffit de titrer I'excbs dè  hase après transformation du per- 
sulfate. La solution alcaline employée par  MM. Inibert e t  Rlour- 
gues est la méme que celle dont ils se servent pour l'essai acidi- 
métrique, e t  la liqueur acide employée pour pratiquer le  dosage 
alcalimétrique est préparée avec 4 gr. 847 d'acide sulfurique par  
litre. Deux essais leur ont donné des résultats correspondant à 
98,80 et 99,13 pour 100 de la quantité d e  persulfate Oc potasse 
mise en œuvre .  

L'essai acidiinétrique n'est pasapplicable au persulfated'ammo- 
niaque parce que I'azotate ou le chlorliydrate d'ammoniaque qui 
prend naissance dans la  réaction se tl6coinpose par la chaleur en 
ammoniaque qui se dégage et en HC1 ou A z 0 3 H  ; quant à l'essai 
alcaliniCtrique, il ne convient pas davantage, à cause de l'action 
des bases fixes sur  les sels ammoniacaux ; on est alors obligé d e  
recourir au  dosage pondka l .  

IBosage de l'iode dans les tinsns et glaiides de I'or- 
g~niniiie . - MM. SCHL AGDENHAUIWEN et  PAGEL (Union 
pharmaceutique de novembre 1900). - Pour déceler I'iode dans 
les curriposés organiques, on  suit assez génha lement  la méthode 
de Habourdin, qui consiste à faire fondre la rnatibre avec la 
potasse caustique, à décomposer, par l'acide nitrique nitreux, 
l'iodure alcalin qui s'est forme, à reprendre par  l'eau, à traiter 
la solution aqueuse psi le chloroforme, qui  dissout I'iode et s e  
colore plus ou  moins, e t  a corriparer la teinte avec une liqueur 
type de titre déterminé. 

M .  Schlagdenliauffen et  Pagel ont constatk q u e ' l e s  solutions 
cliloroformiques obtenues par eux avec des poids égaux d e  
glande thyroïde ne présentaient pas toujours des  teintes identi- 
ques, et ils e n  ont conclu que la mt%hode rie pouvait ê t re  consi- 
dérée comme rigoureusement exacte. 

Pour rechercher la cause de ces inexactitudes, ils ont prépar6 
des solutions cliloroformiques d'iode de  titre connu,  qu'ils ont 
additionnées d'Az03EI, e t  ils ont alors constaté que les  teintes 
variaient suivant l'intensité de la luinikre ; une solution contenant 
1 /10  de  milligr. d'iode pour 5 cc., exposée en plein soleil, se 
dkolora i t  instantanément. tandis que, dans un endroit moins 
vivement Fclairé, la décoloration ne se produisait qu'au bout 
d'une à deux minutes. 

Si les solutions sont plus concentrées (112 ou 1 milligr. pour 
5 cc.),  la décoloration est plus lente et incomplète, et elles restent 
jaunes au lieu de devenir incolores. 

Si l'on vient alors à agiter le liquide avec i ou  2 volumes 
d'eau, la teinte violette ou  rosée reparaît, ce  qui pi8ciiivc ( lue 
l'acide nitrique n'a pas ox jdé  la totalité de  I'iode pour  le Lrans- 
former en acide iodique. 

Plus tard, on a substitué le sulfure de  carbone au  chloroforme, 
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et l'on doit considérer cette substitution comme très avantageuse; 
d'abord, une solulion sulfocarbonique d 'un poids d'iode deter- 
miné a une teinte plus interise qu'urie solution chloroforinique 
d u  même titre ; d'autre part,  Az03H ajouté a des solutions même 
très diluPes (1120, 4/40, 1/80 de milligr. pour  5 cc.) n'y p r o -  
duit pas de  décoloration sensible, méme en plein soleil ; il y a, 
néanmoins, oxydation partielle d e  l'iode, car ,  en agitant les 
solutions avec d e  L'eau, on voit la couclie infcrieure reprendre 
sa couleur rose ou violacée primitive ; ce phénomène est trBs 
appréciable lorsqu'on ophre sur  des solutions plus colorkes. 

En remplaçant le chloroforme par le sulfure de  carbone, on 
évite donc une cause d ' e r reur ;  mais une autre  précautiori doit 
é t re  prise, si l'on veut se placer dans des conditions permettant 
d'obtenir des résultats aussi exacts que possible; on pourrait 
croire qu'il  y a avantage, s'il s'agit, par exeniple, d e  doser l'iode 
dans les glandes thyroïdes, A traiter un poids assez considérable 
((O ou i J  gr.),  de manibrc! à avoir des liquides plus colorés ; il 
est préférable d e  ne pas opérer  sur  une quantité supkrieure A 
1 ou  2 gr. Si l'on traite une quaiititk plus considérable, on' se 
trouve, en faisant fondre la glande avec un alcali ct du  nitre, 
dans des conditions t rès  favorables à la formation de ferro- 
cyanure de potassium ou  de  cyanure de  potassium. S'il s'cst 
formé du ferrocyanure de  potassium, on voit, en agitant avec 
l'eau distillée acidulée le liquide provenant du traitement de la 
iiiasse fondue, se produire  un  précipith d e  bleu de Prusse qui 
gêne lorsqu'on ajoute le sulfure de carbone.  

S'il s'est formé du cyanure de potassium, SOiH1 ajout6 pour 
décomposer le restant du nitrate de  potasse met aussi en IibertB 
de l'acide cyanhydrique. et la coloration duc! à !'iode disparaît, 
à c a s e  de la production simultanée d'iodure de c y a n o g h e  et 
d'acide iodhydriqiie ; on  est alors porté a conclure. à tort, a 
l'absence d'iode. 11 est vrai que  ce défaut de précicion se 
révèle également lorsque les  opérations n e  sont effectuées que 
sur  1 ou 2 g r .  de malibre. mais ce que  M M .  SchlagderihautTen el 
Pagel onf e u  l'intention de  montrer,  c'est que le résultat obienu 
est plulôl moins exact e n  traitant une quanti16 de  glande ])lus 
considérable. 

Seln ale nickel ct ne enl~nll .  rPneLiTn tlcn niiliwtniiees 
rédimotrices. - M .  SOI,Lhl.4NS (Phn~~mncezrt ische Z ~ i t . ,  1901).  
- Au lieu des sels de  cuivre, l 'auteur ~ e c o m m a n d e  l'emploi des 
sels de  cobalt et de nickel pour  la recherche des sucres. des 
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aldéhydes et des goinines. Avec urie solution d e  nickel vert- 
pomme, il se  produit une coloration jaune-serin ; avec une 
solulion vert-bleu de  cobalt, une coloration brun-rouge. Un 
excès de  réactif n'empêche pas Irl réaction, qui se produit dés 
qu'on chauffe. 

L'auteur ne croit pas que l'emploi de ces sels, tout au moins 
ceux de cobalt, offre un avantage sur  les sels de cuivre, surtout 
pour la recherche du sucre dans l 'urine, attendu que l 'urine, à 
l'état normal, donne tlhja des cliangernerits de coloration abec les 
sels de cobalt. C. F. 

Sur un succédané de la eiwuae. - M .  WILLENZ (Bull. 
de / ' A s s o c i ~ t i o n  belqa des chinlist~s,  190 1 ,  p. 230 ) .  - Le produit que  
préconise RI. Willenz, en remplacement de  la céruse, cst le sul- 
fate de  plomb préparé par  le procédé Macdonald. 

Ce procédé consiste à faire passer un courant mor lhé  d'air ou  
d'oxygène a travers une couche de galène fondue, placée dans un 
convertisseur a revêtement interne basique. 

II se  produit la rkaction suivante : 

Le plorrib niétaIlique reste dans le convertisseur, tandis que  la 
combinaison PbSW2, qui  est volatile, s'écliappe soiis forme de 
vapeur. Cette vapeur est reçue dans urie chambre d'oxydation 
appropriée, où  l'oxydation se poursuit et dorine : 

Le sulfate de  plomb ainsi obtenu se présente sous forme d'une 
poudre épaisse, trés lourde, d'un blanc pur. Examiné au micros- 
cope, il est tout à fait amorphe et n'exerce aucune action sur  la 
lumiiire polariske; il est,  e n  d'autres teymes: entièrement opaque 
et  renvoie totalement les rayons luniineus qu'il reçoit. 

Pour se rendre compte si ce nouveau procbiit était dangereux, 
M .  Willenz a fait des essais pour voir s'il était dissous par  la 
sueur ,  la salive et le suc gastrique. 'fous les rksultats qu'il a ohte- 
nus ont dté entièrement négatifs. 

hl.  Willenz a ensuite comparé le sulfate de  plomb et la céruse 
au point de vue de  la facilité avec laquelle i ls  peuvent s'altérer. 
Or, tandis que  la céruse noircit rapidement en présence d e  
l'hydrogène sulfuré, le  sulfate de plomb conserve sa couleur. 

hl .  Willenz a également comparé la manihre dont se compor- 
tent,en présericedes divers agents d'altération, la céruse et le sul- 
fate de plomb. et il arrive finalement à cette conclusion que le 
sulfate de plomb amorplie, préparé par le procérib AIacdonald, 
est un  très bon succédané de  la céruse. 
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- 630 - 
Recherehc. du chlore. -- M .  H .  NICHOLS (American 

chernical Jourml ,  1901, p. 315).  - Un morceau d e  papier non 
encollé, imbibé avec une solution de clilorure d e  cobalt, devient 
bleu quand on le chauffe ; avec le  b romure  ou  l'iodure de 
cobdlt, on obtient, dans les rnérnes conditions, une coloralion 
verte ; avec le nitrate de cobalt, on obtient une coloration rose, 
qui  se  fonce d e  plus en plus pour  devenir noirâtre. 

Les autres sels d e  cobalt imbibant  un papier ne donnent au- 
cune coloration bleue ou verte quand o n  les chauffe B une tem- 
pérature irif6rieure à celle de la carbonisation d u  papier.  

Un papier imbibé d'une solution de  nitrate do cobalt e t  d'un 
clilorure soluble se comporte, à la chaleur, comme s'il &ait sini- 
plement imprégné de  chlorure d u  cobalt 

C'est sur  ces différentes réactions que  l'auteur a dtabli un  nou- 
veau mode d'essai pour la recherche d u  chlore, e t  cette opéra- 
tion peut se conduire trbs aisément avec le  matériel employé pour 
les essais au clialumeau. 

On opbre de la façon suivante : I'écliantillon est pulvérisé et 
mélangé avec une ou  deux fois son volume de  bisulfate de po- 
tasse ; on place ce mélange dans un tube fermé par un bout; on 
imbibe un papier A filtre avec une solution de nitrate de  cobalt 
e t  on place ce papier ainsi prkparE! I I  l 'intérieur du tube ; on 
cliaufye le mélange jusqu'à fusion, e t ,  sous l'influence de HCI et 
SOCH2 qui se dégagent, le papier devient bleu s'il existe des 
clilorures. Dans le cas de bromures ou d'iodures, la coloration 
est verte. Lorsque la proportion de chlore est très faible, le pa- 
pier prend une légkre teinte verdàtre, mais celle-ci est toujours 
bien difi.i,cnte de celle donnde par  les bromures,  qui  cst jaune- 
verd~î t~,e .  

Lorsqu'il esiste ensemble des chlorures et des bromures, le 
papier devient bleu a u  début (reuction des chlorures), puis il 
tourne lentemeril au vert (véuction des bromures). S'il n'existe, au 
contraire, que de très faibles qiiantitks d e  brome en présence des 
chlorures, la coloration finale du  papier est 1)Ieii-verdatre. En 
génkral, l'essai est beaucoup plus délicat pour  les bromures que 
pour les chlorures. 

Lorsqu'on veut rechercher les clilorures dans une solution, 
on imprègne d e  celle-ci un papier A filtrer ; puis o n  verse dessus 
quelques gouttes d 'une solution de  nitrate de  cobal t ;  on fait 
sécher et on cliaufe. Si la coloration bleue se  produit,  on peut 
en conclure que la solution contient des chlorures. H. C. 

Sur la prénence et la déterinination de l'acide 
lnctiquci dans les vins. - M .  R .  K U S Z  (Zeits. f .  untenu- 
chut29 der Nalr~ungs, 1901, p.  673). - Dans la détermination de 
l'acidité d u  vin, il est d'usage de doser le bitartrate de  potasse, 
l'acide tartrique, les acides totaux et  les acides volatils. 
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Si l'on détermine, en outre ,  la proportion d'acide succinique, 
et si l'on retranche de  l'acidité totale la somme de toutes les 
acidités fixes et volatiles (le tout calculé en acide tartrique), on  
constate qu'il existe encore dans le vin une forte proportion 
d'acides fixes dont la nature n'a pas été iléliriie. Ori avait admis 
jusqu'ici que  cette acidité Atait due surtout à l'acide malique. 

L'auleur, aprCs avoir fait des  recherches dans c e  sens, conclut 
que la proportion d'acide malique renfermée dans le vin est des  
plus minimes.  Ses reclierclies l'ont conduit A admeltre que  
l'acide fixe resté indéterminé jusqu'ici est l'acide lactique. Sui- 
vant lui, l 'acide lactique iriactif de fermentalion serait contenu 
normalement dans les vins d e  toute proveuarice, et sa propor- 
tion dkpasserait, dans certains cas, la lotalit; de tous les autres 
acides réunis. L'opinion admise jusqu'ici que l'acide lactique ne  
se rencontre que dans les vins malades ou avariks est réfutée 
par l'auteur, car il a rencorilré cet acide dans les crus les plus  
estimés. 

Le prochdé imaginC: par  l'auteur, pour mettre ces faits en évi- 
dence, repose sur  les constatations suivantes : 

i o  L'acide lactique peut être extrait de 
ses solutions aqueuses par  l 'éther; 

2 0  Le même acide n'est pas entrain6 par 
la vapeur d'eau ; 

3 0  Le lactate de baryte est soluble dans 
l'alcool d 'une concentration déterminée. 

Mode opératoire. - On évapore au  bain- 
marie, dans une capsule eu porcelaine, 
300 cc. de vin, qu'on a rendu Iégèreinent 
alcalin par  l'addition d'hydrate de baryte 
en poudre. On chauffe jusqu78 réduction du  
volume primitif aux deux tiers. Aprbs re- 
froidissement du liquide, on transvase dans 
un ballon gradué de 400 cc. et on coniplète 
avec de  l 'eau distillée jusqu'au i rai t .  On 
agite viveinent et on filtre. On prend 150 cc. 
du liquide filtrb,, qu'on Bvapore ail bain- 
marie jusqu'8 consistance sirupeuse. Pour 
faciliter 1'6vaporation, on  fait passer dans 
le liquide u n  courant d'acide carbonique, 
qui précipite la totalité de la baryte. On 
ajoute au liquide sirupeux, aprks refroi- 
dissement, u n  excès de SO'HZ étendu, puis 

Fig. 1 on verse la liqueur avec le précipité dans 
le rkcipient dé l'appareil extiacteur de  Scliacher'l. Cet appareil,  
en usage chez l'auteur depuis de longues années, fonctionne 
d'une façon parfaite, mais, con-ime il n'est pas trbs r8pandu. 
nos lecteurs nous sauront gré d'en donner la description coin-  
pléte (figure i ). . 
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On verse dans le ballon C le liquide dont on se propose de 
faire l'extraction. Le liquide doit remplir le ballon jusqu'au col ; 
s'il ~i 'eii  Ptait pas ainsi, on  ajouterait d e  l'eau pour  conipléter le 
volume. L'endroit où doit s'arrêter le liquide est marqué par un 
trait (naissance d u  col). Le liquide extracteur se trouve daris un 
ballon A, qui plonge dans u n  bain-marie. La vapeur qui se  dé- 
gage monte dans le  tube B et  se  rend au  réfrigkrant a reflux en 
passant dans l'espace compris entre  l'entonnoir il et  le col du 
ballon C. Arrivse au rbfrigérant, la vapeur se condense et le 
liquide condensé s'écoule dans l'entonnoir D. Dès que le liquide 
a atteint une hauteur  convenable dans le tube de l'entonnoir, il 
vient perler au  fond du ballon, traverse la solution aqueuse et 
monte a la surface; dés que le liquide extracteur a atteint I'eiii- 
boucliure d o  tube B, il reflue dans le ballon A .  L'extraction se 
fait ainsi d'une façon fort régulière. La dur60 de l'opération dé- 
pend d u  degré de solubilit8 du corps a extraire. 

La figure 4 montre une &rie d'appareils exlracteurs lels qu'on 
les dispose dans la pra- 
tique. 

Un rodage bien fait 
permet de faire coinrnu- 

, riiquer le tube B avec le 
ballon A ,  en permettant 
un boucliage parfait. On 
évile airisi I'inconvenicnt 
du bouchage au liège. 

Le liquide extracteur 
dont on se sert, dans le 
cas d e  l'acide lactique, 
est I'éllier. L'extraction 
est terminée au bont de 
(8 lieures. 

On verse alors, dans le 
petit ballon A ,  environ 
50 cc. d'eau, e t  on eva- 
pore l'éllier au  bain-nia- 
r ie ,  e n  ayant soin d'agiter 
de  temps autre. On 
verse ensuite la solution 

Pig. 9 aqueuse dans le petit bal- 
lon d'un appareil à dis- 

tiller (lig. 3) et on fait passer un courant de  vapeur d'eau, jus- 
qu'a ce que le volume d 'eau  recueilli ait  atteint dc 600 a 800 cc. 
Dans ces conditions, la tutalit6 des acides volatils a 6th entrainke. 

Le liquide qui reste dans le ballon est transvasé dans une cap- 
sule e n  porcelaine, et, après  addition d'une goutte de  phtaléine 
d u  phénol, on ajoute un léger exces d'hydrate d e  baryte en poudre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dans le cas où la réaction alcaline persisterait a 3  bout d e  
15  minutes d ' fwporal ion au bain-marie,on ferait passer un cou- 
rant d'acide carbonique. On réduit le  volume par  I ' h p o r a t i o n  
jusqu'k 10 cc. On les verse dans un ballon jaugé de l a 0  cc.; on  
lave avec 4 0  cc. d'eau e t  on complbte le volunie avec de l'alcool 
a 95O. On agite et on filtre. On prklève 200 cc. du liquide filtré, 
qu'on évapore dans une capsule en porcelaine jusqu'à ce que  
tout l'alcool soit chassé. 

On verse le résidu clans un vase cn verre ; on rend Iégère- 
ment acide par IlCl et  
on préci pite à chaud par  
le sulfate de  soude.  

Comme le liquide ainsi 
trait6 ne renferme que 
du lactate de baryte, on  
peut, d1apri:s le poids 
du sulfate de  baryte, ,= 

calculer le poids d'acide 
lactique correspondant à 
la baryte. 

On a ainsi la propor- 
tion d'acide lactique ren- 
fermée dans 100 c,c. de  
vin.  

L'auteur a contrôlé sa 
niélhcide en opt!.rant sur  
des solutions d'acide lac- 
tique qu'il a v k i t  l u i -  
méme pr6parées. Dans 
ce but,  il s'est servi Fig 3 .  
d'acide lactique du  com- 
merce, et i l  a constaté que  ce dernier renferme une certaine 
quantité d'anliydritle lactique. 

I.orsq~i'on voiitira répkter les expériences de l'auleur, il fau- 
d ra ,  avant tout, déterminer l'acidité par titrage direcl ,  puis I'an- 
hydride par saponification. On rkpbtera la mBme opération 
poiir I'acide lactique extrait a l'éther. En effet, pendant I'extrac- 
tion, une partie d c  l'acide lactique se transforme en anhydridc 
lactique. 

L'extraction de l'acide lactique par I'étlier n'est jamais com- 
plèle, mais, pratiquement, les  résultats sont suffisamment. exacts. 

30 cc. d'une solutiori d'acide lactique ont dcrn.iridé : 

N 
Pour la neutralisation. . . . . iO cc. de  Ka011 2 
Pour saponifier l'anhydride. 3,3  - 

13,3 cc.= O gr .  5989 d'acidelactique 
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Aprbs 18 heures d'extraction : 
N 

Pour la neutralisation . . . . i 1 , 3  de Na011 ; 
Pour saporiifier l'anhydride. 1 , 3  - 

1 2 , 6  cc.= O gr. 5570 d'acide lactique 
Diférence - O gr. O3 15 

Apr& 2 8  heures d'extractiori 
N 

Pour la neutralisation..  . . . 1 0 , 6  de NaOH - 
2 

Pour saponifier l'anhydride. 2 , 2  - 

12,B cc.= O gr. 5760 acide lactique 
1)ifférence-O gr. 0 2 2 3  

J. W. 

Huile de grmiuca de t u i i i m t e n .  - hl. L. Br1TTAGLI.A 
( A n n .  Soc. chim. Milan, 1901,  p .  127) .  - Cette huile prCsente la 
composition suivante : 

Eau.  . . . . . . . . . . 0 , 3 6 p . ' i O O  
Indice d'iode (Hubl). . . . . . 1 0 6 . 9 0  
- - des acides gras . . . 112 

Acides gras insolubles (Hehrier). . 9 5 , 1 0  p. 1(!0 
- - (Reichert Meissl). . . 1BCc93 d'alcali décinormal. 

Indicc d e  saponification (Kœrstoffer): i 9 0  iiiilligr. 4 de potasse 
par  gramme d'huile. 

Acidité : 4: cc. 7 d e  solution alcaline décinormale par gramme 
d'huile. 

Indice de  réfraction = 1 ,4:73 
Poids spécifique à 15 degrés : 0 , 9 2 2  
Lkcitliine : 2,303 p. 100.  
Cette huile renfcrme d e  la cholestérine, de  l'oléine, de la 

linoléine, de la myristine e t  d e  la stkarine. A .  D. 

SUP I'hiiile de haricots.  - M. TH. KOSUTANY (Bipdev- 
nlanns Centmiblutt, 1 9 0 i !  nu R ,  p. s i ! ) ,  d'aprPs Lnndic. Irersitchs- 
tationen, 1900 ,  p. GG3j. - L'huile a été exlraite par l'éther dans 
un sppareil  Soxlilet e t  desséclihe coinplbtement sur l'acitle sulfu- 
rique concentré. L'huile de  liiiricotj ainsi obteriue est d'une cou- 
leur jaune clair e t  ressemble % I'liuilc d'olives puro. Quand I'liuile 
est abandonnke pendant un  certain temps A la température 
ordinaire, il s'en sépare u n  précipité blanc, vraiseiiililalilen~ent 
constitué par de  la tripalmitint: et do  la tristCarine ; I'liuile elle- 
mênie brunit,  probablement par  suite de  l'action oxydante de 
l'air. Desséchée h 1 0 0  degr&, l 'huile de haricot prend Urie teinle 
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f o n d e ,  et il s'en précipite une masse rksineuse, qui a Pt6 recon- 
nue a l'analyse pour d u  soufre mélangé de Ikcithine. 

L'exarneri cliiniiqge a doririé les cliilrres suivarits : 

Poids spécifique . . . . . . . .  0.9670 
Indice de Ilelirier. . . . . . . . . . .  7 8 . 5  
Indice de  Eeicliert-JIeissl . . . . . . .  2 . 1 ~ 6  
Indice de  saponification d'après Kortsdorfer . . 135.  k 
Indice d'iode d'aprbs I lüùl .  . . . . . . .  11 9 . 9  
1;éfraction à 26 degrés . . . . . . . . .  8 1 .5  
Réfraction à 40 degrés . . . . . . .  72 .5  
Réfraction des acides gras  insolubles à 40 degrks. 69 .0  

E. S .  

I\éctctioii tri-s ssusiliïe de IR cari-ine. - M .  ARCHETTI 
(Zeits. f'. nn,al!lt. Chrmie, 1901, p. 4 15).  - On porte à l'ébullition 
une solution dr  ferricyanure de potassium dans Az03H avec le 
liquide a examiner, et on dilue avec un  peu d'eau ; en présence 
de la caféine ou de l'acide urique, il se sépare du  bleu d e  Berlin. 

ç. F. 

,iiiiidoii soluble. - M .  B .  BELLRIAS ( P h a ~ m n c .  Central- 
hu l l e ,  1 9 ~ 1 ,  p. 1i.40). - L'auteur prépare cette modification d e  
I'ainiclon en traitant l'amidon, pendant 12 à 14  Iirures, à la 
tcinpi.rature d e  50 a 55 d ~ g r é s ,  par S04112 a 1.5 p. 1 0 0 ;  le pro- 
duit ol)tcriu se dissout coiriplètement dansl'eau bouillante,comme 
dans la lessive dr: ;oude à 2 p. 400. C. F. 

nasage de I'alcaliniti: daus les produits sucrés. - 
al. EiiESLisR (Deutsch. d.  Zzickerindustrie, 1901, p .  1497). - Or1 

n'a pas encore pu trouver un  indicateur qui puisse servir  à déter- 
niirier bûremerit l'alcalinité ou l'acidité des pi oduits de  sucrerie ; 
cela tient surtout à la présence d e  certains corps, tels que  I'as- 
paragine ou la glutamine, dont les fonctions ne sont pas révélées 
d'une manière concortlririte par les indicateurs et qui  varient 
avec la teinp6rature. L'auteur recommande la méthode iodomd- 
trique. ! a solution sucrée est addilionnée d'une quaritit; connue 
de SOiH2 titrP ; on fait hoiiillir, et, aprPs refroidissriiient, on titre 
par l'iode l'acitlito rettante. Pour cela, on ajoute 5 cc. d'une 
solution d'iodure el d'iodate de potassium et  quelques gouttes 
de solution cl'arnition ; on titre, à la tenip6ratiirc orrliri;iire, la 
quantité d'iritle mise en liberté par  une solution N/20 d'liypo- 
sulfite de sorliuin. 1.a soliiiion iodurée contient 25 gr. d'iodure 
et b gr.  d'iodate de potassium pour 100 cc. d'eau. Le titre de la 
liqueur est établi de  la manière classique, au moyen de l'acide 
arstinieux. 
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Pour la préparation de  la solution d'amidon, l'auteur recoin- 
mande le procédé suivant : 2 gr. d'empois d'amidon sont solubi- 
lisés a l'autoclave B i 5 0  degrés, et la solution obtenue est addi- 
tiorinke de ? O  gr. de clilorure de  zinc et d'une solution d'iodure 
de zinc ( i  gr.  d e  poudre de  zinc et 2 gr. d'iode hroyés dans 
tO gr. 3 d'eau) ; on  amène à i litre et on filtre. E. S. 

Dosage de la formaldéhgde. - M PESKA (Chemiker 
Z e i t . ,  i901, p. 7h3) .  - Depuis que la formaldéliyde est devenue 
un produit commercial très recherché, le  besoin d'une méthode 
de dosage convenable s'est fait sentir. Le plus ancien procBdé est 
celui de Legler ( l ) ,  qui est basésur  la lransforrnation quantitative 
de l'aldéhyde formique en Iiexarn6lhyl~netétramine sous l'in- 
fluence de I'ammoniaque. d'après la réaction suivante : 

Habituellement, voici comment se  pratique cet essai : on place 
dans un verre 5 g r .  de  solution de  formaldéliyde avec 50 cc. 
d'ammoniaque normale, et on maintient le tout pendant une 
heure environ dans un  endroit tiède ; on rend alors la liqueur 
acide par u n  volume connu de solution normale d'acide cliloriiy- 
drique, et on titre l'excès d'acide par la solution ammoniacale 
normale. 

L'auteur critique ce mode opératoire, qui.  d'aprés lui, donne 
des résultats inexacts. On sait, en effet, q u r  l'hexamétliylP,neté- 
traniirie se  retrarisfornie, sous l'influence des acides libres, en 
formaldéhyde et en sel ammoniacal : 

(CH2)6 Az4f  61120f SSOII12 = 2 [ S 0 4 ( A ~ 1 1 L ) 2 ] L 6 C H 2 0 .  

De plus, le  titrage de  I'excés d'acide par  I'ammoniaque n'est 
pas rigoureux (et c'est la critique la plus vive que  l'auteur 
adresse au procédé de  Legler), parce que  l'emploi des divers 
indicateurs ne  permet pas de  saisir nettement le moment de la 
neutralité. 

La méthode iodométrique intliqiibe par  Romijn (2 )  est beau- 
coup plus certaine. El15 est basée sur  la transformrition de 
l'aldéhyde formique e n  acide formique par  l'iode en exces en 
solution alcaline : 

CH'O $ 12 + 11'0 = C02H2 +4Hl. 

L'iode en excès n'exerce aucune influence ni s u r  le foriniate de 
soude formé, ni s u r  l'alcool niéthylique éventuéllemrnt obtenu. 
La inkthode n'est toutefois exacte que  si la solution d'aldéhyde 
formique ne renferme ni alcool éthylique, ni achtone- ni acétal, 

( l )  Voir Annales de chimie analytique, 1898, p. 210. 
( 2 )  Voir Annales de chimie analytique, 1898, p. 209. 
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qui  donneraient naissance, dans ces conditions, à de  l'iodoforme. 
L'auteur, qui,  depuis longtemps, utilise ce procédé, n'a jamais 
trouvé, entre deux opérations, des différences sensibles. II pra- 
t ique ce dosage d e  la façon suivante : 

5 g r .  de  formaldéhyde sont préalablement étendus d'eau A 
500 cc. ; il prend 5 cc. d e  cette solution, qu'il place dans u n  
vase bouché avec 20 cc. da solution R/iO d'iode et 5 cc. de  soude 
normale;  il laisse le tout reposer pendant 15 minutes; il rend la 
solution acide par 5 cc. d'acide normal. e t  il titre l'excès d'iode 
par l'liyposullite N/tO ; 1 cc .  de solution d'iode correspond a 
0.0015 d'aldéhyde formique. On peut aussi multiplier par 3 le  
nombre de  cc .  de  solution d'iode errip1oyÏ.s pour avoir directe- 
ment le  pourcentage de la solution en formalrldiyde. 

L'auteur ne pense pas qu'il soit nécessaire de  s'arrêter aux 
métliodes de  dosages indiquées par  Blank et Finkerbeiner ( I ) ,  
par  Klar ( 2 )  et  par  Clowes-Tollens ( 3 ) ,  qui ,  suivant lui, ne peu- 
vent è tre  prkfërées à la methode iodométrique. 

C. F. 

Uéterrninntion de ln composition des papier8 
d'après leur teneur e n  pentosanes. - M .  E,  KIIOBER 
(Jownal  für Lwtd~uritsçha f t ,  ~ . - 4 9 ,  ig i l l ,  p .  1 i'i .- Partant de ce fait 
que la cellulose presque pure, comme, par exemple, lepapier  de 
cliiffons, ne donne que très peu de furfurol, Rimbacli a clierclié. 
à utiliser le dosage des pentosanes pour la reclierche quantitative 
du bois dans le papier.  La préparation de bois employée pour la 
fabrication d u  papier vient d'essences (la plupart d u  temps d u  
sapin) dont les tenears  en pentosanes, d 'après  Rimbacli, n'offrent 
pas d e  grandes variations. Rimbacli y a trouvé d e  i l , i I  a 12,91 
p. 100 de pentosanes; Krober de 11,93 à 12,24 p .  100 rapportés 
à la matière sbche, cendres déduites. Rimbacli a admis, conime 
chiffre moyen, i 2  p .  100. L'auteur a soumis a la distillation 
différentes matibres premières de la fabricalion du  papier et il 
prend les valeurs moyennes suivantes : 

Pentosanes dans la 
rnatiere s tche,  

cendres déduites. 
- 

Bois. . . . . .  1 2 ~ 1 0 0  
Coton . . . . . . . . .  1 - 
Cellulose sodique (natroncellu- 

lose). . . . . . . . .  6 - 
Cellulose sulfitique (sulfitcellu- 

. . . . . .  lose). , .  7 - 

( 1 )  Voir Annales de chimie analytique, 1 8 9 9 ,  p .  176.  
(2)  Zei t r .  f. analyt. Chemie, 1896 ,  35,  p .  116. 
(3) D. Chem. Gesel. Ber., 1899,  32, p. 2841. 
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La paille, qui est aussi fréquemment employée, contient jus- 
qu'à 26,76  p. 100 de  pentosanes. Pour  le bois, il serait plus 
exact d'exprimer le  résultat en xylarie, mais, pour une compa- 
raison plus facile, or] l 'exprime en pentosanes. 

Quarid on a en mains les éléments qui ont servi à fabriquer le 
papier examiné, ori peut dire d'une manièreassezexacte dansquel- 
les proportions les matières preinières orit été employées. Si, au 
contraire, on doit deduire cette proportion en adrnetlant les 
moyennes, le r k u l t a t  sera moins certain. car ,  pour  le  bois, par 
exemple, la teneur en pentosanes subit d'assez notables varia- 
tions avec les différentes essences qui peuvent servir a la prhpa- 
ratiori d u  papier.  

Le problkirie devient tout à fait irisnluble, si l'on emploie plus 
de  d e u s  niatiiires premieres, car le dosage des pentusaries ne 
donne pas assez d'éléments pour résoudre une équation d e  trois 
inconnues et plus. L'auteur donne l'analyse de  diffi;rrnts papiers; 
ceux-ci coriti ennent toujours d'assez grandes quanlités de pento- 
saries, ce  qui nioritre que les succkda~iés des cliifforis remplacent 
ceux-ci de plus en plus. E. S. 

Productiun de 1 s  molrtnine par der hsctéries. - 
hl. 1:. WEIL ( l i i edermuuns  Centralbl., 1901,  p. 615, suivant Avchiv .  
fur  I l yg iene ,  1901, p. 330) .  - A la suite d'une intoxication g h é -  
rale d'liomines de troupe, on examina les poiiimes d e  terre  qui 
servaient à l'alimentation ; on  y trouva 0 ,38  p. 100 d'alcaloïde, 
taritlis que les tubercules noriiiaiix n'en coritienrierit que 0,06 
p. 100. Les pommes d e  terre étaient envahies par  des moisis- 
sures, et, iiux endroits rfcouverts par celles-ci, la teneur en sola- 
nirie était de  3:! p. 100 plus élevée que pour la moycririe générale. 
L'auteur s'est livré à des reclierclies bactériologiques sur  ces moi- 
sissures, et il a réussi A isoler deux bactéries qui ont la propriét6 
d e  former d e  la so1a:iine dans des bouillons de pomme de terre 
pr6parés à froid. Ces deux micruorgdriicmes ont é té  désignés 
sous les noms de  Bacter ium s o l a ~ ~ i ~ e r i ~ m c o l o r a b i l e  et n o n  colorabile. 
Voici la marclie suivie par M .  Weil pour la recherche de  la sola- 
nine dans les liquides de culture. Le liquide fut évaporé au bain- 
m u i e  jusqu'a consistance d'extrait;  le résidu fut repris  par  l'eau 
sulfurique, et la liqtieiir fut filtrée après  2 5  heures de repos ; le 
filtratuin f u t  erisuitc inconiplètement neutralisé par  I'ammonia- 
que et  concentré jusqu'a l'état sirupeux ; on sursatura par  I'arn- 
inoniaque ; on filtra après 98 Iieuras et le précipité fut lav6 long- 
temps à l'eau arriirioriiacale, puis repris par l'alcool a 960. Aprbs 
cristallisatiori de  l'asparagine, la solution alcoolique fut concen- 
t rée et Avaporke daris uri verre de  montre. II resta de  cette kva- 
poration urie substance corn&, donnant les réactions caractkris- 
tiques de  la solanine. 

E.  S. 
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Comme adragante. - M. O'SULLIVAN (Pharmaceutical 
Journal, 2901, 2 ,  p. 4.0). - Les principaux él'rnents de la gomme 
adragante sont : Çelliilose, insolul~lc  daris l'eau bouillante et dans 
lesacides ou les alcalis diluCs et  froids. .WH2 dilui: bouillant 
donne de l'araiiinose et laisse un  résidu cellulosique, qui  se dis- 
sout peu a peu sous l'action de l'aininoniaque et du  bronie. 

Gornnle solidde donnant, par  hydrolyse, de  72 a 76 p. 100 d'ara- 
ùinose. 

Grrinulatioizs ressemblant à de l'amidon, se colorant en bleu 
par l'iode et donnant ,  avec la diastase, du  dextrose et  non du 
inal tose. 

,MrLliires nzoties seirihlal~lcs à celles de la $oiiiinc de Geddaii. 
Iltcsswii~e, qu'on peut dédoubler en deux acidt~s a et P traga- 

cantari-xylan-bassoriqueç C2if13bOzo, f lPO. 
Ces deux acides donnerit, par Iiydrol yse, du tragacanthose et  

de  l'acide xylari-bassorique, qui donne lui-même du xylose et  de 
l'acide bassorique. A .  D. 

Recherche de l'uleoal niétli3lique dans les pré- 
parations ~rliariuaceutirluc-s. hl .  SIEKHK (Cherniker 
Zertmg, Rep.. 1901,  p i2.5). - L'auteur recommande, à cet 
effet, de  cliautfer, dans un long tube a essais, 4 à 8 cc. du  pro-  
duit avec une spirale de cuivre oxydA,cliaiiff~e au rouge sombra. 
En présence d e  l'alcool méthylique, l'oxyde de  cuivre est rk iu i t  
e t  on perçoit une odeur plus ou moins forte de  forrnnldéliytle. 

C. F .  

IBosagc du phénol daus ln gaice pbéniqaée. - M. J .  
C .  TIiESII (l'harmtzceiiticul Joumal ,  1901 ( t ) ,  p. 138). - 20 gr. de  la 
gaze a essayer sont introduits dans un ballon de  7 0 0  cc.; on 
ajoute 500 cc. d'eau acidulke par  IICl et quelques fragments de  
zinc; on distille e t  on recueille 300 cc. de liquide ; tout le phé- 
1101 passe dans la partie distillée et peut être dos6 par le brome.  

Les résines employées dans la préparation des gazes ne gènent 
en rien le dosage. A .  D. 

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

biialyse des iiiatièreu grasses! par G. HALPHEN. - 1 vol. 
4e 176 pages de llEncyclopddie Leauti: (Gauthier-Villars, kditeur, 55, quai 
des Grands-Augustins, Paris). Prix 2 fr. 60. - Voici un petit volurne q u i  
sera fort utile aux cliirnistes qui ont à s'occuper de l'analyse des rnati&res 
grasses. hl. Halplien, dont la compétence dans ces questions est indiscu- 
table, y a résurné les confkrences qu'il a faites à l'Institut Pasteur. 

Dans l'analyse des rnatibres grasses, on s'est pendant longtemps borné à 
l'cinploi de quelques procédés empiriques, et il n'y a que peu d'années 
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que les chimistes disposent, pour l'examen des corps gras, de procédés 
vraiment scientifiques, empruntés, les uns aux propriétés physiques, les 
autres 2 la composition chimique des diffërentes substances, et, g r k e  h 
eux, i l  est possible d'aborder fructueusement l 'étude d'un certain nombre 
de questions analytiques. 

C'est pourquoi l'on chercherait vainement dans la littérature scientifi- 
que française un ouvrage qui, coordonnant les progrès accomplis, les prk- 
senle sous leur forme la plus générale, en rnoritrant tout le profit qu'on 
peut retirer de leur application. 

Celiii qiic hl .  Halphen publie aujoiird'liui marqueun  pas dans cette voie 
et possède, d e  ce fait, une originalité indiscutable. 

Conçu dans un but essentiellement pratique, ce  livre constitue un véri- 
table guide pour l'analyse des corps gras, dans leqiiel on trouve, h cbté 
de sobres, mais suffisantes notions Ihéoriques, d'abondants renseignements 
pratiques et de Irés riombreuses données s u r  les conslantes des priuci- 
paux corps gras usuels. 

Le livre d e  M. IIalphen sera consulté avec fruit par les analystes et i l  
deviendra un cles volurnes les plus utiles des laboratoires de chiniie pra-  
tique. 

Bulletin nciehtifiqne et induntric.l d e  la ninison 
Roare-Bertrand fils: de Grasse. - Nous recevons le Bulletin 
n o  4,  d'octobre 1901, qui, comme les précédents, renferme d e  trks inté- 
ressants renseignemerils sur les essences. 

Dans la I r e  partie (travaux scientitiques), sont consignées les recher- 
ches de MM.  Charabot et Hébert sur  le mécanisme d e  I'elliérification dans 
les plantes. 

Uans la 2e  partie (revue industrielle), on trouve des riotes sur  l'ori- 
gine et In production de quelques Iiuiles essentielles exotiques. Ces docu- 
rneiits ont  été recueillis au cours d'une mission organisée par MM.Roure- 
Bertrand. Des reproductions photographiques figurent dans cette partie 
du Bulletin. 

Erifn, la 30 partie est une revue des travaux récents s u r  les parfums el 
les Iiuiles esseiilielles. 

DEMANDES E T  OFFRES D'EMPLOIS- 
Kous inforirions nos lecteurs qu'en qualiié de secrétaire ginéral du Syn- 

dicat des cliiinistes, nous nous chargeons, lorsque les demandes et les 
offres le permettent, de procurer des chimistes anx industriels qui en ont 
besoin et des places aux eliimistes qui sont à la reclierclie d'un emploi. 
Les insertions que nous faisoris dans les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser hl .  Crinon, 4 5 ,  rue Turenne, Paris 30. 

dipldme, bien au courant de l'analyse minérale (voie séetie 
e t  h u m d e )  et de celle des engrais, s 'ïionl occupe de fabri- 

cation, derriandc emploi dans l'induitrie ou dans un laboratoire. - 
S'adresser au bureau des Annules, 45, rue Turenne, aux initiales A. C. 

Le Gérant : C. CHIKOS. 

LAVAL. - imprimerie parisienne L. BARNEOUD cio. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Bote sur le dosnge de l'azote, 

Par hf. F ~ n n i s ~ m  JEAN. 

Tous les cliimistes qui ont l'occasion de faire des dosages 
d'azote par  le procédé Iijeldalil savent combien il est désagréable 
d'étre obligt; de recommencer les opérations par  suite de ia rup-  
ture des ballons au cours  de  la distillation. Ayant  vu, dans le  
livre de  M. Siderskg s u r  les :lléthodes internationales d'annlyse 
d'engrais, qu'en Autriche, on opkre la distillatinn dans des bal- 
lons de  fonte, j'ai immédiatement pr ié  le constructeur indiqué 
de m'expédier 2 ba!lons d e  fonte pour  dosage d'azote. Ayant 
reçu, au  lieu de  ballons, deux fioles coniques en fonte d'une 
capacité d'un litre, je m'en suis servi pour elïectiier (les dosages 
d'azole, et, ti mon vif regret, j'ai constat6 qu'il était impossible 
de faire la distillation sans avoir un entraînement turnullueux 
du liquide dans le  serpentin et daris l'acide titre. J 'aurais consi- 
déré ces fioles comme inutilisables, si je n'avais trouv6 le  
moyen de parer  aux inconvénients qu'elles présentent. Je crois 
ê tre  utile à mes confrères en faisant connaitre ce moyen. 

Sur  le col d e  la fiole, on fixe, dans un bon bouclion d e  lihgc, 
une boule de 500 cc. de  capacit8, portant un tube infkrieur d e  
45 millimètres d e  dianiètre et un autre tube de 18 millimètres, 
placé à la partie supérieure et  un peu latéralement, qu'on rac- 
corde avec le  condensateur de  RI. Lasne. 

La partie supérieure de  la boule est recouverte, ainsi q u e  les 
tubes extérieurs du condensateur, par  un manchon en papier 
fort, pour  Avitec la t rop  forte c:oridrrisatiori 11t:s vapeurs. Le 
liquide distiller est ainené au  volume d'environ 400 à 450 cc .  
Dans ces conditions, en réglant le gaz de  façon que le liquide 
vienne barbotter et remplir  environ le tiers de  la boule, la dis- 
tillation s'effectue sans à coups et sans surveillance, une fois le 
feu réglé. L'appareil présente une grande stabilité, ne nécessite 
pas de support  e t  l 'économie de  gaz est trbs importante. 

Comme pour l'attaque, nous employons de  préférence l'acide 
sulfurique additionné de  mercure,  suivant le  procéd6 primitif 
d e  Kjeldalil ; nous nous trouvons très bien d'employer, au  lieu 
d u  sulfure de  sodium, I'hypopliospliite de soude recommandé 
p a r  RI. Maquerine. Ce sel précipite, eri effet, les corriposés m e r -  
curiques en mercure m6tallique, et la distillation de  I 'ammo- 
niaque est de  beaucoup plus rapide. 

DECEMRRE 4901 
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I&eeherclie  de^ i 
Par MBI. L. PORTES LI 

I_lr 

La question des  a lbumines  urinaires ayant. doilné lieu à de; nombreux  travault 
I'HBpital Saint-Louis, pour ra ,  d a n s  bien des  cas ,  éviter a nos corifrkres des  recliercliell 

Acir l t i ler  n e t  t e r n e n t  
30 cc. d ' u r i n e  b i c n  
f i l t r é e  ( 3 )  p i ~ r  q t ~ e l q u e s  
g u t l t t ~ s  d ' i i c idc  a c e -  
t~ii11~~cristiil l is;ihli:  (3  
i 4 gou t t . c -  cr i  g é n é r d  
s i l f f isei i t i ,  a g i t o i ,  p u i s  
n1i;iricionner iiu i'+:lios 

l 
So lu l i l e  dans l ' a c i d e  û i ~ t i t i q u e  c o n c e n t r e  . . 

SOL'TI~S i 4 )  q u i ,  t t m  i i't: 
1x11- 4 g o i i t t i : ~  cl'ai.iile 
t r ~ i ~ l i l c ~ r ~ ~ ~ ~ i : l i ~ ~ u ~  ( 5 )  ii 

113 e t  pcir tke nrio de i i i i -  
ni i r i i i te  i l ' ~ i i u l l i l i o n ,  
d o r i n e  . . . . . . . . 

i I r i w l i i b l i ~  i lar is  l ' a c i d e  ac r t i i l i i e  c i incen t re  . . . 

UI1 I'IILCiPl'lE - H 3 U  C C .  

ti 'ui,irie [ i l i i t ) ; i r raqsco 
d o s  r i i i c l ~ i o ; ~ l b i i i i i i n e s  
1:t [le 1;t i i iucir ie  ('1 p;tr' 
pt ,Ci: ipi t ;~t ion B f r o i d  u u  
t i i o y ? n  rir: l ' a c i d e  a c r t i -  
( [ i ic] ,  r i ~ u t t . i l l i r 0 ~  (=) i:t, 
f i l t r ée ,  ; i jc) i i tc~.  d u  s u l -  
fate d e  n iagnb ' i e  &.a- 
tu ra t i r i r i .  

rt t : t ' ~ p i ~ t :  I I I S U I U L ~ I ~  

c h a u d  . . . . . . 

Siiliiticin q u i ,  aciiluli:, 
11"' 2 oii  3 goutte .  d ;i, 
c i d c  ; t ck l ique  1 1 1 0  e 
p o r t é e  a I'ibullitioN 
d o n n e  u n  précipi té .  ' 

P r é c i p i t é  s o l u b l e  u 
à f r u i d  d a n s  les  alcali 1 .  

i ,de h i i i i i l l n r i t ~  di1 pk!- y a i t c u  o u n o n  ,, . 
c ip i lk  s ' i l  y cri a a i l  ur i ,  d.u,i,lc, ajûuter, e l  
cat n t iü r idonnCe  a n  r e -  , ~ ~ a r l i n i o n , a r l i i  
f roir1is~i t i r i i :nt .  

i 
1 l;rir;.er rcr iosar  et f i r b  

1 t u i r i  2 à 3 gouttes  d 

(1) S i  l'on a tifLi-i.e i urv urine ~aiigiiiriolrntc. !a fil>i.int,, spoiitniiCntr~n1 con~iilalilc. reste sui. I r  filtre. Pour la carai 
tlristir, on K t r e  I'iiritit: siir i i i i ?  triilr et c r i  h i e  :i l ' i w  le cii;igtilii~ii. l:e eiia:iiliirri. iiisoliilile dans l'eau pure, se diseu i 

dans Ici Iliioriirc dc si~iiiiirn ;t 1 p .  100 ct  il:iiis le clilai.iii.r: tic: si>dii.iii i 10 11. 100. 
( 1 )  1):iii.; r(iielqiii.\ rares i:;i~, î r ,  picti)iili; ~it:iit i,ti.r dii i i i r s  iira1i.i oii i l';icitle urique, ce qii'on reconnait à 1'app:l 

rerice non 1laçoiiiii:iisc ilc ci: ~ii-i.i.ipilt c l  i >a ï u i i i i i  i i-istalliiic iiu ~ n i c r u s c i ~ i e .  
(3) D'alr ;~sI ,ei i l ie .  Li r i i i i i  iiic ,le,. iti-tirs ~ I I I I U I C ~ L ~ ~  ;i!;iiit klii-ouvk !a k rmrn ta t ion  ammoniacale ei t  aussi une nucLéo8,. 

iiiimiiie ; oiiant a ce qi i .o r i  a i~i,ri.ii. ILI I IS  I P ~  mi.tnt,h t u t  h l ) l lh  IP inom ( I C  pytne, ce ri'eit a'iiri:choii<: qu.unc aicati-aliiurnit" 
produite par l'actiari dc l 'aniriioiii,ii~~r s u r  les ;illiiiniines pr~iliwmrrit ilitcs du pus. Ijrie urine piiiulente non fertcect t 
ne prbsente pas les carnr:tei.es de la iiiuciiie, ni de la IiSirie (précipitalion par l 'acide acEtique). 
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pus pensons que  le tableau ci.dessous, dont nous nous servons pour nos essais a 
!bliograpiiiques quelquefois longues et l eur  économiser ainsi u n  temps précieux. 

REACTIONS DE C O N T R O L E  - 
NuclOoalbumines . . . . .  Urine + 3 volumes d'eau. On verse dans . . . . . . . . . . .  

deux tubes, dont u n s e r t  d e  ternoin. Dans l'au- 
tre, on acidule pa r  l'acide acétique Si seu-  
domucines, précipité ou louche appréc iab~e  par 
comparaison. di précipite abundant, le recueil- 
lir,  le laver, le dissoudre dans solution de 
soude étendue e t  reprecipiter p a r  SO'Mg à 
saturation. Rechercher le phosphore (à  l'aide 
d u  rkactif nitromolybriiquej dans ce dernier 
précipité, aprés  l'avoir calciné avec del'azotate 
de potasse et de la  soude. 

. L'acide chlorhydrique et, l'acide azotique, 
ajoutés en petite quantitt'. la précipitent, mais 
le précipitb est soluble daus un excés d'acide. 
Le phosphate monosodique PO' II2 ;Va précipite 
égalernent la mucine. La mucine ne contient 
pas d e  phosphore. 

iiuble par  addition de 
!uelques gouttes d'a- 

'tide ;icetique cristal- 
jliaable. . . . . . . .  
poluble p a r  addition 
ae quelques gouttes 
iacide acétique cris- 
ia:lisable. . . . . . .  

naui et se  dissolvant 
IL . . . . . . . . . .  

Globuline. . . . . . . .  Précipite p n r u n  courant d'acide carbonique 
et par les solutions concentrées de chlorure dü 
sodium et  de sulfate d'arnnioniaque. 

Albuminesacéto-solubles Précipitent par  le sulfate d'ammoniaque en 
e x c h  L'acide trichlorncetique les précipite 
menie de leur d i~so lu t ion  aci t ique.  

SBrine. . . . . . . . . . .  Précipit,e p a r  le sulfate d'ammoniaque en 
excès e t  par  les acides minéraux concentres. 

Albumoses. . . . . . . .  Précipitent par le sulfate d'ammoniaque en 
excès. L'acide aeotiquc ajoute a l'urine donne 
u n  o r é c i ~ i t e  ;t froid. nui disuarait à chaud 

uiiti.iriit~, prendre 20 cc. 
e:itant vivement, du 
[wiWiié à satui 'a I' ion, 
iirer )\jouter a u  liltra- 
diution de sulfate de 
mkgerexcés d e  soude. 

i . . . . . . . . . .  Peptones.  . . . . . . . .  

poÛr re,;araitre à froid. ' l e s  afbunioses préci- 
pitent par  le tannin acétique. Les iodures 
doubles de potüssiurii et de riii:rcure, l'acide 
picrique, donnent a rec  l'uiiric de volu~nineux 
précipites qui sont solubles ii chaud. 

La liqueur. obtenue par filtration de  l'urine 
saturée de sulfate d'ammoniaque, diluée de son 
volume d'eau, précipite par le tannin acétique. 

4 )  Qu;ind la ~iri~porliori de  r~ucléoalliiiniiries ou de iiiiicirie est faible, 1';iilditioii ri'acide açktlqiie rittermirie un troi:hle 
n e  du liquide <]III p~rsicte a p r k  filtr;itiiin On l:ic.lit~ la ;irkipit:ition d t s  flocons en i!tendant I'iirinc de un ou deux 
aes d'eau et attendant plusieurs heures. Apres  filtration, on  ohtieut aiusi une liqueur Iiiiipide sii I'ou peut rechercher 
a~!res albiimiues. 

!il L'acide trichlriracitiqiic! prcripite ejialement les alcaloides. mais le precipitt disparait par diluticn dans I ' r w .  par 
laleur, par addition d'alcool et par un exch de cet acide. 

II 

t1(6) Keutraliser an moyen d'une solution étendue de potasse ou de soude jusqu'à virage au rose de l a  phbaleine. 
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Le pliitrage des vins ( I ) ,  

Par M. L. M A G N I ~  DE I.A SOURCE. 

J'ai démontré, il y a bien longtemps, que  les réactions classi- 
ques : 

ne sauraient,  à elles seules, perniettre d'expliquer les modifica- 
tions produites dans la constitution des vins par  I'opSration du  
plàtrage, 

Parce que ces réactions sont esscntiellernent liniitées ; 
2O Parce que  l'accroissement de l'acidité d'un vin plPtré ne 

correspond riullerrierit à I'aczroisseirierit prévu par  la théorie ; 
3' Parce q u e  l'utilisation des r6scrves de  poiasse combinées, 

dans le vin non platr8, a des acides organiques faibles (acide 
œriolique, e tc . )  est indispensable pour  permettre au vin plàtré de  
s'enricliii- en sulfate de  potasse au  delà d e  la liiiiite assignée aux 
réactions (a) et (b) .  

En ce qui concerne la rkaction isolée d u  tar t re  sur  le 
sulfate de  chaux en solution aqueuse ou  liydro-alcoolique, je ne 
y i ie  que maintenir les c ~ n c l u s i o n s  auxquelles je suis arriv6 
autrefois. Loin d'être contredites, ces conclusions ont ét6 confir- 
mées par les reclierclies de  plusieurs œnologues éminents ; je rne 
crois donc autorisé les tenir pour  exactes, et je demande la 
permission de les rappeler ct de  les compléter ici. 

Lorsqu'on fait agir un  exces de  bitartrate de potassium sur  un  
excks d e  sulfate calcique ( 2 )  en présence de  l'eau ou  d'un mé- 
lange d'eau et  d'alcool, le poids d'acide tartrique (libre o u  com- 
biné) nécessaire à la saturation de  l'unit6 de  volume ( lu  liquide 
au sein duquel s'accomplit la rkaction demeure sensiblement 
invariable. 11 s e  produit une augmentation rapide de l'acidité du 
milieu, mais cette augirientatinn n'est due qu'a la substitution 
d'acide tartrique libre ù l'acide primitivemerit saturé à demi.  

Soit A l'acidité initiale de la solution saturée de crhme de  
ta r t re ;  l'acidité finale (après action du  sulfate de  calcium) sera 

( 1 )  Nous avons publié dorniCrcmont, dans ce Rocueil, une no1.c dc 
do AL. Caries sur  le mCrne sujet. Bous soirimes heurciux de  puhlier au- 
jourd'hui celle qii'a bien voulu nous adresser N. Alagnirr di: l a  Source, 
qui a ~iublié  d'iuiportantes ktudes aritirieures sur cetle question. 

(-Vote de la Redactzon). 
(2)  Si l'un des deux Plérnent.~ di. la. i~C.ai:l.ion e s t  en qiiiintitr' insiiffisarite 

pour que la limite puisse étre ittteiritc, il est de  toute évidcnce quo le 
combat finit faute de  combattants. 
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toujours légèrement inférieure a 2A, et la proportion de  sulfate 
de potassium produite ne  s'hcartera guère de celle que permnt 
de prévoir l'éqiiation (a). 

Pour  obtenir une acidité plus forte et un poids de  sulfate de 
potassium plus &levé, il suffit d' introduire dans le mélange un 
sel orgariiqu,: neutre de  potassium a acide faible (I'acktate p a r  
exemple). On voit aussitôt l'acidité e t  le  sulfate de potassium 
franchir la limite à laquelle ces deux éléments s'étaient précé- 
demment arrêtés. 

Les formules suivantes rendent compte de ce qui se  passe 
alors : 

Le sulfate acide de potasbiuin n'intervenant plus, comme dans 
le premier  cas, pour  ilécoiiiposer le tartrate calcique, une nnu- 
velle proportion de tar t re  peut ent ier  e n  réaction, mais I'ac- 
croissement supplémentaire d'acidit6 est d u  maintenant à de 
l'acide acétique et non à de l'acide tartrique. 

Lorsqu'ori opi:re sur  un  vin, l'acide mis  en liberté e ~ t  un 
acide œnolique, au lieu d'être de l'acide acétique; il est dhs lors 
facile de  comprendre le mécanisme des modifications apporlCes 
par  le platrage dans l'intensité comme dans les caractères de  la 
m a t i b e  colora rit^. 

Enfin, e t  pour  expliquer les cas fréquents où le plàtrage n'est 
arcompagné d'aucune modification de l'acidité. il me siiffira de 
faire remarquer  que,  si ,  b une solution neutre d'acbtnte d e  poias- 
s ium,  on ajoute de l'acide tartrique avec précaution, tant que cr t  
acide peut se mairitenir en solution, puis du  sulfate calcique e n  
excès, l'acidité du rriélange demeure i n v a i i a b l ~ ,  bien qu'une pro- 
portion très forte de sulfate de potassium ne tarde pas a appa- 
raître. 

I l  résulte de ce fait qu'un moût dans lequel tous les sels solu- 
bles du raisin peuvent entrer  en solution, et qui, à côté de ces 
sels de potassium solubles, renferme de  l'acide tartrique en 
forte proportion, doit, par l'action du platre, se charger d'une 
dose considérable de sulfate de potassium, sans que son acidité 
se trouve modifiée. 

On m'objectera peut-être que,  dans un  pareil moût, la dose 
d'acide tartrique doit ê t re  bien minime, vu la faible solubilité du 
tartre qui peut y prendre naissance. 

L'objection serait sans portée, car les moiits et mkme les vins 
nouveaux posskdent la singulière propriété de maintenir simul- 
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tanPrnent en solution des doses très fortes d'acide tartrique et 
d e  sels de potasse, sans laisser précipiter aucune trace de tartre 
pendant un temps assez long 

Voici, par  exemple, un vin jeune, parfaitement limpide, bien 
ferinentc, puisqu'il ne renferme plus que i gr.  4 2  par  litre de 
matikres rédiictricrs calculées en siirre interverti. 

Ce vin a un  titre alcooliqiie de 10  drgrés ; il contient 5 gr  6ri 
d'acide tartrique par litre el 4 gr. 56 de potasse. 

Dans un liquide à 10 degrés d'alcool et ne paraissant avoir 
aucune tendancc à laisser ddposer du tartre à bref ddlai. la prE- 
sence simultanée de 5 gr. 5 i  d'acide tartrique et de i gr 56 de 
potasse peut paraître singulière au premier abord Le fais est 
pourtarit exact et bien connu de tous les aenologucs. 

Un pareil vin, dans lequel l'acide tartrique est e n  proportion 
bien supérieure à celle qui serait nécessaire pour  transformer 
toute la potasse en crème de tartre, se serait cliargi.,. si on l'avait 
plàtré à la cuve: d'un poids consid6rable de  sulfate de  potasse, 
sans que son acidito totale se fîit élevée 

Le plâtrage a donc pour principal effet ue décomposer, à la 
faveur de l'acide tartrique libre ou à demi saturé, les comtiinai- 
sons organiques instables de  potassium renfermées dans le moût 
e t  d'engager la potasse dans une combinaison stable, qui  est le 
sulfate. 

Cette transformation ne s'accompagne pas forcement d'un 
accroissement d'acidité d u  vin, mais elle a toujours pour  consé- 
quence la complète lil ihation des acides ennl iqnes,  tl'oii les 
modifications ol-iservées dans l'intensité comme dans les carac- 
teres chimiques de la matière colorante. 

Appurcil pour la conceintration des bwctéries 
contenues daus les euiia ; 

Par  M. le Dr F. Borivas. 

L'arialgse bactériologique des eaux! et  la recherche des bacté- 
ries patl!ogi:nes en particulier, est une o[~éral ion qui  es1 toujours 
lorigiie et dllicate. Les niéthodes aciuellement ernploykes ne 
perniettent d'opkrer que  sur de trbs faibles fractions du liquide 
a examiner. On conçoit que des ensemencrriients pratiqués 
s u r  de faibles quantités de I'écliantillori prélevé n'offrent pas 
toutes les garanties voulues, lorsque l'examen a fourni un résultat 
ndgatif. 

L'appareil que nous avons fait construire permet  de  concen- 
t re r  sous un  faible volume toutes les bactéries contenues dans 
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p!usicurs litr-2 UO liquide et d'obtenir ainsi un liquide d'ense- 
mencement beaucoup plus riche en germes. 

L'apparei 1, 
comme le mon- 
tre la figure, se ! 
conlpore d'urio --. 1 

petiie bougic 1 
filtrante placée 1 

1 dans une gaine 1 
en verre (l'un - , 

diarnétre légb 1 
reinent supé- ) , ! !  
rieur àcclui de a 
la bougie. 

Cctte gaine 
e s t  f e r m e e  à 1 :$ n 

7: 9 
l'aide (l'un bou- Sb i 

6 8 
clion en caout- 
chouc percé de - %-2. 

deux trous. Un , -. -- 
des trous laisse 

, passer un tube de verre mettdnt en communication la bougie 
avec la trompe a vide ; l'autre trou est aussi armé d'un tube 
de verre, qsi  pénbtre jusqu'au fond de la bouteille contenant 
l'eau à examiner. 

On fait le vide, et tout le liquide contenu daiis la bouteille filtre 
à travers la bougie ; il suffit, une fois l'opération terininée, de 
laver la bougie avec de l'eau distillée, pour avoir, sous un très 
petit volume, toutes les bactéries contenues dans l'échantillon. 

Dans la figure ci-dessus, on a monté ainsi quatre bougies for- 
mant une balterid, afin de pratiquer en meme temps quatre opé- 
rations. 

Chacun des éléments de la batterie est indépendam; on peut 
l'enlever pour en opérer la stérilisationà i'autoclave et permettre 
de faire de nouyelles concentrations. 

Note sur l'analyse des sires j closn;;e de Is résine ; 
rualyse d'une cire factice ; sire de nuint, 

I.orsque, dans une analyse de cire d'abeilles, le cliiffre d'acides 
libres est supérieur à O gr. 020 de potasse, pour 1 gr. de 
cire, et le cliiffre des acides combinés inf6rieur a O gr. 074, on 
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peut conclure que  la c ire  est impure, qu'elle renferme de la 
parafilne ou  de  la chrésine, d e  la résine o u  de I'acide stéarique, 
ou un mélange de ces deuxderniers  corps ; i l  est donc important.  
pour  ces sortes d'anslyses, de  pouvoir séparer e t  doser l a  résine 
et I'acide stéarique, si l'on a à déterminer la nature des corps 
adultérants et à les doser. 

Ayant reconnu qu'il  est facile de  &parer  la résine de  I'acide 
stéarique en solution dans l ' é t l i ~ ,  par  agitation avec un lhger 
excés d'oxyde de zinc, nous avons appliqué ce proc6dé à I 'a~ia- 
lyse des cires. A cet effet,on traite i gr. de  cire par  l'alcool à 800; 
on chaufïe au bain-marie  jusqu'à fusion d e  la c i re ;  on agite et  
on laisse refroidir lentement la solution, piiis on la filtre sur 
filtres équilibrés ; on lave le résidu à l'alcool froid, jusqu'à cessa- 
tion d'acidité ; on a,  d'une part,  l'acide stéarique et la résine en 
solution alcoolique, et,  comrrie résidu insoluble, la cire, le suif, 
la paraffine ou la cérbsine. 

Les filtres, séchés à l 'air,  puis sur  I'acide sulfurique, donnent 
le poids de  l'insoluble, e t  on a ,  par  différence, I'acide stéarique 
et la rhsine. 

On chasse par  distillation la majeure partie de  l'alcool ; on 
reprend le rcisidu par l'éther, et on agite la solution étliérke avec 
un 16ger excès d'oxyde de  zinc ; lorsque la solution ne présente 
plus de  réaclion acide, on  sépare le  stéarate de zinc par  le filtre 
et on lave le résidu a l'éther ; la solution étliérEe est alors intro- 
duite dans une boule à séparation e t  agitée avec un peu d'eau et  
d'acide chlorhydrique, afin de dkcornposer le résinate d e  zinc ; 
on ajoute dans la boule à séparation quelques cc. d'éther de 
pétrole ; on  agite fortement et  on abandonne au repos ; lorsque 
les deux couches sont bien séparées, on soutire la solution acide; 
on lave la couche éthérée avec un peu d'eau, puis on la verse 
dans une capsule tarée ; on évapore ; on sèche le résidu à 100 
degr& et l'on pkse la résine. 

Le poids de la résine ainsi obtenu doit siihir une correction 
additionnelle de  1,6 p. 1 0 0 .  

Connaissant, d'une part,  le poids de la résine et  de  I'acide sté- 
arique dissous dans l'alcool et,  d'autre part,  le poids de  la résine, 
on a ,  par tlifffireriee, le poids de I'acide st6ariqiie. 

On vkrifie les résultats en calculant les acidités respectives de  
la cire, de !a résine et  d e  1';icirle stdarique, comme nous le  
verrons dans les deux exemples ci-dessous : 
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Dcnsité B 1.5 degris  . . . . . .  0,964 
. . . . .  1)ensité ,100 degrés. 0,815 

l'oin t de fusion. . . . . . . . .  64 t1egri.s 6 
Acides lihres. . . . . . . . . .  0,027cY de potiisse 
Acides combiriés. . . . . . . .  0,0337 - 

Acides totaux . . . . . . . . .  0,0831 - 
Insoluble après saponification 

dans l'alcool froid. . . . . .  90 II. 100 

Cette cire ne  renferme pas de  suif, e t  tous les acides combinés 
peuvent e t re  corisidéréa corritrie affbrents ë la cire, car on peut 
nSgliger les acides combinés de la résine, qu i  sont de 0,006 de  
potasse seulement ; or ,  sachant que  0,074 de potasse 1 gr. de  
cire, la cire analysée contiendrait 75,Z; i  p .  100 de  cire pure et 
i h  gr.  75 de  paraffine, et, puisqu'on a trouvé, d 'autre  part,  
10 p. 100 de ~riatières soluMes dans l'alcool (acide strarique et 
résine), dont 5,68 d e  résine, on a ,  par diffërence, 4 ,3% d'acide 
stsarique. 

Pour vérifier les résultats, on peut se servir  des données sui- 
vantes : 

0,019 de potasse = 1 gr. de cire 
O , i  10 n - 1 gr. de rihine 
0,193 )) = 1 gr. d'acide stéarique 

on  aura donc : 

pour 0,7523 (le cire, 0,0 L4S de pulasse = 04 
pour O,O?~ii8 de r k i n e ,  0,0062 - 1 

En retranchant cette somme des acides libres totaux 
(0,0274 - 0,0204), on a 0,007 de potasse afférente à l'acide st6a- 
r ique,  et,  comme 0,195 = i gr. d'acide stéarique, on trouve 3:589 
d'acide stéarique. S u r  les 10 p .  100 d e  soluble dans l'alcool, on 
a donc 9,68 de  résine et 3,589 d'acide stéarique, soit au  total 
9,269, au  lieu de  1 0  p.  100. 

Comme I'acide stéarique d u  commerce est ordinairement u n  
mélange d'acide stéarique et d'acide palmitique, dont  l e  poids 
inoléculaire est diffërent de  celui d e  l'acide stéarique pur ,  e t  
que, d'autre part ,  les indices d e  la c ire  et de  la résine peuvent 
&ire un peu ditférents de  ceux q u e  nous avons consitlérés dans 
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notre exemple, la vérification est satisfaisante et  permet  de con- 
clure que la cire analysEe est constituée de : 

Cire d'abeilles. . . . .  73,230, soit en  chiffres ronds  73 p. 100 
Résine . . . . . . . .  û,68@ - 6 - 
Acide stéarique . . . .  3,589 - 4 - 
Paraffine ou cérésine . 15,000 - 15 - -- 

99,519 100 

. B. - Coinrne second exemple, nous prendrons une  cire 
jaune, ayant l'aspect de la c ire  d'abeilles et  donnant les cons- 
tantes suivantes : 

Densité. . . . . . . . . . .  0,911 
Point de fusion . . . . . .  46 degrés 9 

. . . . . . .  Acides libres. 0,1)91 de  potassc 
Acides combinée . . . .  '. 0,Oii - 
Insoluble dans l'alcool froid 47,200 p .  100 
Soluble dans l'alcool froid. 69,800 - 

Ces constantes s'éloignent beaucoup d e  celles de la c ire  d'abeil- 
les ; nous avons fait l'analyse qualitative de cette pseudo-cire, 
que nous avons trouvée constiluée d'acide stkarique, de  résine, de 
paraffine (ou cérésine) et de suif, le tout coloré par  un orangé II 
dissous par  l ' intermédiaire d e  l'acide stkarique. 

L'analyse quantitative d'un semblable mélange n'&ait pas sans 
présenter des difficult6s; apres quelques essais, nous avons pro- 
cédé d'après la méthode suivarite : 

Pour le  dosage de  la résine e n  présence d e  l'acide stéarique, 
nous avons employé le  procédé Gladding, qui  consiste a sépa- 
re r  en solution étliéro-alcoolique, au  moyen du  nitrate d'argent 
en poudre, l'acide stkarique à l'ktat de  stharate d'argent insolu- 
ble, du résinate d'argent. 

Ce procCdé a fourni 8,G p. 100 de  rRsine ; en employant notre 
procédé a l'oxyde de zinc, on a trouvk 8,04 p. 100 soit, pour 
moyenne des deux résultats, 8 ,3  p. 100 de  résine. 

La partie soluble dans l'alcool Ctant de  & 7 , 2  p.  100, et la résine 
d e  8,3 p .  100, on trouve, pour  l'acide stéarique, 44.,59 p. 100. 

La partie de cette pseiido-cire insoluble dans l'alcool, consti- 
tuée de suif e l  de paraffine, a été dissoute dans l'alcool et sapo- 
nifiée au  réfrigérant a reflux; puis on a séparé par l e  filtre la 
partie rest6e insoluble ; cet insoluble, dissous dans l'éther, a laissé, 
à l 'évaporation, 2,67  p. 100 de  parafline. 

N'étant pas absolument certain de l'absence d'une petite quan- 
tité de cire ,  nous n'avons pas calculé le suif par  diflërence ; nous 
avons dosé la glycérine, et, h l'aide d u  poids obtenu, nous avons 
calculé la teneur en suif. 
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A cet effet, 5 gr. de la pseudo-cire ont été saponifiés ; la solu- 
tion de  savon a kt& précipitée par uri lait  de  baryte, et,  dans la 
l iqueur filtrée, on a dosé la glycérine par le procéctk au  bicliro- 
mate de  potasse et par le procédé Laborde; on a trouvé : 

Par le hiclironiate . . .  !,fi5 de glycérine p. 100 
Par lc procédé Lahorde. 1,638 - - 

soit. en moyenne, 1,664 de  gly~:trine, correspondant a 20,55 de  
suif. 

Cornme 20,55 de sui[ e t26,7 de  paraffine donnent 4 7 , 2 5  p. 100, 
c'est a -d i re  le total d e  l'insoluble dans l'alcool, la pseudo-cire 
analysCe ne contenait pas de  cire, et l'analyse peut se t raduire  
comme suit : 

Acide stéarique. . 44,59 
Résine. . . . . .  8,2 t 
Suif. . . . . . .  20,55 
Paraffine. . . . . .  26,70. 

Si l'on vérifie par  le  calcul l'analyse ci-dessus, on trouve : 

Cire reconstituée Circ analysée 
- - 

Acides libres . . .  0,093 de potasse, au lieu de 0,091 
Acides comhinks . 0,O'lfj - - 0,041 

Les rksultats analytiques s e  trouvent ainsi confirmés d'une 
facon satisfaisante, si  l 'on tient compte des limites dans lesquel- 
les peuvent varier les indices que nous avons considérés pour  
l'acide stéarique, le suif et la résine. 

Nous avons eu l'occasion d'analyser une cire de  suint ayant 
beaucoup de  ressemblance physique avec la  c ire  jaune d'abeil- 
les. Cette matibre a fourni les indices suivants. : 

Point de fusion . . .  58 degrés 
Acides libres . . . .  0,950 de potasse 
Acides combinés . . 0,018 - 
Indice de IioerstoRer. 0,268 - 

Cette cire est coiistituée par  6 7  p.  1 0 0  d'acides gras libres, de  
50 p. 100 d e  graisse non saponifiable et  d e  2 p. 100 d e  graisse 
neutre saporiifiable. 

3ouvcl appareil poiii. le rlasagc clles acides volatils, 

Par RI. G .  SELLIER. 

L'appareil ci-contre, qui  est une simplification de l'appareil 
dont il a 6té question dans le dernier numéro d e  ce Recueil, 
permet de doser facilement les acides volatils des vins : 
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Uri ballon A large col, cliaulG sur  un petit fourneau B alcool et 
bans lequel on met 50 a 60 cc. d'eau distillée, sert de  gtnéra- 

teur de  vapeur. 11 est 
bouclié par un  autre 
ballon d e  forme allon- 
g te ,  destiné à recevoir 
les 10 cc. de \ i n  né- 
cessaires au dosage, et 
portant à la partie 
inférieure un petit si- 
plion de  verre. L'é- 
bullition de L'eau pro-  

- - -- .- 
duit un courant de 
vapeur qui traverse le 
vin et chasse les acides 
volatils, sans que le 
voluine de celui-ci soit 
augmenté par suite de 
condensation, le bal- 
lon supérieur  étant 
cliauffë par la vapeur 
elle-mème. A la fin de 
l'opération, il reste 
environ 5 cc. d'eau 
dans le  ballon infé- 

rieur, et,  par  refroidissement, le  vin se  trouve siphonné auto- 
iiiatiquement. 

Ori lave le ballon supérieur  avec 2 a 3 cc. d'eau, qui  est égale- 
nient siphonnée, e t  l'on eflectue le  titrage des acides fixes dans le 
ballon irifkrieur. Cet apparei l  donne les mêmes résultats que 
celui préckle~riiiierit dkcrit; son emploi est simple et sa pratique 
a la portée des viticulteurs et des négociants. 

Métlidcs olricielles d ' w n d y s e  des engrais 

(Examen de l'oztcrage de M.  Sidersh-y s z u  ce siq'et) 
Par M .  I I .  PELLET. 

(Suite et fin) ( i )  

MBthodes adoptées en Italie 

Dosage dr l'eau. - 11 n'est question que du dosage de  l'humi- 
ditE, aprbs séjour a l'étuve a 100 degrés, pendant quatre heures, 
quelle que  soit la substance à dessitcher (page 197).  

( l )  Vuir Annules dÉ chimie unulylique, 1901, p. 372 e t  418. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cette manière d'ophrer ne  peut être adoptée pour  l'analyse des 
salins ou des engrais qui en renferment une certaine proportion. 

Dosnge de l'azote ammoniacal. - On traite la matiére avec d e  
l'eau, pure  si la niatière est neutre, acidulée si la siihstarice a 
une réaction alcaline, e t  l 'on dose l 'ammoniaque s u r  le  liquide 
filtré. 

Or, si l'engrais composé ou non contient du phosphate ammo-  
niaco-magnésien, on ne  l c  dose pas en suivant la méthode ita- 
lienne 

Pour l'asole tot(i1, c'est la méthode Kjeldahl-Jodlhauer, con- 
trôlée au  besoin par la n~ét l iode Dumas. 

Pour le  dosage de  l'ncide p/i,os~,ho~i~iie à 1'4tat (le pliospliate 
ammoniaco-magrlésien! on laisse le tout pendant quatre  heures  
en repos avant de filtrer. 

Pour  le  dosagr de E'ucide phospl~oriyrte dans les engrais organi- 
ques, il est dit qu'on peut calcincr e n  prdsence de  la chaux,  si 
cela est nécessaire, ce  qui  n'est pas admis en Belgique. 

On trouve aussi quelques modifications aux mktliodes ita- 
liennes officielles dans l'annexe, où  nous voyons qu'il  y a aussi 
un citrate d'ammoniaque officiel. Pour le dosage de l'acide plios- 
phorique soluble dans le citrate, on fait un traitement différent 
de celui adopté soit en Allemagne soit en Belgique : on traite par  
l'eau à froid et ensuite par  le citrate à 35-40 degrés pendant une 
heure. 

Pour la potasse (page 209) ,  o n  adopte la réduction du  chloro- 
platinate de polasse par l'hydrogène, le lavage à l'eau et le  coef- 
ficient 0,678. 

Pour le lavage du  chloroplatinate d e  potasse, on a adopté I'al- 
cool à 8$ degrés. 

Enfin, il y a les méthodes indiquées dans un rapport présenté 
au lYe Congrbs de chimie appliqi16e, tenu i Paris  en 1900, e t  qui  
indique les méthotles qu'elle croit devoir recommander. 

Exaniinons rapidement ce tableau résumé. 
Bosrz,9e de I 'eni~.  - On desskche i 100 tlegrés jiisqu'i poids 

constant. Nous ferons observer que la température de  100 degrés 
n'est pas applicable A tous les engrais, notamment a ceux dans 
lesquels il entre  plus ou moins de  salins, c'est-à-dire des sels 
contenant des carbonates alcalins retenant l 'humidité, même à 
125 et 130 tlegrés, ainsi que plusieurs chimistes l'ont dBmontrP,. 

Relativement aux dosages divers de  l'acide pliospliorique, le 
rapport de  l a  Comniission internationale précise certains points 
mais çn passe sous silence beaucoup d'autres, qui  cependant 
devraient ê tre  rEg1t.s. 
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Pour la potasse, on dit de suivre la méthode d'analyse au 
bichlorure de platine, mais sans préciser. Or, nous avons vu 
combien il y a de  variations, soit dans l'alcool, le  mode de 
trailenient du  chloroplatinate, les coefficients, etc. 

II est vrai de dire  que, e n  téte du  rapport ,  il y a un nota dans 
lequel il est dit  que  la Commission n'a pas c ru  devoir insister 
s u r  les détails opératoires des inéthotles qu'clle recommande, 
estimant qu'il faut laisser ces dtitails au choix du  cliiniiste. 

C'est trks juste jusqu'à u n  certain point, mais, lorsqu'il s'agit 
d'un coefficient, les cliiinistes ne  peuvent pas se livrer à dds 

rectierches pour savoir s'il faut adopter pliitbt 0,4757 que 0,h835 
afin de  passer du  platine à la potasse. Quel est aussi le  coeffi- 
cient exact pour  passer d u  chloroplatinate a la potasse? 

Ils ne peuvent pas riori piiis vérifier s'il est prkfkrable d'e~ri- 
ployer soit l'alcool à 80 degrés, soit celui à 95 degr6s, soit l'alcool 
Qthéré recommandé par  P éligot. 

Nous croyons, en outre, que la Commission internationale 
devrait procéder à une sorte d e  v6rification tlcs diverses iné- 
thodes employées dans les pays représentés, en préparant un 
mélange contenant : 

1 0  d e  la potasse sous différentes formes;  
d e  l'acide pliospliorique sous les trois formes ; 

3 0  d e  l'azote sous les trois formes ; 
40 du phosphate aminoniaco-magnésien ; 
5 0  d e  la magnksie. 
En prenant des substances pures  ou dosées séparément, 

comme pour les superphosphates, on  pourrait  savoir très exacte. 
nierit la teneur  du  produit,  et un écliaritillori serait  adressb à 
quelques laboratoires en France, e n  Belgique, en Allemagne, en 
Autriche, en Italie et aux Etats-Unis d'Amérique. 

Au besoin, on pourrait  envoyer des échantillons à tous les chi- 
mistes qui ont fait partie de la Commission internationale ; ce 
serait u n  moyen d'arriver à étudier et à expérimenter 1 ~ s  nié- 
tliodes employées dans les divers pays, coinme le  dit  si jutli- 
cieusement RI. D. Sidersky. 

11 est indispensable d'arriver à un accord international sur  
bien des pointh, e t  c'est dans c e  but que nous avons cru devoir 
examiner l'ouvrage de hl. D. Sidersky et présenter les observa- 
tions q u e  nous. venons de résumer. 

D'autres collkgues pourront aussi formuler leurs observations 
sur  le meme ouvrage, et ainsi on aura les éléiiients d'une discus- 
sion intéressante au Vo Congres international d e  chimie appli- 
quée qu i  se tiendrala Berlin en 1902. 
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Nous voudrions aussi qu'il soit fait mention de  l'emploi des 
liqueurs titrées décimales, c'est-&-dire dont 1 cc. correspond a 
0 , i  ou  0,Oi d e  la substance qu'on veut doser. P a r  exepple ,  pour  
l'azote. 10 cc. = 0 , 1 0  d'azote, au  lieu de  10 = 0 , i 8 ,  comme cela 
se fait d'habitude. 

Au point d e  vue des analyses d'engrais, il y aurai t  ainsi seule- 
ment deux o u  trois liqueurs spéciales. De cette manière, on évite- 
rait bien souvent des erreurs  d e  la part d e  ceux qui  sont chargés 
des analyses et des  calculs, e t  les opkrations se feraiennt plus  ra- 
pidement. 

On pourrai t  également adopter des volumes équivalents (ou 
atomiques), pour simplifier encore les calculs o u  mSme les sup-  
primer a peu prbs entièrement, c'est-A-dire prendre, par exeni- 
ple, 36 cc. d'une liqueur pour  doser la magnésie, 6 i  cc. pour  
doser l'acide pliospliorique par  les méthodes ordinaires, 3 7  cc. 5 
pour le dosage par  le pliosphomolybdate d'ammoniaque, 47cc.  5 
o u  48 cc. 3 pour le dosage de  la potassc par le  platine, 19 cc. 3 
pour le dosage par le  chloroplatinate de potasse. 

En préparant des solutions correspondant a i ou  10 p .  100, on 
a immédiatement le résultat ; il suffit de voir o ù  la virgule doit 
se  placer;  s i  l'on est forcé de prépare? des liqueurs a 2 ou 
5 p 100, il est facile d'établir le volume & prendre pour  corres- 
pondre au  volume atomique ou  équivalerit, puisqu'on opérerait  
d e  la même façon pour chaque substance spkciale. 

Cette manière d'opérer présente incontestablement de grands 
avantages. lorsqu'on a un certain nombre d'analyses à exécuter 
s u r  des produits à peu près seiriblables. 

Cela présente nioins d'intérét lorsqu'on a des matières a ana- 
lyser variant à chaque instant d e  composition et  qu'on a peu 
d7échantil[ons. 

Comme conclusions des observations qui  prbcèdent, nous pen- 
sons que le prochain Congrès pourrai t  s'occuper de  résoudre les 
questions suivantes : 

i0  bosage de l'hzrmidzté. - A quelle température faut-il chauf- 
fer les engrais qui peuvent renfermer plus ou moins de sels, 
dzts salins, dans lesquels il entre des carbonates alcalins qui ne se 
dessèchent pas à 100 degrés dans les conditions ordinaires? 

2O Quelle est la rrieilleure liqueur alcoolique pure  ou addi- 
tionnée d'une autre  substance pour  le lavage d u  cliloroplatinate 
de  potasse 1 

3 O  Quel coefficient doit-on adopter pour  passer du  chloropla- 
tinate de  potasse à la potasse? 

4 O  Quel coefficient doit-on adopter pour  passer d u  platine a la 
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T0 Uniformiser la conipositiori des liqueurs de citrate d'amrno- 
niaque, la durée d u  traitement des matiéres et  la température,  
en examinant notre proposition du  traitement à chaud,  qui h i -  
terait bien des difficultés. 

6 0  Uniformiser la préparation de la l iqueur  magnésienne. 
7 O  Adopter la méthode Ruffle-Hoiizeau d'une façon gRnCrale 

pour  le dosage de l'azote total, au méme titre que la méthode 
Kjeldhal-Jodlbauer ; recommander l'emploi du tube de fer et de 
l'oxalate de  cliaux. 

8 0  Stipuler que  le  dosage d e  l'ammoriiaque ne  doit être fait 
qu'eii présence d e  la magnésie et aprés avoir traité la matiére 
par  une liqueur acide faillie, pour être  assuré d'avoir toujours 
l 'ammoniaque d u  phosphate ammoniaco-magriksien. 

go Recommander l'emploi du  sulfate de  fer amnioriiacal pour 
le dosage de l'azote nitrique. 

100 Recommander pour le dosage du fe r  le procédé Weil par 
le protochlorure d'étain seul. 

H.  PELLET 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANCAISES I 

Titrage d e  l'acide pbosphoriqrie par l a  baryte,, la 
sta-ontinne et In clmur. - M. CAVALIER (Comptes rendxs d e  
L'Acadéniiedes sciences du 3 juin 1901). - S i  l'on titre une solution 
d'acide phosphorique par  une solution de  potasse o u  de  soude, 
en employant, cornme indicateurs, le méthylorange et  la pliénol- 
phtalhine, le virage du premier de ces rbactifs, très facile à saisir, 
correspond généralement à la saturation d'un atome d'liydrogérie 
de l'acide phosphorique, e t  le virage du second à la szturation 
de deux  atomes (ce virage est iiiipaifait par  suite de l'hydrolyse 
du pliospliate dimétallique formé). 

Avec les bases alcalino-terîeuscs, les résultats varient selon la 
dilution, selon la nature de la base et selori la façon dont la satu- 
ration est conduite. 

M.  Cavalier a recherché les conditions dans lesquelles il 
convient de se placer pour doser l'acide phosphorique à l'aide de 
ces bases, et les résultats qu'il publie sont ceux qu'il a obtenus 
eri versarit des  solutions d e  baryte, de stroritiarie et d e  cliaux, 
dorit la concentration variait de  i / i O  à 1 '100 d e  moléculr par 
litre, dans une solution d'acide pliospliorique contenant i l5  de 
molécule par  litre.  

Bnrllte. - La baryte !1/10'1 donne un pr;cipité gélatineux qu'il 
feiit redissoudre dans la liqueur acide par  agitation ; eri solution 
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plus con:entriie, cette redissolution ne  se  fait plus; on  obtient 
une liqueur à la fuis limpide et neutre, et le titrage est impossible. 

Si I'on remplace le méthylorange par  le parariitropliénol, la 
liqueur incolore prend, au moment de  la saturation, une teinte 
trhs pâle, dont l'intensité augmente si I'on continue l'addition 
d'eau de baryte .  

Le virag, est plus facile à observer que celui du méthylorange, 
mais il a moins de sensibilité. 

Si I'on continue I'additiontl'eau de baryteassez lentement pour  
que  le précipité gélatineux tribarytique se  trarisforriie en bibary- 
tique cristallisé, le virage d e  la ptitaléirie est remarquablement 
n e t ;  il se produit très exactement avec une molécule de  base et 
permet  un titrage prkcis. 

Ce virage net peut ê t re  obtenuavec des dilutions quelconques, 
soit a froid, soit a chaud. En liqueur concentrée, il est préférable 
d e  diautfer la liqueur neutre au  niéthylorangejusqu'a apparition 
du  précipitu et decontinuer la saturation dans la solulion chaude ; 
l a  cristallisation du  précipité est ainsi plus rapide.  

SLmntiane. - La strontiane concentrée ( i / i O )  se comporte 
cornnie la baryte ; elle peut donner un virage très net en opérant 
soit à froid, soit a chaud. 

Avec les solutions plus étendues, la formation du précipité 
cristallisk es1 plus lente ; le titrage riet et prkcis est encore possi- 
ble, mais seulement à froid, et il exige plusieurs heures. 

Chaux. - La chaux peut donner  le mérne virage net avec for- 
mation de pliospliate bicalcique cristallisé, mais plus difficile- 
ment encore ; il faut que la dilution n'atteigne pas 1/100 d e  rno- 
lécule par litre et que la saturation se fasse à froid et lentement. 

Lorsque, dans la saturation par une des trois bases, le  préci- 
pité n'elt pas entiEiwncrit cristallisé au  moment  du virage de  la 
phénolplitaléire, celui-ci e ~ t  toujours médiocre et  incertain ; la 
teinte rosc p i l e  obtenue disparaît rapidement, e t  i l  faut ajouter 
quelques gouttes de  base pour  qu'elle reparaisse persistante 
pendant quelques minutes. L'addition brusque d'un excbs de  
base cl le retour avec un acide titré donnent une décoloration 
d e  la pliénolplitaléine présentant le  même caractére d'incerti- 
tude que le virage direct.  

Avec la baryte, ce  virage exige l'addition de  quantités d e  base 
très variables, coniprises, pour les dilutions employées, eritre 
i mol. 08 et i mol. 25.  Le nombre trouv4est d'autant plus voisin 
de 1 que l'agitalion est plus coinplète, la durée de I'opkration 
plus longue ou la liqueur plus étendue ; toutes ces circonstances 
sont préciskinent celles qui facilitent la formation du précipité 
cristallisé. 

La strontiane donne des résultats plus élevés et plus constants 
que  les précéderits ; ils sont compris entre i mol. 30 et i mol. 40. 

Avec la chaux, les quantités nkcessaires sont plus grandes 
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encore et  comprises entre  i mol. 40  et i mol. 52. Les nombres 
les plus élevés et les plus riguliers sont donnés par la solution la 
plus  étendue. Leur constance est suffisante pour permettre le 
titrage de  l'acide pliospliorique avec l'eau d e  chaux étendue 
(11100 de  molécule par litre) ajoutée sans précaution partiru- 
lière, en présence de  la pliénol phtaléine, lorsqu'on pourra se 
contenter d'une précision médiocre. Le virage correspond sensi- 
blement a la saturation des trois atomes d'hydrogène de  l'acide 
pliospliorique. - 
REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 
Détermiiintiuii des cnrbonate~ nlenlino-terreux e t  

des terres alenliiiea tlmun In trrre nritble. - M. le  
Dr 1XME;D;DORFF (Zeits. f .  a)t,qPw Chernze, 1900, p. 1 1 7 7 ) .  -L'au- 
teur  recomniande;oour la détermination des carbonates alcalino- . . 
lerreux,  le procédé qui cor1sist.e à traiter la t e r re  par  un  excès 
d 'une  solution acide titrée, da chauffer à l 'ébullition et de  titrer 
en retour l'acide non absorbé. 

Ce procédé peut être employé inéme dans les terrains riches 
cn carbonate de  chaux et de  magnésie ; mais on ne peut y avoir 
recours lorsque le sol ne renferme que des traces de carbonates 
alcalino-terreux. 

L'alcalinité de  presque toutes les terres  labourables qui ne ren- 
ferment pas d e  carbonates est due aux hydrosilicates de  cliaux, 
qui sont facilement décomposables et jouent un  rOle important 
au point de  vue de la valeur nutritive de la terre. Afin d'éviter 
les inconvénients qu i  résultent de  la présence de  l'acide humique 
et  de  la silice mise en liberte,l'autcur, après  traitement par l'acide 
bouillant, filtre la solution refroidie. L'acide humique  et la silice 
restent ainsi sur  l e  filtre. 

Le mode o p t h t o i r e  consiste à agiter de  5 à 10 gr .  de terre sé- 
cliée avec 200 cc. d'eau cliaiide ; on ajoute 25 cc. de  SO'HP N/5 et 
l'on cliaulTe pendant une demi-heure à une douce ébullition. Après 
refroidissement,on filtre e t  on titre l'excès d'acide en présence de 
la phtaléine du  pliénol. La cliaux, calculée d'aprks l'acide ab-  
sorbi!, correspond très sensiblement à la chaux trouvée par l'ana- 
lyse directe. 

L'auteur a fait deux autres essais 6 froid; l'un avec S04HxN/5,en 
laissant pendant 4(L heures en contact, l 'autre avec de l'acide 
citrique a 1 p. 100, en laissant pendant 72 heures en conlact. 

Les trois résultats ont kt6 concordants. 
La facilité avec laquelle les combinaisons d e  chaux et  de  magné- 

sie se dissolvent dans les traitements prAcéderits, peut les faire envi- 
sager comme descomposésfacilement absorùables par les racines. 
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L'auteur s'est livré à un  grand nombre d'essais d u  même genre 
s u r  des terres d e  toute provenance,et toujours il a constaté la pré- 
sence de ces combinaisons peu stables de  chaux et de  magnésie. 
Si lion a observé, dans certains cas, les effets favorables d'une 
addition de  chaux à la terre, l'action bienfaisante qu'on a cons- 
'latée est due  à d'autres causes. 

L'auteur critique ensuite la mkthntle de Stutzer et H a r t l ~ b  pour 
la détermination des carbonales alcalino-terreux dans les engrais 
renfermant de  la cliaux et  dans la terre  arable. 

Dans cette méthode, on laisse en digestion, pendant un  certain 
temps, les carbonates de chaux et  de  magnésic finement pulvéri- 
sés, avec du  clilorure ou du sulfate d'ammonium. 11 se produit,  
par  double d t k ~ r n p o s i t i o n ~  du carbonate d'ammoniaque et des 
chlorures  ou sulfates d e  cliaux et de magnksia. On recueille I'am- 
nioniaque par  distillation dans une solution acide d'un titre 
connu. On trouve ainsi l 'ammoniaque correspondant à la chaux 
e t  a la magnésie. 

Schütte critique cette nidthode. 
Les carbonates de  fer contenus dans cerlains sols donnent lieu 

à là niêrrie double déco~ripositiori avec le chlorure d'arrimonium ; 
i l  en est de même d e  certains silicates. Woy a kgalement reproché 
à cette métliode son inexactitude ; en effet, lorsqu'on fait bouillir 
Jes solutions aqueuses de sulfate et de chlorure d'ammoniuni, 
i l  se produit un  dédoublement d e  ces sels en acide et en ainmo- 
niaque, et,  aprks une ébullition prolorigée, on constate que la 
liqiieur présente une for te  réaction acide. On peut donc trouver, 
par  cette mkthode, des carbonates, alors qu 'en réalilé il n'y en 
a pas. L'auteur rejette donc complètement cette mkthode, lors- 
qu'il s'agit de terres pauvres en carbonates alcalino-terreux. 

J .  W.  

Donage de l'indioan dann I'iiimine ii l'état d'Indigo. 
- M .  BOUMA (Zcits. f .  physiologische Cl~emie, i901,  p .  82). - L'in- 
dican est dkdouhl6 p a r  Irs acides et par  certairis ferments en glu- 
cose et indoxyle, qui se transforme e n  indigo au contact de  l'oxy- 
gène de l'air. 

Pour doser l'indican dans l 'urine, \Yang-Ohermayer conseille 
d e  traiter l 'urine par  le  perclilorure de fer acidulé au moyen de  
HCI, qui  oxyde l'indican pour former de l'indigo ; on extrait 
I'indigo par  le cliloroforme ; on évapore la liqueur clilorofor- 
niique ; on lave successivement le résidu avec l'éther, l'alcool 
et l'eau, et on dose l'indigo à l'aide tlii perrriarigariate d e  potasse. 

Cette mktliode présente l'inconvénient de  donner des résiiltats 
t rop  faibles, attendu que l ' indirubinc et  le brun d'indigo, qui 
sont précipités par  le perclilorure de  fer en rnP,ine temps que 
l'indigo bleu, sont un peu solubles dans l'alcool et dans l'éther. 

L'auteur prkfère traiter l 'urine par  une solution d'isatine dans 
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HCI, q u i  rSagit s u r  l ' indoxyle  e t  donne  d e  l ' indi rubine  a l 'état d e  
pure té .  On opè re  d e  la façon suivante : o n  prdcipite l 'urine pa r  
l e  d ix i ème  d e  s o n  volurne d'acétate d e  p l o m b  ; o n  filtre ; on 
cliauffe le filtraturn pendant  u n  q u a r t  d ' h e u r e  a u  bain-mar ie  avec 
u n  vo lume  égal d ' u n e  solu t ion  contenant  40 mi l l igr .  d'istltine 
dans  HCI; après refroidissenient,  o n  ex t r a i t  l ' indigo p a r  l e  chlo- 
ro fo rme  et  o n  le dose  p a r  le pe rmangana te  d e  potasse. 

L'isatine p renan t  pa r t  à la format ion d e  l 'indigo, il s e  produi t  
deux fois p lus  d e  c e  c o r p s  quo  n'en p rodu i t  l 'oxydation d e  l'indi- 
c a n ,  e,t on est obligé d e  p r e n d r e  la moi t ié  d u  rksultat  ob t enu .  

B I B L I O G R A P H I E  
Il'acitle c~~rboniqi ie  liquitl<-. - Son dlveloppement f t  ses 

appLications indzts t~ie l les .  par 11. S c e ~ ~ i c r i ~ n .  des glaciéres de l'Est, à 
Kancy. - 1 vol. de 2 11 pages (chez L'aiitcur, 39, rue Jean Lamour, A 
Knncy): prix : 4 fr. 50. - La fabrication de l'acide carbonique liquide 
a pris, depuis quelques années, un grand développement en France. On 
a apporté à cette fabrication de  grandes rriotliticaiions et ameliorations, 
tic sorte qu'aclii llerneiit, on peut obtenir de l'acide carhonique liquide à 
un prix trks réduit et dans uri grand état de pureté. 

L'auteur s'est proposé de rrioritrer les services que rend et que peut 
rendre l'acide cariionique liquide dans diverses industries. 

Les pr~ricipales applicatio;is dont i l  s'occupe sont les faliriques d'eaux 
gazeuses, de limonades, de vins nioussi'ux, les brasseries et entrcpbts de 
biére, les fabriques frigorifiqiies, les bains d acide carbonique, les pom- 
pes à incendie fonctionnant à l'acide carbonique 

Pour cliacurie de ces applications, l'auteur, qui est un praticien, donne 
tous les tiPtails de nianipiil:itious utiles connailre. C'est A ce poirii de vue 
que le livre que nous signalons nos lecteurs sera précieux pour tous 
ceux qui s'occupent d'industries ayarit recours à l'emploi de  l'acide car- 
bonique liquide. - 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
D E M A N D E S  E T  O F F R E S  D ' E M P L O I S .  

Nous informons nos lecteurs qu'en qualit6 de secrélaire gihéral du Syn- 
dicat des rliirnistes, nous rious cliargeons, lorsque les cleriiandes et les 
otlres le perrncllerit, de procurer des chimisles aux intlusiriels qui en ont 
hesoiri et des p!iices aux cliiinistes qui sont à la rechcrclie d'un emploi. 
Les irisertioris qii(! ~ioiis f'aisori:, dans les Annules  sont absolument gra- 
tuites. S'adresser JI. Cririoii, 43, rue Tureririe, Piiris 3 3 .  

ON D E M A N D E  y n  ch i rn i s t e r )~  pliarnm5en au courant d r s  andyscs 
dlirii~:nt;iiiw et niiklicales. - S'adrcissor à M. Rocqucs, 

4, placr: .4ririiind C;~rrc:l, i Paris. 
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- ; ph~inoriibniis d'intoxication 
cauihs par la hihrc fabriquée 
avec: d n  glucoîe ohtenu a u  
rrioyen de l'acide sulfurique 
arsenical. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- ; arrbte fixant la niarche à 

suivre pour  reclierclier leur  
. . . . . . . . . .  den\iti: or igindle.  

; arrctk fixant la  rnarche à 
;uivre pour  déterniiner le 
rkndeirieiit, cri degrCs-lieç- 
to l i t r e~ ,  de maltose, nial- 
tine, e tc . ,  introduits e n  bras- 
serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119 

- ; reclierclie de l'drsenic, p a r  
hl.  Chapniann.  . . . . . . . . . . . .  267 

Bile ; s a  recherche dans les 
l i q u ~ d w  organi i~ues,  par  M. 
Frenkel .................... 71 

B i s m u t h  ; son dosage électro- 
lytique, parhl .  balachoswky. 1 5 0  
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- ; son dosage volumétrique, 
. . . . . . . . . .  par  11. Fiericlis..  - ; son d o s a g ~ ,  piir hIJ1. \Var- 

n ~ c k  ot l i y l e . .  . . . . . . . . . . . . .  
B l e u d e  P r u s s e  ; con analyse, 

. . .  I)ar M X  Parru r t  C o s t r  
B o r a x  ; son addition fraiiilii- 

I r ~ i i ~ e  ail cdi i  torrklié, par  
51. Ri!rtari:lii.. . . . . . . . . . . . . .  

B r e v e t s  :liste des brevets c h -  
rriiiluv, 4 0 ,  80, 140, 160. 200, 

240 et 
B r u c i n e  : sa. sbpi~rat i i~n d';ive(: 

la  slryclinino, par  hlJl. Fa r r  
e t  Wr igh t . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  

C a d m i u m  ; son dosage dec-  
trolytiqiie. par  M .  Ihla-  
clio\vsliy . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; sa s(:pimitiou d'avec le 
cuivre, pa r  h l .  lloinerriariii.. 

CafB ; addit,ion de borax au 
cafri toimifiC, par M. Rerta- 
relli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; c;iSk de la  Grande Coiiinre, 
ttél~uurvii de calëirie, par 
h l .  Jlertiand.. . . . . . . . . . . . . . .  

Caf6  d e  s a n t é . .  . . . . . . . . . . . .  
C a f b i n e  ; s a  rei~lici~clie au 

i i~oyen d u  fi,rricyariure (IR 
~ ~ ~ t i ~ i : < i i i i i i  e t  de .\z0"l, par 
M. 11ri:lielti . . . . . . . . . . . . . . . .  

Calcu l s  p a n c r é a t i q u e s  ; leur 
coiiipos~tiori, [KU 31. Lrgri~nrl.  

C a r b o n a t e  d e  s o u d e  (dosage 
d e  la soiide c a u ~ l i c ~ i i c  cri 
p~Cscrice de.\, par JI%. 1.11- 
cinn ct d e  IJat?lie. . . . . . . . . . .  

- ; tloqiige de petitcs quarititks 
d e  car,t~oriate de soude eri 
pr&c:nre de k i t -~~~rhor ia tcs ,  
p;ir 1151. Lucion et d e  Paepr. 

C a r b o n a t e s  a l c a l i n s  ; leur 
rlosage en piC<i?riint? des h -  
c:iirbonatns, par  X i .  Carrieron. 

C é r i u m  (floi~eric:ite, rioiive;Lu 
iiiirit~si~i del, par  XIM. 1lu.;- 
sak et l'ricir. . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; aiiiilyse de l'oxalatc de 
c~iiiurn, pa r  A1M. Power c t  
Slirddrn . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

C é r u s e  (emploi du siilfiitr de 
~iloiriti mrrirrie ~uccOdarie de 
lai, pdr R I .  \Villcnz.. . . . . . .  

C h a u x  : <on dos;igr: cn prk- 
sence ti'urie p r d n r l ~  111i;trititi: 
d e  fer, piir M. 1 ) d ~ t  ....... 

- ; Fnn iliiqapr dans lei: eaux, 
p i ~ r  .At. Wirikler . . . . . . . . . . . .  

C h i c o r é e  ; rec l i c~rchr~  ;mal! t i -  
que' s u r  la. riature de  I'inu- 
line crinti.nui3 darit. i a  r;icirie, 
par  11. \Volif.. ............. 

C h l o r a t e  de p o t a s s e  : s a  
losicilc, liai, JI. Vau h1cli:ke- 
Scke ....................... 

Pages 

C h l o r e  ; s a  reclierr:lie, par  
Al. hïrliols . . . . . . . . . . . . . . . .  430 

C h o c o l a t  ; nouvelle fdsifica- 
ticiri, par hl. Possetto. . . . . . .  391 

C h r o m e  ; sori d o ~ ; i g e  dans 
I P S  n1lncral.i de turipstkne. 
riai A I X .  Itibotçori e t  Llrt'ar- 
le!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 4  

Cire  d u  J a p o n  ; son essai, 
par  hlJl. Gcitel et van der 
Varit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 

C i r e s  ; (1i;lerriiination de leur 
acitiiti; e t  de leur iridico de 
si~pon~fieatiori,  par  JI .  Eieli- 
tiorn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69 

- : leur itnalyse ; dosage dc la 
iCqinü, pa r  31. F .  Jcari.. . . .  4 6 7  

C o b a l t  ; son dozage daris les 
riiinei'ais, pa r  M. Yooic:. . . .  27 

- : sel iui~t ior i  d u  nickel, par  
1 .  R e . .  . . . . . . . . . .  6 5  

- ; s a  s6paration en pri;si>rice 
d'un grarid exces de nickcl, 
par  AI. hloore..  . . . . . . . . . . . .  66 

- : son dosage & l'état de 
pliusphato. pilr JI.  1 )d i in . .  . 1JS 

- : s a  recherche, pa r  M.'I'rcad- 
m l 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  227 

- ; r~uelqiirs r6actions d u  c«- 
tialt, p i ~ r  11 Donath.. . . . . . .  302 

C o c a  (feuilles de)  ; leur ess ;~ i ,  
par  JI Larnar.. . . . . . . . . . . .  393 

C o c a ï n e :  wri  rlosage par  3111. 
Garsed et  Çollie . . . . . . . . . .  392 

-; son essai, pa r  JI. Srliafer. 312 
-; son dosage dariq lrs f'eiiil- 

les (ln coca, pa r  51. L;iriiar. 393 
C o c h e n i l l e  : dtitcrrriination 

des crndies  d e  la cochenille 
coninierciale, piir -11. h l ~ r -  
son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 

C o c o  (ticurin da)voyca h'euws 
de coro.  

C o l l e  de p e a u :  nioyen de l a  
diil'tirc~ricier de la  colle di: 
d n x t r i n ~  et dn la gorniiie 
a r a h q u e .  hl .Rorntrac~cr .  277 

C o n f i t u r e s  ; corriposition de  
cer1;iiris jus  de friiils dc ' i t in~s  
à leur i;hricaticiri. par  NJI. 
l'riii.hon el Martin-Claude.. 85 

- ;  emploi Iiour leur führwa- 
tien d'iiu nouve8.u piurliiit 
d#iiv6 d e  I';tiriidon, p a r  JI. 
F I . P ~ s P . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210 

C o t o n  h y d r o p h i l e  ; son c.;s,~i, 
~ i a r  hl. Kilirit?l . . . . . . . . . . . . . .  393 

C r a c h a t s  : rcv~liorc:lii? 1111 ha- 
cille de l a  tiilicrculoic~. 11ùs 

. . . . . . . . . . .  M. A .  Gi ra rd . .  13 
- : 111'esinc:" d r  I'ui'6c dons los 

crachats de la  grippe, p a r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  JI .  Ddore  3'iO 

C u i v r e  ; son dosage dans les 
riiiiieii~is sulf111~8s et  les riiat- 

.... tes, par M. Titus Ulks.. 67 
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- ; son essai colnriiri~trii~iie, 
. . . . . .  par  M. Aridloy-Siiiitli. 

- ; scin clowge volurridtiique, 
par 11. I'~,ter.;. . . . . . . . . . . . . .  

- ; wri 0o';age sou:: forriii: de 
siilt'ocyariuri., par  N . Van 
Narrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - : soii tlosagt: dan. les p y -  
rites p3r lit iirticipitation ail 
riioyri dr I';iluriiiiiiuiri et do 
1'c'lt:clrol)-se. par JI Iliiitleii- 
reicti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; anillyse di1 c u i v i ~  indiis- 
. . . . . . .  trirl ,  par JI.  tlollard. - : s a  pri;.enr:c rioi,iri;il~ dans 

la  noix voiiiiqiie, pa r  .\l.lleit- 
ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; de l'ecliantilloririagc j. pro- 
posdle l'analyse des cuivi.oq 
noirc indu<triels, par  JI.Trii- 
clicit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; dosage voluniétric~uc:, par  
JI. 1';trr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; s a  stipitration d'avcc le catl- 
iiiiurii, par 11, klorricriimn . , 

C y a n a t e s  ; dosagi! des i-yanu- 
r1.s en leur prCserice, par  
N .  h11,llor. . . . . . . . . . . . . . . . . .  - ; iriérnr, sujet,  par 11. Victor. 

C y a n u r e s  : leur diisiige en 
pr&i,nce des  cy,triates, par 
hI. hlellor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; int!irie sujet, 11:lr X .  Y i c t ~ r .  
C y s t i n e  ; sk rc:i:liori:lie dans 

Ics (:aux coritaiiiin6cs, par 
W. Slnlinié . . . . . . . . . . . . . . . . .  

D a t u r a  s t r a m o n i u m  ; ilosagi: 
di:salcsliiide~, par U.Scliiiiidt 

D e x t r i n e  : son dosage dans 
les glucoses coiiiriierciaux, 
par  M. I ind t ; t . .  . . . . . . . . . .  

D i g i t a l e  : s a  rci:lieri:he tosi- 
. . . .  c:ologique, pa r  M. Vitali. 

E a u  o x y g é n é e  ; son titrirgt: 
ioiiomhtiiiyrie, pa r  M .  Ilulip. - ; qon eriiploi, corrirne cnn- 
iervateur du lail, pd r  JI. Jab- 
lin-Gonnct . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; sun einliloi poiii riiff'i;rcn- 
rii,i. lc sang ile l'liiiiiiiiii: dr: 
c*cliii des sriiiriaux , par 
JI. i:ottori. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; sa ri~i.lieri:lic, par J1.Sieriis- 
sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; rnililoi il<, l'ircirlo tiriiique 
1~11ira?siirer sa stal)ilitt~, par 
31hI. Iti~riai~ll ct I A c p ~ n c i i ~ ,  . . .  

E a u x  ; leur aiation sur  Io 
..... 111i~in11. par h l .  Ili-qi:r,ii'. 

- ; i~:r~licr.c.lii: di: la cystine, 
1"". JI. hlolinié.. . . . . . . . . . . . .  

- : I i~ur  wt ion  qur IP 1ilnrriti, 
p i r  M. (:arlt:i; . . . . . . . . . . . . . .  

- : oxg sulfo~ci~i,tjon;ite de ft:r 
I I ~ L I I S  I ' I ! ~ I I  1111 n i i ihl i ,  par  
JI. Caus.e.. . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; cauw il'errciir k t n s  le d o -  
sage d c ï  riiiiticres organi- 
qnes p a r  1i: 11rocSdi Iiui~r:l- 

. . . . .  Tiiiinan, p a r  JI .  I l u ~ k . .  121 
- ; rcclit~rchc des l~irarbona-  

. . . .  tes, par  11. Pozzi-Eirot..  135 
- ;  ;LI-tion du cliarhnn de l ~ o i s  

sur  11:s miitii:ii:s oi~ganiiqiios 
dt:i eaux, p u  JI. 1laliiii;jiic. 136 

- : d i i ~ i t g ~  ili; I ' ;LZOI~C nitril~iic 
liai- le cliloi,iire stmniiux, 
liai, 31. lleririi~t. . . . . . . . . . . . .  21 6 

- ; do'itgc d e  l i i  cltitux ct de 
lx rnagni:sie. p ~ i r  M. \VirikIt;r. '?63 

- : eiiiplui de la leriire dc 
bicrc poiir di:i~elcr Ics corri- 
rriunii:atir~ns des napl"?' 
ti'caiir eri1.x el lw,  par M. Mi- 
i111(:1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 - ; 11o;age de. riiati$res orga- 
riir[ucs e t  du i:;trhrii?, par  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  11. Iic~riig 311 
- ; r l o ~ i i g ~  de': iriati(3rcs oi.ga- 

. . . . . .  niqi~t?s, p z r  h l .  Iliiltli~r 314 
- : ~ l r ~ ~ i i x c  di: 1'itn)Li; I I I ~ I , ~ I ~ I ! ,  

. . . . . . . . . .  p i '  hl. K o ~ j i ~ ~ i i i i i .  :;Ii 
- ; 11101iir V I J , ; ~ ~ .  p i ~ r  1tY. GL- 

. . . . .  L U I L C I I ~ C  r t  1)i'ii)rii~rii~l.. 336 
; ri:actir~ri ea~.a~:tilristiilul: 

des eaiir puri:<. pa r  XCaiis~c? 338 
- : riii~thciilt: de rcclieirlit~ d u  

11ai:ille (le Id fikvri: tvplioiil~:, 
.. p ~ r  I f .  lc 1). Cliaritt:iiii~i.se. 310 

- ; arialysc des r:aux l es t inhs  
h l a  braiscric, par  >I. 1,iilf.. 3 3  

- : i.iitluction tic lcuis su!- 
fa1.c.s lidr Icç bacti'rics. l ia i  
11. Si~lt.üt. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  393 

- ; alipari:il poiir la coricciitra- 
tien ric lciirs Ii:i~:ti~rieq, par  
M .  Niirdas.. . . . . . . . . . . . . . . . .  44fi 

E a u x  m i n t i r a l e s  : rrclicrclie 
des nietaiin, M. Gai,rigou. iiS 

- ; tiosagt: t1c.i suIfni.i:.; e l  des 
liyposiillitcs, p,lr J I .  A .  Lau- 
tii:r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2% 

E c r i t u r e  icx-pertix cl'), par 
SL. 1". J c a n . .  . . . . . . . . . . . . . .  331 

E n g r a i s  ; cxaini:ii de ii!urs 
iiilthodes oC1icielli:s d'ana- 
l \ - s e , p ~ r  \I.Pellet. 379,418 et 402 

~ ç s e n c e  de m o u t a r d e  ; sari 

dosage dans II:$ p ~ ï ~ ~ n t j s  dc 
tiioiitar.de, lc paliivi biriapi~i: 
et. l'liuilo di! riiout;~idi?, par 

. . . . . . . . . . . . .  11 I~ii?li!i~ii~li. 33 
F a l s i f i c a t i o n s  ; priijr:l. dc lui 

Qiir 1t:% talhiii~.ation.: iiiwiili;! 
. . . . . . . . .  l'ai. lCt Ci , i i i i i l i~~i! l~l ,  3!)1 

F a r i n e s  ; 1c:ui. rÎ111i di~rii l'dli- 
. .  inentatiori, par  11. Carle.. 289 

F e o u l e s  ; leiii, riile cornriii: ali; 
........ iiierit.;, p u  11. CarIo.. 239 

F e r  : son do*apc ila.ris II:., py-  
rite; rlc fi:i.. 11;~s 51. >lrire;~ii. 174 

- ; snri do-agr, dans 11:s iiioîit; 
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de di~t i l l r~rie ,  par  AI. Pozzi- 
I<.;Ciit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ferro-silicium ; ion ari;rlj.e. 
)ai, AIM. Ilil~otscin ü t  Ui,i:iir- 

L X " .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Florencite , iiiiur C;LU iiiiriori~i 

de i ~ ~ ~ i ~ i i i i i i ,  par Jl\I. 1liiw;rli 
et I'i.iilr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fluor . q i ~  ciiiactiiri.;itiiiri a u  
c:li;ilii iiicsii, p:ir M. Hii:h;~riiç. 

Fraises fiir~wricc: norriiale tle 
I'aciili: siiii~:jliilue I I Ü I I S  II:,), 
iar 1111. I1r~i~los ot 1)csiiiou- 

lier,< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fromage : Ir;lnsforiii,zliori de 

la iii,ttii.re gi.dsse au irioriiant 
I I I !  la i~ ia tun th ,  pa r  M .  I ~ i r s -  
; t m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Frui ts  ; conipucition de cer- 
titilis jns tic fruit? d e ~ t i r i i : ~  k 
la  fi~briciition des confitures, 
sirops, etc:., par hlN. Tru- 
chon i:t .\lilr~tiri-Claude.. . . . .  

Gaz ; appiueil pour rriesiiwr 
Iour vitcqsc d'Ccriuleiiicrit , 
par  M. II~:iiii~-liei. . . . . . . . . . . .  

- ; d o ~ a g i ?  de 1 ; ~  nsplitaline 
dan.; le gaz d e  Iioiiilli:, pa r  
MN. Ciiliiiirri e t  Siiiith . . . . . .  

Gaze phéniquée (dnwg,.c ilu 
~ilic'riol tI;iri.; lit),par hl.Trc:sli 

Glucose ; son rlosi~ge t:n pré- 
F P ~ I C I !  de  l a  destririe dan!: lcs 
plncoses t:iiriiincrciaua, 1i;ir 
M. Liniiet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; doqnp: dü l'arseriic, p a r  
h l .  1 ) o w ï a i d . .  . . . . . . . . . . . . .  

- : p1"iiiorn~'~n~s d'intoxic.;~tii~n 
( X I I ~ ~ S  par  la biCre f c ~ k i r i i ~ u i : ~  
avec du gliicow oht<iriii au 
nioyim de l'aciilc sull'ui~ii~ire 
arsi~riii:al. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; iiif'licult6s de son tlosagc 
di~nq l'urine de.; iiialailes 
ayant pris t i i i  ~ I P I I  I I I ?  nii~thy- 
li.rii:. pzr hl. Pdtoiri. . . . . . . . .  

Glucoses commerciaux ; 
rlmagi? (ln gliicosi' ct fit: la 
destiirie, par hl. Lindet. . . .  

Glycérine ; e s 4  di! la  g l y  
rr'iirie di1 coriiiiiiircc, IMI. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  hl. Struve.  
- ; rr~~:rnix siiji:t>par 31 1ce1rit:r. 
- ; xi111 dosap:, pa r  11, Le\\- 

ko\\.itsch. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gomme adragante:  sa coiii- 

puvt ion,  11a.r h l .  O'Sullivan. 
Graisses ; tloriige ilr I ' i n ~ a -  

poriifi;hlc: i:t d e  l'acitlite II- 
Iiri:. pdr. hl, l lallihrn. . 13:) nt 

-; tiiisay: I I C Y  ,zr~di!s v ~ l a t i l s ,  
p a r  31. Ke!.i~lilcr.. . . . . . . . . .  

Gruau,  son riilc daris I'nliiiien- 
. . . . . .  t;~tiiiri. pa r  Y .  (:arlrs. 

Guanine ; sa lir6sr:nc:~. dans 

age i 

31i5 

2 3  

108  

304 

401  

2x1 

85 

48 

196 

439  

4 3  

(23 

79 

LRJ 

43 

30 
i40 

,> . - 
.,.1:i 

439 

LOO 

223 

289 

l'acidc urique dn cornriierce, 
par  "1.  llugourierii~ . . . . . . . .  

Gutta-percha , sun aiialysc, 
........ 1 ) ; ~  JI. Hoixtr~;ieg~:r. 

Haycraft (i.i~;ri:tiori d ' )  pour 
l i ~  ri~clit~rclic de la bile, liai 
hl. I"i~erilii~1 . . . . . . . . . . . . . . . .  

Houilles ; t!ci;:age du soufrc, 
. . . . . . . .  ... par  M. 1)ellel.. :. 

- ; rii?riic S ~ I J ~ ~ ,  pa r  M. Du- 
bnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Huile de croton : sa rt.i:liei- 
clie rittn.; la tüiriture d'iode, 

. . . . . . . . . . .  par  M. Uiii'icu.. 
Huile de  graines de toma- 

tes ; scTs caiu: t t rus ,  par 31. 
. Hattq+a.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Huile de  haricots ; ses ca- 

rarlCri:s, p a i  Al. Iiosutariy. 
Huile de  lard ; ses caracti:res, 

pa r  51. 1)iiyk . . . . . . . . . . . . . .  
Huile de  r ic in;  son pouvoir 

rotc?toire' liai7 BI.  Uowzard.. 
- ; scs constarite;: pliysiqur:~ ct  

chiriiiques. pa r  M. ll)o\\-zard. 
Huile de  sésame ; nouveau 

prouid& pour  lit citriictl'riier, 
pa r  hl. Tarribrin. . . . . . . . . . . .  

- ; nouvi:lle ~oact ioi i  pnur la  
cnractrriscr, par M. Soltcicri. 

- ; s a  rer~lieiclii:, pa r  JI. Raii- 
wez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Huile de soleil:  ses cürac- 
teres ,  piir 31. II. Jt:i~n.. . . . . .  

Huiles : doç;~gi! du ~ouf ' r c ,  liar 
hI. 1'. Jean.  . . . . . . . . . . . . . . .  

Huiles essentielles ; leur 
diisage dans les ~ol i i t ions nu 
les ~ I ~ o ~ u P s ,  p a r  MAI. \\'cm 
dt:r et Gregor. .  . . . . . . . . . . . .  

Hydrates  de  carbone ; leur 
caraclériqatiori nu rrioyen du 
furfurol, pa r  N. .Teiibcrg.. . 

Hyposulfite de soude ; son 
action sur  qnc:lques sels 
riii)talliqui:s. par hl. Füktor. 

- ; titrage il[: scs solutions, 
p;ir h l .  1)rrrin. . . . . . . . . . . . .  

Hyposulfites ; luur do-age 
daris le< eaux rriin~irdes, 
pitr 11. A .  ( h u t i e r .  . . . . . . . .  

Incuits ; leiir do~i tpc  r h n î  Ir: 
p l i t i e ,  par Al. llériri . . . . . . .  

Indican ; sit rc~rlici~t:bi: d;rris 
l'uririt:, pdr hl. lilctt . . . . . . .  

- : son dosagi! dan i  l'uiiric. 
. . . . . . . . . . . .  p ; ~ r  11. ni111 I T I ~ I  

Iode ; papier ri:;ti,tif polir PIL 
rerlierclie. 1x1" -\IN. Di?nigi,s 
et S ; ~ h r i ~ z ~ s .  . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; -on  dozngc datic les tisaiis 
rt. les filarides di? l'oigariisriio, 
par  JIAI. Sclilagdi?rih;~iitTon 
ct Pagel ................... 

Iode (teinture d') ; rexherclie 
tir: l'tiuilo de croton ern- 
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p1uyi.e pour la frauder, par  
M .  Durieu.  . . . . . . . . . . . . . . . .  

Iodoforme (recherche rie tra- 
ces d'i, piir N. V m  Melclie- 
beke.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Iodure de  potassium ; son 
essai, p i ~ r  31 Karrie.. . . . . . .  

- ; son artion sur  l'iodure 
rnercureux, par M. F r a n ~ o i s .  

Ipecacuanha ; sa teneur en 
principes actifs, par  MM. 
Paul et Cowrilcy.. . . . . . . . . . .  

Iridium ; son dosage pt sa  
s iparal ion di:.: ~riCtaiix de  la  
minc d u  platine, pa r  h i .  
Lridik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Jaune  de chrome:  ? a  r e c h ~ r .  
che au moyen de la  diphé- 
nylcarbazide daris le coton 
t ~ i n t ,  par  M. Cazeneuve.. . .  

Jus de fruits i conipositiori 
de certains lus  d r  fruits 
deqtinés a la  fahricntion des 
confitures, sirop<. e tc . ,  pa r  
hlhl. Truclion et  Nariin- 
(;laiid(: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Jusquiame; dosage des al- 
caloidcs, pa r  M. Schmidt . .  . 

K y s t e  d u  rein lanalyw d'nn 
lic~uide d e ) ,  pù.r VM. Pat,ciri 
et llo'.ou . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

L a i t ;  son analvse e t  conier- 
vatinn des t'i.1iantillon.: des- 
tin+ a l'analyse, pa r  M .  Du- 
bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-; dosage d u  beurre ,  par 31. 
Honncrna . . . . . . . . . . . . . . . . .  - ; .on analyse, pa r  M.Tinipe. - : rtlaction dill'tirentielle du 
lait de  vache et  d u  lait de 
femme, p a r  31. Sieher . .  . . . .  

- ; dosage di1 beurre ilil  

muyen d u  sulfate de coude 
anhydre. pa r  M.  1,ccomte.. - ; sa conîervation a u  m o y ~ n  
d e  l'eau oxkgLritk. par M .  
Jshlin-Gonnct . . . . . . . . . . . . . .  - : inconvénients de l'emploi 
du hichlorure de mercure 
pour la concervation dos 
kchantillons de lait, pa r  M .  

. . . . . . . . . . . . . . .  I'kterrnann.. 
-: recherche de la  saccharine. 

pnr hl. L e y s . .  . . . . . . . . . . . . .  
-; moyen d e  riiff6rrncic~ Ir 

lait hoiiilli. pnr 11. Eirhloff. 
- : conservation dos échnntil- 

Ions di: lait Ilnr Ic forrnol, 
pnr JI. R i l l r r ~ s t  . . . . . . . . . . .  

- ; variation rie sa  tc~rieur cri 
ilslraii scc, par \IV. Rcinçch 
1.t Lulirig..  . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ;  cornposition du lait d c  va- 
che aux diverses p6ricidi:s 
d e  l a  t.ra.itc. par  M. Hardv. .  

La i t  condens6 ; doyage "du 

Pages 

sucre.  par M M  Schafler et 
Schutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3:i0 

Levure de bière ; son em- 
ploi polir deceler les com- 
 nun ni cations des napl1i.s 
d'eau9 entre elles, pa r  h l .  
-ilicluei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 

Magnésie ; son dosage en 
préspuce d'une grande quan- 
LitLi de fer, pa r  M .  Pe1lt.t.. . 163 

- ; son dowge dans les eaux, 
par  M .  Wiriklrir.. . . . . . . . . . .  263 

Manganèse ; son dosage a 
l'état de pnos l~ha t r ,  par 11. 
Dakin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155 

- ; snn dusagi: dans 1 ~ s  minc- 
r<tis d e  lurip.:it,no. par  J I M .  

. . . . . .  Ibbotcon et  Rrmr ley . .  14L 
- ; son dnqagc colnriniiitrique, 

par M .  3larsliall.. . . . . . . . . . .  387 
Margarine; sa n.cherrlie dans 

Ic b ~ u r r e .  par  J I .  Vandain.. 271 
- ; rec1ierc:lie 1111 beiirre de 

. . . .  coco, par  J I .  Vnndarii.. 273 
Marsala (vin d e )  ; s a  prcpa- 

ration et sa conipositiuri, par 
. . . . . . . . . . . . .  11. . \ l«rpurpo.. 115 

Matières organiques ; leur 
tieslriiitiori ilans 1i:i (:a- d'es- 
p d i s c  rritidico-li,gale, pitr 

. . . . . . . . . . . . . . . .  JI. Czapcki. 229 
- : I ru r  tiestructiori, pour  Id 

reclierchc. de l'arsenic ~t de 
l';mtirnoinc, p a r  M.  1)i~nig"s.. 625 

Mercure : <on i l o ~ a g t ~  dans 
1i.s x l s  s u l u l ~ l ~ : ~ ,  par 31. Ar- -, chetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ii 

- (dosage de petites quantites 
. . . . . . . .  dr:), par  M. (;uigues. 260 

MBthylamines ; leur d o q e  
lit Icur sbparation d'avec 
I'arrimoniaquc. par  Ji. Bres- 
Icr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 

- ; rribrrie sujt,l., par  hl. Quari- 
9 125 tin..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mial artificiel, par  M Bwiiicr. 320 
Minium : son r s s a i ,  par  

11. Jo r i swn. .  . . . . . . . . .  . 2GF 
Moisissures ; liniitc d e  con- 

ccmtration des ( : ~ r p %  nutri- 
tifs sc i ran t  j lcur nutrilion, 

. . . . . . . . . . . .  par  M. Bokohny S G  
Molybdène : production ilu 

bleu de r~ io lybd~r ie  pa r  rk- 
diictiori d e  l'acide sulfoniii- 
I y b i l i ~ ~ u e  ail rrioyen dc l';il- 

. . . . . . .  cool, pa r  JI. Péchard ,180 
- ; si;lx~ratiiin dcq ticitirs lit& 

nique, et. rrioly1)diqur. par  
JIM. R u ~ g i ' n l i ~ r g  Smi th . .  ISï 

- : çCp;~ration des acitli~s nin- 
I ~ I ~ i l i ~ ~ i ~ e  et l~~rigytiqut:,  {~i i r  
NM. Rucgcnhorg et Srriith. . 30t 

Monazitp : sa caractimqation, 
. . . . . . . . . . . . . . .  pürM.  Ijerhy 414 

Morphine ; son doaagc p a ~  
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rhluction di1 nitmte. pa r  
M. Ileichard.. .............. 

- ; reaction d e  Lloj-d pour s a  
rc:i:licrclie. ua r  J I .  J .  II.  

, J  

h l a y r .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - ; rédction caractéristiaue. . . 
par  JI. Fleiiry..  . . . . . . . . . . . .  

Moutarde ; doîage (11, 1'1:s- 
scncc, pa r  M .  Dieterich.. ... 

Moûts de distillerie ; dosage 
du fr:r, pa r  M. Pozzi-Esccit.. 

Naphtaline ; son docage dans 
le g;iz de tirmille, pa r  MM.Col- 
man ct  Smith . . . . . . . . . . . . . .  

Naphtols ; rrioyen de distin- 
guer  les deux nitpiitols, pa r  

. . . . . . . . . . . . . . .  31, Vincent..  
Nickel ; pri;parat,ion d u  xan-  

thate de potasse pour son do- 
. . . . . .  sape, par  M .  Carnpbdl 

- ; si,paration d u  cobalt, pa r  
31. Knmer. . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; rri2iiit: sujet, par M. Xoore. 
- ; sori dosage dans les mine- 

rais sulfiires e t  les matteç, 
......... par  hl. Titus Glke. 

Nicotine ; son dosage dans les 
tabac:.; e t  les extraits aqueux 
de tabac, parM. Fot l i . .  . . . .  

- ; s a  recherche, par  M. Scliin- 
delrneister.. ................ 

Nielle ; s a  recherche dans le 
pain, par  M .  Lcbedoff..  .... 

Noixvomique (prrtsence nor- 
iiiale dii cuivre~daris  la) ,  p a r  
M .  Reitler..:. .............. 
- : dosage de l a  s t ryrhnine,  

par MX1. Farr  et  Wr igh t . .  ... 
Opium ; caracterisation d e  

scts alcaloitlos, par  M. Deni- 
ges ........................ 

Osmium ; siin docage et  sa 
sP:par;ition avec I F S  métaux 
d e  la rnine d u  platine, p a r  
XI. LeidiS.. ........... .,.. .. 

Ovalbumine : caractbres per- 
riiettarit dü la différrni:iei 
des sérines et  des sOtw111- 
plohiilines, pa r  ;M. Guérin.. . 

Oxalate de cérium ; son 
analyse, par  M.  Power et  
Sliedden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Oxyde de fer calciné ; sa di-- 
solution rapide dans l'acide 
c:lilnrhydrique, par M. Born- 
traügcr ..................... 

Oxysulfocarbonate de fer ; 
s a  prkscnce dans I'eau du 
HhCne, pa r  M. Causse ...... 

Pain ; recherche de la  nielle. 
p a r  M .  Leberiofl'. . . . . . . . . . . .  

Palladium ; son dosage et  sa  
separation d'avec les ni6taux 
de la  rnine d u  platine, p a r  
hf. Leidié.. ................. 

Papier sinapisé ; dosage de 

I'csst?ncc di: riioutiiidti, p i ~ r  
. . . . . . . . . . . . . .  M .  1)ic:terich.. 

Papiers ; tititi:ririination de 
leur  ccirnposilion d'api,iis l i x i  
teneur en pcritosanes, par 
M. Klnkiar.. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Peptones ; leur  diffërencia- 
tion d'dvec: lcs altiiirnincs, 
albunioses et syritoninrs, par  
M. Uiltéryst . . . . . . . . . . . . . . . .  

Percarbonates ; 1i:iir titrage 
iodotii+triqur, p u  M. Rupp.  

Peroxyde de sodium ; ses 
prop1il t6i ,  pa r  AI. J,iuhi:rt.. 

; prbparatiori d'un de sca 
hytir~ates. pa r  JI .  Jaubert .  . .  

Persulfates ; leiir titrage 
iodtirriL;trii[iir, par  11. R u l ~ p .  

- ; propriétüc et titrage des 
per.iuli'at.es alcalins , par 
M .  Moreau. .  ............... 

- ; leiir titrage par  I'iodurc de 
potassium, par 3IM.irribi~rt et 
c t  Moiirgues.. . . . . . . . . . . . . . .  

- ; Icui  dositpe ac:idimdtriquo, 
par >[JI. Irribcrt c t  hloiirgues. 

Phénols ; nouvelle rrit;tii»dc 
de dosagir, par  M. Iiicgler.. . 

- ; rkaction cc~racti:ristirpie 
d e  l'acide pheniqiie , par  
hl .  Fiora . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; dosane volurnktriqur: de 
-l'acide phchiclue, par  JI. ï o -  
c:licr.. ...................... 

- ; réaction carxi.Cr.isticlue de 
l'acide plii~riique, par M.Man- 
seau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; titrage d u  phtnol ,  pa r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  M .  Telle.. 

- ; sa recherche tiarii la  gaze 
phikiquée,  pa r  M. Tresli.. . .  

Phosphates minéraux ; loiir 
recherche dans les scories 
Thonias, par  M. Lorenz.. ... 

Phosphore ; sa traricfornia- 
tion eri arcenic.par hIJl.Nm1- 
ting et Fcucrstein .......... 

- ; son dosane danc 11:s corri- 
posds orgarifques. par  M. Ma- 
rie. ........................ 

- : recherche du phospliore 
libre, par  M. Mukerji.. ..... 

Pipérazine ; ses réactions co- 
lorkes cri pr tsencc des alca- 
loïdes d e  1 opium, par M. hlari- 
seau ....................... 

Platine ; séparation des 1116- 
taux qui  I'accornpagnerit, 
par  M .  Leidié . .  . . . . . . . . . . . .  

Plâtre ; dosage des iiicuits et 
des surcuits. pa r  M. Périn. 

Plomb (action des eaux sur  
le), ar  M. Bisserid.. . . . . . . .  

-; mgme sujet, a r  M. Caries. - ; procédé c!~;llershanseri 
pour  le traitement des mine- 
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- ; son dosage dans los pre- 
pimttions di: noix vornique 
i:t sa  ïépaiïi1,ion de !a hi'ii- 
cine, pa r  XISI. E'ai'i'et LVriglit. 

Sur. g a s t r i q u e  ; so* analyse, 
. . . . . .  P;W le I ) =  S~:liuyteri 

S u c r a m i n e  ; sa nat.uie et  s a  
reclierclie dans les suhstan- 
ces aliinerititii~cs, pa r  JI. Hel- 
lier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; nibnie siijel, par N h l .  Ha-  
............ rez et Toui,rou.. 

S u c r e  ; son docage en viticul- 
...... ture, pa r  hl. Uerriari~. 

- ; dositge d u  r;~i'linoqe dans 
les produits sucré- furteiiirnt 

. . . . . .  colorés, par  11. IIinze 
- ; son dosagc dari5 le sang,  

par M l .  Xlei1lèi.e et Cha- 
pellc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; doqi~ge du sucre par pesée 
directe de l'on>-dule de cui- 
vre, par  31. H;trtrnanri . . . . .  

- ; dowge  du sucre invàrti,  
par  M. Stolle . . . . . . . . . . . . . .  - ; déteriiiination d e  la  
richesse sacrhnrine d ü s  bet- 
teraves, pa r  J I .  llerzi'eld.. .. 

- ; s a  dc'terrriinatiori dans le 
lait concentré, par  JIM. 
Scliaffer e t  Sc l i i i t~ .  . . . . . . . . .  

- ;  dosage du sucre inverti, 
par  M. Llaiiiri;trin. .......... 

- ; ciriploi dcs ~ c l s  de nickel 
coiiiriir réactif des sucres ri5 
ducteurs, par  M .  I luyk . .  ... 

- ; einplol dcs SPIS da nickel 
c t  d e  cobalt poiirleur recher- 
ch?, pa r  M. Solliiiitnn.. .... 

S u l f a t e  d e  p l o m b  ; son e n -  
p h i  comme succB11ané de la 
céruse, par  h l .  Wil lenz. .  . .  

S u l f u r e s  ; leur dosage dans 
les eaux minérales, p a r  M. 
A .  Gautier . . . . . . . . . . . . . . . . .  

S u p e r p h o s  h a t e s  ; dosage 
rapiilc de T'acide phosphori- 

. q u u o l u b l s ,  par  N. Seell. .  
S u r c u i t s  ; leur dosage dans le 

pliitre, pa r  hl. PPrrn.. . . . . . .  
S y n t o n i n s s  ; leur difréren- 

cialion dJavi:c les albumines, 
aliriurn«ses et peptones, par  

. . . . . . . . . . . . . .  31. Hiltérgst.. 
T a b a c  ; dosage d e  l a  nicotine, 
. I )~LI.  M.  Folh ............... 
T a n n a s e  ; sa préparation el 

ses p r o p r i ~ i t e s ~  par  M. Ft:rn- 
hach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

T a r t r e s  ; leur anal7se com- 
merciale, pa r  M .  Quantin 

244 et 
T e l l u r e  ; son dosage et ea 

séparation d'avei: le sélb- 
niuni, pa r  M. Keller.. . . . . . .  

T e r r e s  ; leur essai pa r  la so- 

nges 

209 

i 3 

7 

101 

8 9 

i 56 

219 

232 

232 

3i.Y 

350 

331 

364 

4 2 8 .  

429 

258 

466 

2 

241 

9" 

149 

292 

65 

Iution d'acirli, citrique, p a r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a l .  Berju 

- ; d u w p  d c  l ' l iu i i~ id i t~ ,  p a r  
11. I'uclincr.. . . . . . . . . . . . . . .  

- ; dktc:riiiinaliori dl:? carbona- 
tc? ;ilciilirio-teri,eus, pa r  11. le 

............ 111 Iiiiriicritlortï'. 
T e r r e s  r a r e s  (nouveaux iiii- 

... rierai? des) ,  par  M. Flirik. 
Thé ; c;ii'acli:i~isation du th6 

. . . .  épuise, pa r  hl.  N~:stli:r.. 
T i t a n e  ; si.paratiori des aci- 

des t i tani ipc et  iiii~lybdiquc, 
p a r  hl1l. Kuixgenliei.g et 
Srnith.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

T o u r b e  ; son a n a l y ~ e ,  pi M. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Uorritin~ger 

T o u r t e a u x  ; dBteririiriation 
quantitative des scrriencei; 
etrangi.ros, par  M. Grevil- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  liers 
T r a v e r t i n s  ; analysc de tra- 

vertins d u  b,issin do Vicliy, 
pa r  MX. Girard et  Hordas. . .  

T r o p i n e  ; son identification, 
par  M .  Vrevcn.. . . . . . . . . . . .  

T u n g s t è n e  ; analyse de ses 
niirieraiq, liai hf. Borntraeger. 

- ; sr111 iiosiige d a m  les ini- 
ncrais rontcnant d u  plios- 
phnre, de l'arsenic, d1.ï d -  
cales. etc.,  pa r  M. Ilull~ilioi- 
mer . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; dosagi? du rnan<ran&ce e t  
du  chrome dans h s  iriirie- 
rais de turigstimc. pa r  31M. 

. . . . . .  Ibbotcon ct Urearley.. - ; son dosage rliiris les aciers, 
pa r  MM. Uazley e t  Brmrlcy. 

- ; sépamtion d e  I'acitic~ t.iing- 
stiquc d'avei: l'acirlc niolyh- 
dique. pa r  MM. Ilui?geriherg 
et  Schmidt . .  . . . . . . . . . . . . . . .  

- : son tiowge, par  M. Frit- 
chle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

U r a n i u m ;  son dosage dans 
les minerais et sa  séparat,iori 
d'avec le vanadium, par  Mhl .  

......... Oliver et  Fritchle..  
U r i n e  ; rt~c:heiclie des suli- 

stances antit,herrniqucs, par  
. . . . . . . . . . . . .  M .  Pctermann 

- ; dosage d e  l'acide o x d i -  
que, pa r  N. Salkowski..  .... 
; solubilité de I'oxalate de 

cliaux urinaire dans le  chlo- 
rure de sodium et  le phos- 
phate acide de soude, p a r  le 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Dr Gérard.. 
- ; recherche de la  bile, pür 

M Frcnkel.. . . . . . . . . . . . . . . .  
- ; recherche de petites cruan- 

tiths de sucre, pa r  M .  Esch- 
baum.  ..................... 

- ; dosage de l'acide urique, 
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