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ANNALES ET REVUE DE CHINIE ANALYTIQUE 

TRAVAUX ORIGINAUX 

Par M. G .  DENIGÈS.  

Les isosulfocyanates alcalins fournissent, avec les scls mer- 
curiques, un  prkcipité cristallin d'isosulfocyanate irierciirique. 
Ce prhcipité, qui  est un  peu soluble B chaud,  se iiindifeste A 
par t i r  d'une conceritratiori voisine de Z p .  100. A cette dose. 
relativement faible, il est utile e t  parfois nécessaire de provoquer 
l'insolubilisation p a r  une vive agilation du liquide et rriêriie par 
des frictions répktées, avec une l~ague t te  de verre ,  s u r  le r k i -  
pient qui  le renfernie. 

Cette réaction bien connue n'est pas d'une très grande sensi .  
bilité ; en outre, elle est loin d'étre caractCristique. 

I I  en va tout nutrenient de celle qtii résulte de la formation, 
l'ébullition, de sels dithiotriinercuriques (1), et particulih-eiiient 
du sulfate r1':iprPs l'équation : 

Pour l'appliquer, on ajoute, d a n s  u n  tube à essai, & quelques 
cc. du  liquide isosulfocyanique B examiner, une  B deux fois leur 
volume d e  sulfate mercurique : (&O, 5 gr.  ; S04H4, 20 cc. : eau 
100 cc.) ; onagi ie ;  on filtre s'il y a lieu, e t  l'un chauffe à 1'Bbul- 
lition, qu'on maintient,  mais à peine sensible, pendant  1 minute 
au  moins, en portant le tube au-dessus d'une flamme de brûleur 
Bunsen ou d'alcool. 

En présence d'isosulfacyanates, on observe alors un  troulile, 
puis un précipith cristallin, q u i  va en augmentant  si l'on continue 
2 chaufïer vers 1000. La réaction est toujours complete au bout  
de quelques minutes (4 ou 3 pour les grandes dikitions ; dans ce 
cas. il est plus commode d'immerger le tube. d6.s le dkbut, dans 
un bain d'eau bouillante). 

O n  peut ainsi dkceler jusqu'à Ogr. 2; d'acide isosulfwjanique 
par  litre.  Les produits prkcipilnbles par  l'acide sulfurique, tels 
que les sels de  büryurn, de  strontium et de calcium, n'apportent 

(1) G. D E N I O ~ S .  Contribution A I76tude des combinaisons salines d i tho t r i -  
uiercuriques (Bull. Soc. chim. des 5-20 août  1915, t. XVII, p .  353). 

JANVIER 1916. 
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ijucunè $!f 6 Ij réacti'un, puisqu'ils sont éliminés par  une 
filtration préalable. 

SJ,exainen microscopique d u  dépbt, qui se préserite le plus sou- 
vent  en prismes groupés en rnneses-plus ou riioins répl ièremeri t  
rndibes, parfois - surtout  avec les for tes  dilutions - en macles 
qu'on peut groççièreiiiené-cctmparer- à une hache  d'armes qui 
serait  iiiunie de  deux parties tranchantes opposées, permet une 
identification encore plus coinplfite de l'anion isosulfocyanique. 

DoSage d6 petites qnantit6s d'acide bofiquc*, 

Par hl. G: HALPIIEY,  d~rec teur  d u  l r~bopato~re ~ ' enper t i scs  d u  Minislkre 
du coiiiiiierM ( 4 ) .  

' ~ n ' ~ ~ ; ~ s C ~ c ~ a c t , ~ ~ ~ l l c i i ; c n t ,  g r h i  aux . t ravaux  de  l l \ l . l . ~ ~ a b r i e l  
Biitriind e t  ,.4~iillion, u n e  i i ~ i : ~ h o & . r ~ r ~ a r ~ ~ u a t ) l e ~ r i e n t  sensible, 
p e r i ~ e t t i p t  &e doser de  trhs iniiiiines'qliantitks de bore. Ce in6t:rl- 
loïilc, lorsqu'il est' B I'élat d e  biriite dans les ceiidres alcillines 
des v6gdt:iux o,u des nniiri;iux, p u t  Cire aisénient sépart. sous la 
for,irie d'éltier rnéthylt~orique, qui se saponifie au contact des 
alcalis. La solution alcaline ainsi obtenue, acidifiée par  IlCl, 
colore en rouge la p ~ r t i ~ i 6 r i e n n e  d'une bande de  papier de cur- 
cuma qui plonge en son sein, et l'étendue de la bande colorée est 
d'autarit ,plus grande ,que ln proportion d e  bori: est e l l e - r i i h e  
plus considérable- (2): . 

SeHeest; eli prin.ciye, I i i  méthode de  cesauteurs. Si l'on examine 
les norrilires gui teiqmirient leur rriéinoir'e, on rerilarque que,. dans 
certaines rkgions, les variations de  l'épaisseur de cette bande sont 
relativement faibles. (;'est ainsi qu 'une diffërence de Omilligr. 09 
debore (3) dans  la portion comprise entre O rnilligr. 1 ei O niilligr. O 1 
ne fait  varier que de 3 rnilliiri8tres la hauteur  de  la partie colorée. 

Nous proposons une méthode coloriinétrique q u i  permet d'ap- 
p r é c i ~ ~ r  le$:.vûriations .de .hgrj  .par fractioiis de  8 rnillièrncç d e  
milligr..da.ns une.solution. dont  la richesse c'n bore o.sci1lc cntrc-  
Qgr..000.0088 et Ogr.000,088 ( 4 ) ,  : 

Qn .prépare ; i0 une solution de. eurcurnn (E) en agitant . 2  gr. 

( 2 )  Extrait des dnna[es  de fu!si,fïcalions. - 

(2) Annalesde chimie an<zlylique. 1 9 1 4 ,  p .  170 e t  211. 
- f 3 j  ReprCseritant Omar 506 d'acide borique hydratri .  
: . .. cij Elie pourrait .sr. prEter,  par de lègères modilicalions, a des .applica; 
t i ~ n s  d u  rri&rue prdre.puu7-des solutions a)-mi d'autres ricliesses en. bore. 

( 5 )  S d i m  Ia nature &rs racines mise< en œiivrc:les te in tes  obienues' 
dans la reaction de  l'acide,.b?rique peuvent Elre consiilerablepont. diffé- 
iehtes;-bitin, q i i é  toujon sneî.t8s.'It ,&'a cependant semblé. pou< Es curcu:. j- 1'. . mas q u ~  j?lexp@F-i$e tts, quo- les' méiiieurs r'6suitats. où t o u t  iu moins 
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Pour eft'ectiier 1'ess:ii du s$fuile d'antimoine du, co in r i i e r ce i ,  

aussi i~~pidc i r icn tquc  I ; L  coiiiplexitt d u  sujet le  periiiet, o n  y dose 
l'hiimiditk, lc soufre lihre et Ic siilfate de chi~i ix .  

les p lus  f x i l c s  à comparer ,  ï . tnicnt,obtenus on rncf tant-en tüuvre une  solu- 
t ion don t  la te in te  corrtsporid B unp solutipn i i lu'cuse dl, chromate rieutre 
de potassa A O,l6  p. 100. 

(1) O n  seil qiic la présence de  d ivers  sels, et notacrirrient ct:lle i l e s  nitra- 
te-, vlnueri:a[jai\l<:yab!i:iuent . s iy  la . c o l ~ r i i t j ~ r i  -que prend le. Gurcuru* Sous 
I'influeiice dc l'ncidc borique: 

( 2 )  Aniiales de chimie analytique, 191-1., p. 170. 
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L'oxydation de  Sb2Sa, par  l'action de  la chaleur, en présence 
de l'oxyde jaune p u r  de mercure HgO, peut ktre faite comme 
!'indiqueF'résenius(~nalysequantilatioe, édition 4 909, page408); 
I'opkration marche trés bien. 

Soit P la perte a u  feu (humidi té  et soufre déduits) en admet- 
tant  qu'il n'y a i t  p a s  d e  carbonates, ce  qui  est pratiquement 
exact. 

Sb9SL e t  SbPS3, qui  constituent les composants des soufres 
dores, vermillons d'antimoine, cinabres, safrans el crocus d'ïmti- 
moine, en u n  mot  de tous les produits commerciaux, donnent 
par  oxydation, en présence d e  H g 0  jaune et moyennant une  
bonne vulcanisation assez longue : 

10 Sb2S3 + i O  O = 3 S02 + Sb204 ; 

20 SbeS5 + i 4  O = 5 S02 + Sb2Ob. 

Dans le  premier cas, S3 = 96 est remplacé p a r  Ob = 64 ; d'où 
perte de poids de  32 pour 336, ce qui permet d'écrira : 

Dans le  deuxième cas, S k  160 est  remplacé p a r  0' = 64; d'où 
perte de poids de  96 pour 400, ce qui  permet d'écrire : 

Suivant les cas, on peu t  appliquer l 'une oii l 'autre formule, les 
produits commerciaux 6tant, en général,  constituhs par  des 
mélanges de  S b W  et  de  SbZS3; quelquefois il y a du Sb204 en 
plus. 

TantAt on a des orangés d'antimoine; dans d'autres cas, on a des 
rouges, amarante,  cramoisis méme : les premiers sont de 
simples sulfures, totalement solubles dans HCI concentré et 
bouillant ; les deuxièmes contiennent des oxysulfures, moins 
solubles dans  HCI, dans les mémes conditions, ce qui est proba- 
blement d h  B la présence de  SbW4. 

GBnéralernent, nous dosons le soufre sur  le prodiiit desséch6 et 
debarrassé du  soufre libre p a r  lixiviation B l'acétone chaude 
durant  6 heures. 

Nous y dosons également l'antimoine total, soit p a r  les proct5dCs 
habituels, soit p a r  réduction I 'aidede l'hydrogène, ainsi que nous 
l'expliquerons plus loin. 

Si nous considérons u n  corps qui ne contient pas de Sb204 et 
si hous 'appdons : 
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x la proportion p.  100 de Sb2SJ 

Y P )) S b 9  
a >) n soufre total, abstraction faite d u  soufre 

librç, 
6 )) D SI) 

d'oh l'on tire : 
0.789 n - n,313 ti 

Y =  U,I,t;, 

0,1260 b - 0,1S!hO n x= 
0,03987 

Xous donnons ici un  iipcirçu des dérivks de l'aritirrioirie, peu 
connus des caoutchoutier.~, ce dont profitent certains comrner- 
çnrits pour vendre des produits liélkroclites et ayant  une valeur 
iiinrchanile douteuse. 

Autant qiie possible, il faut éliminer, sauf la nuance aniarante 
ou cramoisie demandée par  certains clients, les produits conte- 
riant trop d e  Sb201. A ce sujet,  Xarzahn ( 2 )  dit  que (( il faut 
tenir coirilite de. l n  teneur des pentasiilfures en N SIPO', qui  
l'eut étre t r i s  innuvaise dans  certains cas )). E n  efyet, Sb206 a 
des teritlaii~cç i1 produire un rioircisserilent des articles en caout- 
chouc, riiuis notons qu'il exisle toujours dans les mélanges en 
proportiori plus oii moins consiiiéi~:ible. 

Le nom de siufres  doris, que les fabricants donnent à leurs 
orangés d'antiinoine, n'esl pas exact non plus. On sait  q u e ,  le 
vrai soufre doré, provenant de  13 précipitation des eaux-tnhres du  
lierinés par  HCI, a une nuance Jaune-citron et non orirrigé ; c'est 
un mélange d e  d e  (le Sb"Oi et  de  sulfonntimonites 
de polassc. II est vriii qu'il f,iiit noter, cette fois, la dkcharge 
des coiiirner~:tnts, que la pr2sence de fortes p r o p ~ r t i o n s  d e  
SO'Ca dans  ces produits ne doit en rien raire préjuger une  adul-  
tiralion. Ln effet, les sels de Schlippe (sels de chnuxdes suIforin- 
tirnonites et  sulfoantiinoniatcs) : 

Sb2S3, 31PS OU SbSb K3, dont  le sel de chaux est SbZS8Ca3, 

(1) V. hf+rzhan. Mafieres premieres de la fabrication du caoutchouc, 
traduction Frits+ (Qesforgea) p. 121, 
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décomposés p a r  SOhH2, donnent Sb2S%u Sb2SS O U  un  mélange 
des deux,  suivant la réaction. 

I12S qui  se  dogage sert à nouveau pour préparer  de I'hyposul- 
fite de chaux, qui ,  agissant s u r  SbCI3, peut aussi donner des 
sulfures (Kopp, Repertoire de chimie appliquée, t o m  1, page 256). 

Les produits arnaranle ou cramoisis sont,  dans  beaucoup de 
cas, des corps se rapprochant de  la formule ShW3, SShZS3. 

Nous répétons qu'il est préférable de  les h i t e r  pour  le caout- 
chouc, h cause de la  présence d'oxydes. 

En ce qui concerne la préparation pratique de ces divers 
produits, nous ne saurions mieux faire que de renvoyer h l'excel- 
lent ouvrage d e  Marzahn, dé.;& nommé, traduit par  Fritsch, ainsi 
qu'à l'ouvrage de Adolphe IIeil et W. Esch, traduit p a r  Acker- 
mann ,  page 137 (Béranger éditeur). 

Nous avons parlé, tout  à l 'heure, de la réduction p a r  l'hydro- 
gène de ces produils, en vue de faire une estimation suffisain- 
ment exacte, e t  en tous cas rapide, des produits de ce genre. 
Dans une nacelle tarée, nous introduisons un  poids connu d u  
produit ; nous faisons passer lentement l 'hydrogène p u r  pendant  
une derni-heure enviror;. Si nousavons des essais faire en série, 
nous pouvons les faire dans  un tube métallique. Xous chauffons 
à 13 grille modérément; nous refroidissons, et nous pesons. Rous 
obtenons ainsi une certaine perte à l 'hydrogène, si, a u  préalable, 
nous avons dosé la  chaux  pondéralement, comme on le  fait 
toujours. Nous calculerons SOLCa correspondant;  nous dédui- 
rons de 100 l a  perte h l ' h y d r o g h e  et le sulfate da chaux,  SOaCn 
calculé. Nous aurons ainsi u n  chifrre donnant l'antimoine total, ?L 

condition, bien entendu, qu'il n'y a i t  pas eu d'addition fraudu- 
leuse de  poudre d e  brique, d'oxyde de fer, etc. 

Notons que l'action de l'hydrogérie s u r  le sulfate de  chaux,  
dans  les conditions de l'expérience, est nulle et que la transfor- 
mation de S O T a  en CaS par  H n'a certainement pas lieu. 

Cet essai rapide n'indique pas les proportions relatives de 
Sb2S3, de Sb2Sb et de Sb204. 

Si nous voulions les connaître, nous devrions recourir a u  pro- 
cédé beaucoup plus long cité plus h a u t .  

Pour  terminer, nous allons donner quelques renseignements 
s u r  la préparation d e  ces divers produits.  

Lorsque nous avons affaire ti un  produit (quel que soit son nom) 
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qui  ne contientni soufre libre, ni SOiCa, nous pouvons présumer 
qu'il a 6té préparé p a r  la rknction d e  W a g n e r  : 

G SbCl3 + 9 SZ03Na2 = 28 NaCl + 2 Sb2S3, Sb204  + 1 2  S 0 2 .  

Cette rEactinn exige de I'IICI, de l'hyposiil fite (produit assez 
cher), d'où coût Flevé de l'opér a t '  ion. 

Si, a u  coritraire, i l  s'agit d'un p i ~ l u i t  conteri;iiit t l i i  soufre 
libre ou SOCCa, ou I~ien les. deux, i l  est à présumer qu'il n été 
préparé p a r  le procédé écoiioriiique dû à Kopp. 

On par t  dcs N charrées  >) de  soucles (produit q n i  ne coûle 
presque r ien);  on y fait barboter SU2 e t  un courant d'air : 

2 CaS + S 0 2  + 30 =SW3 Ca + SOLCa (1). 
puis : 

6 SbCI" 9 S a 0 3  = 2 Sb2S3 , SbgO' + 9 CaC12 + 12 S 0 2  (2)  
ou, eri rriultipliarit (1) pa r9 ,  el ajoutant & (2) : 

18 CnS + 45 O + 6 ÇbCI" 9 SO'Cn + 9 CaCI2 + 3 S 0 2  + 
) Sb's3 SbZOL, 

9 

Dans ce dernier cas, on le voit, le produil revient I I  tr65 lion 
irinrché, ca r  l 'attaque de  la stibine par  IICI, q u i  dggage H2S, 
permet d'utiliser cedernier,  suivant la rknction : 

2 I12S + Ca(OH)2 + 3 O = S203Ca + 1120 

de telle sort.e que, dans cc proceilfi, aucun produit ne se  perd. 

Contr i l~ i i  t lou a 1'i.tiidc d m  oarl~onilte auir9i-cnx, 

l,'airiiiioniure de cuivre a eu, pendant plusieurs années, de  
chaleureux partisans dans la Gironde pour le traitement d u  
mildiou de  la vigne. Sa préparation en grand a eu des variantes, 
qui sont, d'ailleurs, toutes basées s u r  le même principe, dont  
voici le schéma : dans un  manchon,  on entasse de Ia tournure 
de cuivre, de  façon A pouvoir alternnliverrient y faire circuler un  
courant d'air et un  courant d'ammoniaque liquide. Kn théorie, 
l 'air ne fournissait ainsi que  son oxygène au  rnétnl, el I'amino- 
niaque dissolvait simplement l'oxyde de  cuivre formé. Cette 
solution s'enrichissait ainsi de plus en plus eri oxyde cuivrique, 
et.on l'enlevait lorsqu'elle arrivait h une densite d é t e r m i d e .  

A u  d i b u t ,  tout allait ii merveille et  e n  bonne vitesse. Mais 
bientôt on constatait qiie, toutes c h o ~ e s  d'ailleurs égales, le tra- 
vail s'alan@sait, e t  avec une telle intensitc! progressive qu'il 
fgllait changer  la vieille tournure de cuivre. 

L'expérience, suivie pas à pas a u  laboratoire, dans  des vases 
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de verre, révéla que l'air, avec son oxygène, fournissait aussi 
de l'acide carbonique, de telle sorte qu'il se  formait, en même 
temps que  d e  l'oxyde d e  cuivre, un  carbonate cuivrique inso- 
luble dans  l'alcali. Ce carbonate de cuivre, à cause de  son inso- 
Iubilitk, restait  fixé s u r  le cuivre, le  recouvrait et s'opposait 2i la 
fois B I'aclion de l'air et d u  dissolvant amnioniacal. Cette cou- 
verture bleue était assez tenace;  néanmoins elle se  détachait 
peu peu lorsqu'on agitait  vivement dans l'eau froide la tour- 
nure devenue inerte. 

Dans le cours d'un été, nous avions oublié, pendant deux ou 
trois semaines, u n  flacon bouché d a n s  lequel se trouvait de la 
vieille tournure ainsi carapatée et baignée dons de l 'ammoniure 
concentri:. 1,orsqiie nous avoris voulu la tlt!poiiillcr de cette 
carapace, nous avons k t &  surpris  d e  voir que, si  les écailles 
étaient d'un beau bleu à l 'extérieur, elles possédaient une nuance 
vert malachite dans les couches sous-jacentes et jaune dans les 
parlies en contact irniri&rliat avec le rriétal. 

L n  flacon juiiieau ayant  été 1;iissé intact en observation, nous 
avoris rernarqub que le Iileu prirriitif di: surface avait passé 
spontanément au  vert, pour p r ~ n t l r e  ensuite une  couleur jaune- 
rougeAtre. Lorsque cette rimincc s'est montrée fixe, on a sépare 
ce produit p a r  simple agitation avec de  l'eau bouillie, et l'on a 
constaté que c'était du carbonate cuivreux. 

Le métal, p a r  son action réductrice continue, avait 6th l 'agent 
efficient. 

Le carbonate cuivreux constitue, en effet, une poudre d'un 
vert glauque, insoluble dans 'l 'eau pure  et ammoniacale, assez 
stable à l'air. Cette poudre se  dissout dans les acides avec une 
vive effervescence; avec l'acide nitrique, elle dbtcrrnine un  
dégagement de vapeurs rutilantes et une  liqueur un  peu bleutee; 
avec l'acide chlorhydrique, la solution est incolore, l impide, ct 
elle se  dissocie p a r  dilut'on dans  l'eau, en laissant déposer un  
abondant prEcipitB blanc. 

Si nous avons écrit ce qui  précède, c'est parce que nous avoris 
trouvé 1:t l i t térature chimique muette au  sujet de ce composé, 
qu i  puurca peut-6ti.e u n  jour jouer u u  rOle daris les arts.  

REVUE DES PUBLICATIONS FBAAÇAISES 
Caraetéi.isation d e s  poisons mineraux dans l'eau. - M. E. FLELRY (Journal de pharmacie et de chimie du 
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i e r  octobre 2 91 5). - Les laboratoires de  lexicologie récernment 
crbés auprbs des armées en campasne auront à rechercher les 
poisons introduits dans les alirnenls, notamment dans les eaux. 
Pour faire cette recherr,he, les chiniistes ou pharmaciens attachés 
à ces laboraloirrs devroiit s'iippliqucr k recourir h des pror:édés 
rapides, n6cessit:int un inntt'i.iel restreint et un prtit riorilhi-e d e  
rkx t i f s .  La  techiiicliie que i.ecoriiiri:iniie JI. I~lr:iiry exige simple- 
rnent, cotriiiie niiitériel, u r : ~  Ia inpdi  alcool, deux coiiiptci-goultts, 
qu?  lues tuiles de 23 cerilirri. (le I o i i ~ u ~ , i i i  eriviiori, un eritoririoir 
et  d u  papier filtrei,. 

Cominc rilacLiCs, i l  suffi1 d'avoir une solution a u  dixiènle de  
monosulfure de sodium pur ,  semblable celui employé en pho- 
tographie (on peut reinplacer cette solution p a r  une solution 
incolore d e  solfhydrate d'ammoniaqiie), de I'JICI, une solution 
saturée d e  sulfate d e  strontium et quelques feuilles de papier 
picro-s.8. 

Avec u n  arsenal ainsi rkdiiil, on ne peut Cvidernrnerit pas  
spécifier le  inétal (plomb, mercure, étain, cuivre) nuque1 est d û  
le précipité noir oblenu avec le sulfure alcalin, iiiais on peut 
conclure que l'eau renferme un  d e  ces métaux ou u n  autre  quel- 
conque dont  le sulfure est noir, et que,  p a r  suite, elle n'est p a s  
potable. II en est dc mèiiie pour les précipités blancs que produi- 
sent les sels de zinc et  d'alumine, mais  nori pour les précipités 
jniines, ou pour  Ic prkcipité noir de sulfure de  fer qu'il est possi- 
ble d'identifier. 

Pour faire l'essai d e  l'eau, on commcncc par  filtrer I'échan- 
tillon prélevé ; si l'e,iu, ;iprP,s filtration, est colorée, bien que  
limpide, elle doit &Ire rejetke. L'eau doit. ktre incolore, et, pour  
l'apprécier à ce point de vue, oii 'peut placer le tube qui In con- 
tient au-dessus d'une fcuillc tic papier blanc et regarder de  hau t  
en bas selon l'axe du tube .  

Si l'eau est  incolore et resteliiiipide, on l'additionne de 2 gout- 
tes de  solution de rnonosulfure de sodium, et  l'on attend pendant 
quelques instants.  L'eau peut rester limpide et incolore, ou bien 
elle se colore, ou encore il se foriric: un  prhcipit.6. 

1. Dans le premier cas, on ajoule dans le tube 2 gouttes d'I1Cl. 
S'il se forriic un  pricipité jniine s u r  les points oii toinl~e l'acide, 
ce pricipité est tiù à du sulfure d'arsenic, résultarit de la prirserice 
dans l'eau de  I'ncirle arsériieux ou d'un arsénite. 

Si lJCI ne  produit aucun chansement ,  on cha i i re  l a  partie 
supérieure d u  tube, en tenant celui-ci par  son extrémité infé- 
rieure ; on porte le liquide h l'ébullition, puis or1 ajoute un excès 
de rnonosulfure de sodiurri. S'il se forme u n  pricipité jaune a u x  
points où toinbe le rnonosulfurc, on peut conclure :i la présence 
d 'un arséiiiate, qui e t  passé h I'iLat d'arsénite sous l'irifluence 
de l'ébullition. 
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S'il nc se produit rien, on prend dans u n  tube une  nouvelle 
prise d'essai d'eau filtrée, qu'on additionne d'un volurne égal de  
solution saturée de  sulfate de strontium ; l 'apparition d 'un  préci- 
pité blanc doit faire songer la baryte ; s'il ne se produit aucun 
précipité, c'est que l'eau ne contient a u m n  métal toxique. 

11. Si, au contact du moriosulfure de sodium, l'eau s'est teintée 
ou s'il s'est formé un précipite, ce qu i  d6pend ordinairement d e  
la  proportion de sulfure insoluble qui  a pr is  naissance, on note 
l a  teinte qu'a prise l'eau ou la couleur d u  précipité. S i  cette cou- 
leur est  blanche, on doit penser au  zinc, ii I'aluniine ou  a u  man- 
ganèse (pour ce dernier,  le précipité ne  tarde pas à se  colorer) ; 
un  précipité jaune fait  songer au  cadmium;  une teinte orangé à 
l 'antimoine. Quant a u  précipité noir, il est commun à beaucoup 
de  métaux [mercure, cuivre, plomb, étain (au niinirriurn), argerit, 
bismuth,  fer]. Le fer est inofîensif, mais il est bon de l'identifier, 
e t  l'acide chlorhydrique v a  permettre cette identification. E n  
tous cas, il est utile de  savoir qu'une eau prenant une  coloration 
noire ne doit pas  être a priori rejetée de  la consommation, puis- 
que cettecoloration peut être due a u  fer. 

Passons donc au  deuxiéme temps de l'opération. On ajoute dans  
le tube 2 gouttes d'lIC1. Si le précipité noir disparaît, et si  I'eau 
reprend presque complètement s a  limpidité, troublée seulement 
par  un  peu de  soufre mis  en liberté, on doit penser a u  fer. Si le 
précipité persiste, c'est qu'il est constitué par  un sulfure de mer- 
c u r e , - ~ ~ ~  de cuivre, ou d'étain (au minimum), ou de  plomb, ou  
de bismuth ou d'argent. Donc, eau non potable. 

Dans le cas de précipité blanc, si ce précipité se dissout a u  
contact dlHCI, I'eau redevenant limpide, or1 se trouve e n  présence 
du zinc ou de l'alumine, ainsi m ' i l  a été dit ~ l u s  haiit. Si HCI a 
CU pour effet de renforcer la coloration qu'a prise l'eau après  
addition de monosulfure de  sodium, e t  s'il s'est formé u n  préci- 
pité,  celui-ci est d u  sulfure d'antimoine. 

Comme l'addition d'JICI fait presque constamment apparaî t re  
dnns le tube un  brouillard nuisant à la netteté de l'observation, 
il est bon de remplir presque curriplétemerit le tube. 

Pour la recherchedes cyanures, il faut faire intervenir le papier 
picro-sodé, préconisé pa r  Ji. Guignard pour dépister les haricots 
3. acide cyanhydrique ( 2 ) .  On prend de I'eau dans un  tube ; on  
l'additionne de  2 gouttes d'IICI ; on suspend dnns l 'atmosphére 
du  tulle une bande de  papier picro-sodé ; on fait bouillir;  dès que 
l'ébullitiori commence, on houche le tube ; s'il existe u n  cyanure 
dans l'eau, le papier p rendune  teinte acajou foncé. Cette réaction 
se produit m8me à froid, mais  plus lenteinent. 

Pour  reconnaître les nitroprussiates, qui sont t rès  toxiques, 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 190fi. p. 226. 
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on prend de I'eau dans  un tube ; on l'additionne d'une goutte de 
solution de monosulfure de  sodium ; si l'eau contient une trace 
d e  nitroprussiate de sodium, il se produit une teinte bleu- 
violacé. 

Quant aux  ferro,. ferri e t  siilfocyanures, on les di t  inoffensifs ; 
il n'y a donc pas lieu de  les caractériser. 

Iinperniéabilisation des draps militaires. - M. Cr. 
A. LE ROY (Cow~plas  ~ e n d z ~ s  de I'AcadCmie des sciences d u  
15 novenihre 1915). - Polir ii~iperméabiliser les tissus, on se 
serl ordiniiirerrienl de savoiis cl'alumine, qui  sont peu cohteux, 
et l'on procède de  la iiianii:re suivante : on plonge le tissu dans  
u n  premier bain constitué par  une solulion aqueused'alun ou de 
sulfate d'alumine ou encore d'acétate d'alumine. puis  dans un  
deuxième bain formé d'une solution aqueuse de  savon de soude 
ou de potasse; il se fait ainsi un savon d'alumine qui se fixe s u r  
le tissu, mais  qui  ne pénètre pas la fibre. 

RI. Le Roy propose u n  procédé qui donne de nieilleiirsrésul- 
tats et qui consiste à plonger le tissu dans un  premier bain 
constitué p a r  une  solution aqiieiise d'aliiminate de soude plus 
ou moins concentrée suivant les cas et additionnée de savon de  
soude ; on obticnt ainsi une  solution sapo-iilurnineusc, soluble, 
qu'on peut iriérne additionner rl'adjuvants tels que la caséine, la 
gdlntine ou u n  corps rksineiix; lorsque Ir, tissu est irnprdgnd, on 
l'essore et on le sèche. 

Si l'on examinedors  le tissu au microscope, avec un  grossisse- 
ment moyen, on voit les i.cailles, qui sont imbriquées sur  les 
fibres laineuses, s'entrouvrir sous l'actiori du liquide sapo-?luini- 
neux, puis ultérieurement se r6tracter sous l'action du  deuxième 
bain, qui est un  bain acide et fixateur. 

Ce bain est constitué par  de  l'eau forternent acidulée A l 'aide de 
l'acide forrniqut: ou de  l'acide iic:étique ou d'un sel à rkaclion 
acide, l'acétate d'aluiiliiie par exemple. Ori irnrnerse et l'on foule 
le tissu dans ce liain ; on détermine ainsi la décornposition d u  
produit sapo-aluinineux fixé s u r  la fibre et la précipitation d'un 
savon d'alumine insoluble, intimement rnélangé avec le sel d'alu- 
mine (ncétale, etc.), le sel de soudi: e t  les gras libkrtlls. Le 
mélange de ces siibstances constitue un  conîposé hydrofuge très 
adhérent et très stable, qui  rend Ic tissu iinperinéahle k l 'eau, 
tout en le laissant suffisamment perriléable à l'air et la trans- 
piration. 

La concentration des bains et la charge varient selon les cas. 
Pour les draps rnililaires en laine, dits bleu-horizon, il suffit d'une 
charge de  20 gr. de  précipité d'alumine par  mètre. Le coût de  
l'iinpeririéabilisation n'augmente p,rs sensiblement le pr ix d u  
drap. 
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Le procédé propos6 p a r  M I,e Roy est applicable a u x  draps 
rrii liliiiies eri cours de fabrication, dinsi qu 'aux vêteinerits confec- 
tionnes et méme usagés. 

Présence du l6vulose dans l'urine. - AI.  JIUELLEIL 
(Journal d e  pharmacie e l  de chimie  du  15 niai 1915). - O n  
connaît très peu d e  cas dans  lesquels on nit constaté l a  prksence 
du lévulose dans I 'urine; RI. Justin RIueller a eu entre les mains 
l'urine d'un individu qui  avait absorbé une grande quantité de 
raisins de  Corinthe et de  figues. Cette urine réduisait la liqueur 
cupro-potassique, mais, en pratiquant l'exarrieri polarimétrique, 
M. Justin Mueller remarqua que le plan de In lurriihre p o l a r i s k  . . 

était dévié à gauche, au lieu de l'i.tre A droite, a i n s i q u e  cela 
se produit pour les urines contenant du  glucose. II y avait donc 
lieu d'attribuer cette déviation anorriiale au  16vulose, et,  en elfet, 
M.  Justin Mueller, aprPs avoir déféqué l'urine à l'aide de  I'ack- 
tate de plomb, l a  t ra i ta  par  le réactif résorcinique (réactif d e  
Scliwanoff) ; en +joutant HCI et en chauffant,  il obtint un  pr6ci- 
pité rouge foncé, soluble dans l'alcool, caractéristique d u  Iévu- 
lose. Toutes les urines se colorent en rouge sous l'influence de  
ce réaclif, mais il ne se forme pas de  précipité. 

L'urine du mérne individu fut  examinée ultdricureinerit, niais 
elle ne contenait plus de sucre. 

REVUE DES PUBLICATIONS ~ T R A N G E R E S  
Recherche du eobalt par l'a-nitrosu-P-naphtol. - 

M. 1'. W .  ATACIC (Journ. o f  Society o f  chernical fudustry, 1915, 
p.  64.1) .  - L'auteur critique l'eniploi de la solution acétique ou 
alcoolique de  I'x-nitroso-P-naphtol pour la rechcrclic d u  cobalt 
en présence du  nickel ; il propose la solution suivante, qui  lui 
donne d'excellents i-6sultats. 

O s r .  1 d'a-nitroço-p-naphtol cst porté ù I'éliullitiori avec SOcc. 
d'eau, à laquelle a ét6 ajoiitt': 1 cc. de soude caustique diluée ; l a  
solution est filtrée, puis diluée 3. 200cç.  Cette solution peut étre 
conserv6e pendant un a n  sans subir aiiciirie altération. 

Pour In recherche d u  cobalt, on qjoiite 1 cc. de solution d e  
chlorure d'ammoriiiim et 1 cc. du i-Cactif h la solution eobaltique 
neutre ou faiblement alcaline. 

La productiori d'une colorntiori roiige-tinrtl~aiix ou oranq?, ou 
d'un précipi16 rouge ne changeant pas en présence de S(J41i2 dilu6 
cst ciiractéristique de la prl'sencc du col~;ill. 

Oinilligr. 002 de cobiilt dans 1 cc. d'eau, ou I partie de cobalt 
dans 1 millionde parties d'eau, peut étre ainsi Sacilenlent dbcelke, 
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cette quantité donnant immtdiatement une coloration rouge et, 
après repos, lin léger prtkipité rniige. 

Les colorations obtenues avec le nickel, les sels ferriques, etc. 
sont toutes détruites par  acidification à l'aide de S0Y12. TI n'y 
a pas d'inconvénient L ce que le cobalt soit à l 'étal de n i t r d e  ou 
d'autre sel. pourvu qu'il soit k l 'état de  sel cohalteiix. 

Les sels de zinc ou de  manganèse ne çénent l m .  La présence 
de grandes qiiantités de nickel gêne un  peu, à ciluse de I'intcn- 
sité d(: la coloration, q i i i i iq~~e  ri'crnpkcharit pas une colorrttiori 
jaune et éventuellement un précipité rouge. 

Pour la recherche du  cobalt e n  présence de  grandes quantités 
de nickel, il est préférttble de réduire la quantité de ce dernier 
par  précipitation ù l 'aide d 'une solutiori alcooliqiie de dirn8- 
thylglyoxime ou de a-benxyldioxime. Comme la prksence d'un 
excès de ces réaclifs gène 1;i cilrüctérisation d u  cobalt, il ne  faut 
séparer le nickel que  partiellement. L'essai n'est pas entravé par  
la prksence de l'acide t;irtriqiie oii citrique, qui peuvent être 
employés pour maintenir en solution les bases d u  troisihme 
groupe.  P. T. 

A n a l y s e  des  jaiines r* t  des verts d e  chrome. - 
M. A .  G I V E N  (Journ.  I d .  E n g .  Chim., 1915, p .  334, d'après 
Journ. of Sociely o f  chentical Irzdustry, 1925, p .  499). - Humi- 
dité ei carbonale de pylornlr. - L'humidité est déterrrii1i6e en 
&chant l g r .  du colorant pendant 4 heures à 105"i20°, dans 
un  petit bécher;  le rdsidu est rnélangé avec 50 cc. d'acide ackti- 
que ti ROp. 100, puis  laissé en repos durant  unc nuit et filtré sur  
un creuset d e  Gooch ; le résidu est lavé, séché et pesé. L a  perte 
de poids corresporid au  carhonate de plomh. 

Sulfate  et chmmzte  de plornl,. - I gr. du  colorant est porté à 
l'ébullition pendant 5 à 10 minutes ,  avec 30cc.  d'eau et  5Occ. 
de soude citustique à 23 1) 1UO ; on filtre sur  ilr i  creuset de 
Gooch ; le résidu est lavé, el le tiltratuni est dilu6 à 230cc. ; 
dans 50cc. de  cette solution, on dpse le sulfate paraddi t ion d 'un 
excès d'IlC1 et  de 5 cc. d'alcool ; on fait bouillir j i isqu'i  ce que le 
chiorriate soit rki i i i t  ;L 1'ét;it de chlorure de chrome, puis orr 
précipite par  le chlorure de  baryum. 

Dans une autre  portion de 50cc.,  le plomb total est dtiterminé, 
sous forme de chromate, par  addition d'un excès d ' r l ~ 0 ~ I I ;  on 
chaufïe à .I'étiullitiori, et l 'on précipite p a r  25cc. d'une solution 
saturée bouillante de chromate de  potassium. La dirérence entre 
le plomb total et cclui correspondant au carbonate et a u  sulfate 
donne le  chromate de plomb. 

Sulfate  de baryle e l  kaolin. - Le résidu obteriu plus haut [~a t  
trait6 pendant 10 minutes par llCl chaud (1 : I j ,  filtré, puis 
lavé ; on répète ce Iraitement deux Toissuccessives, puis  le résidu 
final, pesé, est caractéris8. P. T. 
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RBactil ~ens ib ie  de i'a.cida chroiniqne. - M .  P. N.  
VAN EILK(Chem. Weekb lad . ,  1915,  p .  6. .d 'aprés  Anahyst, (1925, 
p. 293). - Les solutioris de  chromates donnent  une  coloration 
bleue intense avec l 'a-naphtylamine en présence des acides tar- 
trique, citrique ou oxalique. 

IJn réactif préparé en pulvérisant Ogr. 5 d'a-naphtylamine 
avec 50gr. d'acide tartrique e t  en dissolvant le mélange dans 
100 cc. d'eau permet dc déceler O milligr. 001 de chrome à l 'état 
de  chromate. 

IJr!e solution de  chromate de potassium est employée comme 
tvpe pour  le dosage calorimétrique d u  chrome par  cetteméthode. 
L'oxyde de  chrome peut  être fondu avecdu carbonate de sodium 
et d u  chlorate de potassium, e t  1:r coloration dnnnke par  l'essai 
peut &tre cornparBe à celle produite par  l'oxyde de chrome pur ,  
traité d a n s  les mbmes conditions. P. T. 

Dosage dn platine, du palladium et de l'or dans 
les minerais. - Ri. A. M .  SM00'1' (En./. and. Min .  Journ. 
1925,  p. 700, ti'aprés Journ. of Sociely o f  chernical f n h s l r y ,  
19i5, p .  554.). - Les culots de  plomb provenant de  l'essai au  
creuset d e  deux OU trois fusions sont  scorifiks ensemble, et le 
culot obtenu est coupellk k haute température, en a,joutarit~ pen- 
dant  l'opération, nu moins s ix fois autant  d'argent que la quantité 
supposke de platine, dr: pallndii!ni et d'or.  J,c bouton d'argent 
obtenu est trait6 par  AzOqlI de concentrations successives ( 2  : 6), 
puis (1 : 2 )  ; le résidu, constitué par  l'or e t  une  piirtie du platine, 
est lavé à l'eau, puis  dissous dans l'eau régale, e t  1 i i  solution est 
mise de c t ~ l é .  

P a r  addition d'HCI à In solution nitrique, on précipite l'argent ; 
le platine reste dissous, mais le chlorure d'argent ohtenu est rose 
rt contient d u  palladium. 

Ide précipité d'argent est scorifié et coupellé avec du  plomb, èt 
le bouton obtenu est dissous dans AzOqI  ((1 : fi), puis l'ar, ment est 
reprécipité p a r  IICI ; l a  séparation est répétbe jusqu'k ce que  le 
chlorure d'argent obtenu ne soit plus  rose. 

Les filtraturri des diverses précipitations de  l'argent s o ~ i t  
ajout& B la solution régale obtenue plus haut ,  puis  or] évapore 
à siccitB : le résidu est traité p a r  5 gouttes d 'HU et 40 cc. d'eau, 
la partie insoluhle étant jetée, sauf si elle posskde une coloration 
rose, cas auquel elle serait  traitée corrime il est indiqué précé- 
demment. 

Or. - 11 est précipité d e l a  solution par  ébullition après  addition 
de 3 g r .  d'acide oxalique. Le prkeipité est laisst;, e n  repos pendant  
une nuit avant  filtration, puis redissous e t  reprécipité plusieurs 
fois si le rriinerai est riche en platine et  en palladium. 

Le précipité d'or final est alors coupellé avec d u  plomb et 
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environ s ix fois son poids d'argent, puis on fait le dkpart s u r  le 
bouton, et l'on pèse l'or olitenu comme de couturrie. 

Platine. - A  l 'ensemble des fillratum oxaliques, on ajoute 5 cc. 
d'HU ; le liquide, dilué à 150 cc., est chauffé à l'thullition, puis 
traité, pendant qu'il est chaud, par  un courant rapide d'hydro- 
gène sulfurti; le pdc ip i té  de  sulfures de platirie et de pülladiurri 
est filtré, dissous dans l'eau regale, puis la solution est évaporée 
à siccité deux fois, e n  présence d'tLCl ; le résidu est traité par  
2 ou 3 gouttr :~ d'IIC1 et 2 cc. d'eau, et la solution est additionnée 
de chlorure d'arrirrioniurn, coinine d'ordinaire pour la sépitri~lion 
du platine. 

.\fin d'éviter la perte mécanique qui se produit pendant l'inci- 
nération du  chloroplatinate d'anirnoriium, ce dernier est dissous 

l'~itiullitiori daris SOLi12 à 5 p.  100, e l  la solulion houillarite est  
traitée p a r  l'hydrogène sulfurk; le précipité est filtré, e t  Ic 
filtre est  calciné ?i basse temp6ratiire ; le produit de  la calcina- 
tion est alors scorifié avec du  plomb, en additionnant d'au moins 
six fois autant  d'argeril qu'il y ü. de plalirie préseut ; le culot est 
coupellé, et le houton est soumis au  départ avec S O W  concentré ; 
le platine résiduel est pesé. 

P~zlladium. - Au tiltratuin de  la précipitation du platine par  
le chlorure d'arriirioriiurri, on iijonle uri excés d e  dirriéthylglyoxirrie 
(au moins sept fois le poids de pnllndium présentj dissoute dans 
llCl(2 : 1);  le liquide est dilué à 250 ou 300 cc., ctiauffé pendant 
une demi-heure, puis laissi: en rcpos pendant une nuit et filtré 
sur  u n  creuset de Geoch ; après lavage, d'abord avec 11C1 dilué 
(2 : 1) pour enlever I'exci's di1 prkcipitant, p l i . ;  B I'eaii et k 
l'alcool, l e  précipité est séché k t20°-1150 et  pesé. II contient 
3 1 . 6 8 6 ~ .  100 de pallndiurn. P. T. 

nopage d u  fer par le permanganate de potasniuni 
en présence de fluorures. --JI. O.  L .  U A R N E B L Y  (Journ.  
Amer. chem. Soc. 1915, p. 2482, d'nprèa Jown. o f  Soc. o f  che- 
mical Ind7islry, 2915, p. 737). - Le titrage du  fer ferreux k l'aide 
di1 permanganate de  potassium en présence de  I'acide fluorhydri- 
que donne un virage instable. 

L'addition de S04A2 K!i ou 5 N, ou de certains sulfates acides, 
permet u n  bon titrage e n  présence de l'acide fluorhydrique N i l .  
L'acide horiqiie est, dans ce 'cas ,  le meilleur des rtiactifs, e t ,  de 
plus, e n  présence de l'acide fluohorique formé, les solutions fer- 
reuses sont tout % fait stables en présence de l 'air.  

Pour  le dosage d u  protoxyde de fer dans les roches silicaties 
ou carbonatées, on utilise l'acide borique pour  détruire l'influence 
nkfaste de  l'acide fluorhydrique. 

La roche est dissoute dans SO(H2 et l'acide fluorhydrique dans 
une atmosphère d'acide carbonique ; on ajoute ensuite un  excès 
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d'acide borique en morceaux à la solution diluée, et, après  filtra- 
tion d e  la matibre organique s u r  un filtre d'amiante, la solution 
est titrée au permanganate de potassium comme de  couturne. 

P. T. 

Examen de L'arsBniaLe de plomb commercial. - 
hlM. R .  11. ROIiiSSOiJetH. V. T_\liï'AR(Jozrrn. Ind.  E n g .  Chim., 
1915, p .  499, d 'après  Journ .  of Soc. of chen~ical  Indus~ry ,  191 5 ,  
p. 732) .  - La valeur pratique des arsénii~les de plomb comme 
insecticides dépend de leur teneur en arsenic et  de leur insolu- 
bilité, qui  les empêche d'être nuisibles pour le feuillage. 

II est important de  dkterminer les impuretés solubles dans l 'eau, 
car elles peuvent réagir sur  l'arséniate de plomb pour donner des  
produits arsériic;iux Solubles nuisibles &-la plai te .  Aux Etats- 
Unis. la loi sur  les insecticides spécifie que I'arséniate de plomb 
ne  doit pas contenir plus l e  5Op. 100 d'eau, moins de 1.2,s p. 100 
d'As205 et  plus de 0,75p.  100 d 'hs205  sol~ible dans l'eau. Avec 
D O  p. 100 d'eau, l 'arshiat t :  basique de plomb ne contient que 
11,71 p. 100 d ' h s 2 0 J .  Pour  cela, i l  est indiqué d e  spécifier sépa- 
rément l'arséniate acide et I'arséniate basique. 

Quelques préparations cornmerciales contiennent beaucoup de 
carbonate d i  pl&ili, I q u e l  est déterminé e n  dosant l 'acidecar- 
bonique correspondant. P. 1'. 

Dosage de l'azote nitrique dans les terres. - 
JI. E. 11. . iLLES (Journ.  Ind h g .  cheni., 1915, p. 521, d'après 
J o z ~ r n .  of Soc. of chernical Industry, 1915, p .  726). - De l'exa- 
men des différentes méthodes, l 'auteur  conclut que,  pour le 
dosage de l'azote nitrique en-  présence d'une grande quan- 
tité de matières organiques, spécialement d a n s  les extraits d e  
terre, le procédé le plus satisftiisarit est une combinaison des 
niotlifications de la methode nevarda  pr6coniske par  Xitscher- 
lich rt Valmari. 250ec. de l'extrait aqueux sont traités par  2cc. 
d'une solution de  soude caustique à 5 0 p .  100 dans  un  ballon de 
Kjeldahl de XJOcc., lequel est fermé p a r  un  entonnoir ; on fait 
hniiillir pendant 30 ininiltes, puis on y o u t e  de  l'eau pour ramener 
au  volume original ; après  refroidissen~ent, on ajoute ,l g r .  
d'alliage d e  Devnrda (enivre 50, a luminium 45, zinc, S p .  100) 
pulvérisé et passé nu tamis 60, et 2 petit morceau de paraffine ; 
le mélange es1 distillé duran t  40 minutes. I,a vapeiir arnrnonia- 
cale passe d'abord dans  u n  ballon de 200cc. contenant 40cc. 
d'eau, clans laqiidle on a mis  une petite quantité de  magnbsic e t  
de sulfate de  magnésie, puis i t ravers  un  tube de  quartz, dans 
un  vase coniqne de  300cc. contenant 25cc. d'acide titre e t  fiOcc, 
d'eau neutre redistillée. 

L'excès d'acide est t i tré p a r  u n  alcali en employant le méthyl- 
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orange comme indicateur, l a  solution &nt  portce à l 'étiullitio~i 
irnmediaternent avan t  la fin du  titrage, afin d'expulser l'acide 
carbonique. P. T. 

Procédé de coloration des spe~mnatozoïrles. - 
31. SEMENOVSKI (Pharmazevtizeski Journal, 1'315, p. 15). - 
L'auteur propose le procédé de coloration suivant,  qui  permet de 
caractériser les spermatozoïdes s u r  les tissus sacs  avoir recours 
a u x  macérations suivies de  filtration ou de centrifugation. 

Le colorant qu'il adopte est l'iodéosine. II prépare la solution 
suivante, qui  doit toujours être de fabrication récente : il dissout 
10 centigr. d'iodéosine et 5 gr.  de potasse caustique dans 20 gr. 
d'eau; il découpe, dans les parties de l'étoffe sur  lesquelles se 
trouve la tache, des fragments de  3 à 5 niillim. de longueur ; il 
les plonge pendant  10 à 15 secondes dans la solution ci-dessus, 
puis il les immerge pendant le inêrne temps dans l'alcool à O G o ;  
il les sèche entre des feuillcs de papier buvard ; il dissocie les 
fibres d u  tissu à l 'aide d'une aiguille, puis il les soumet B l'cxa- 
men microscopique. S u r  u n  fond incolore, constitué par  les fibres 
dissocikes, on distingue les têtes dcs spcrrnatozijïdcs colorkes en 
rouge. On peut méme distinguer la partie antéi~ieure de la tete, 
qui  est u n  peu pliis claire, de la partie postericiire, qui  est plils 
sombre, ce qui permet de difl'krencier les spermatozoïdes de  
l 'homme de ceux des an imaux.  

L'auteur a pu caractériser la présence de  spermatozoïdes s u r  
des taches conservées depuis l 0  ans. 

Les préparations peuvent  être montées dans le  bauine de 
Canada, et, dans ce cas, elles SC conservent assez longtemps. 

L'iodéosine peut être remplacte p a r  l'éosine, le rouge beiigale, 
l 'érythrosine. 

.%taalgrne de deux 1-uciincs cl'Ecli1iimcérs. - m. IV. 
IIEYL e t  STALEY (American Journal o f  pharmacy, 4 914, p .  451). 
- Les auteurs  ont fait  l'analyse des racines de deux espèces 
dlEchinacées, le Braz~ncria (Echinacea) anguslifolia (il. C. ) ,  ori- 
ginaire  du Kansas, qui  est l a  sorte usitée, e t  le B .  purpurea 
(D. C . ) ,  qui  croît dans le Missouri e t  qu'on trouve aussi s u r  les 
marchés a u x  Etats-Unis. O n  attribue leurs proprietés thbrapeu- 
tiques aux  résines qu'elles contiennent. 

Voici les résultats de  l'analyse de ces racines : 
B. a~ups tz fo l ia  B .  purpurea 

Humidité. . . - 10,90 p. 100 )) 

.4midon . . . . 0, )) >1 

Pentosanes . . . 15,60 - 15,10 )I 

Tissu végétal. . . 24,77 - 24,46  )1 1) 

Protéine . . . . 6,54 - 6796 >1 
U 

Cendres . . . . 7,76 - 6,g3 ' n 
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Inuline . . . . 5,90 » non dkterminée. 
Jiatière inuloïde. . 6,1B II 9,16 p .  100. 
Saccharose . . . 6,92 )) 3,40 » 
Sucres rhiucteurs . 3,52 - 3,80 » 3,42  D 

Résine . . . . 2,88 n 2, n 
IIuile volatile . . 0,04 » non déterminée. 

La risine du  B. angustifolia, dont la couleiir est brun-jaund- 
tre, donne, avec l'alcool, une solulion arnbrée, d'où l'on n'a pu 
sbparer aucun produit cristallisé. Elle a le goût caractéristique 
de la racine. On a aussi trouvé un  physostérol, fondant de 1 3 i U  
13E0, qui n'a pas  été davantage exnrninb,. II n'y a pas, d a n s  cette 
racine, d',ilcalo'ide qui puisse être obtenu par  les méthodes ordi- 
naires d'extraction, ce qui rkserve la possibilité de la présence 
di: la choline ou d e  corps analogues qui n'ont pas encore été 
reclierchés. Ch. P. 

Falsification du caf6 torréfié. - M. G. ISSOGLIO 
(Ciornale di farmacia e chimica, 1913, p. 337). -Les  falsifica- 
tions du caFé torrEfié ont pour but de  lui rendre la majeure 
partie de I'eau que la torrhfaclion a vo!atilisée ; mais, comme 
cette addilion f,iit perdre aux  grains leur aspect brillant,  on 
remédie ce t  iriconvénient p a r  l'emploi de produils divers 
(matiéres grasses ou vernis). 

La quantité iil<ixima d'eau contenue d a n s  u n  café torréfié de 
bonne qualilé est de  4 p.  100. Le borax ou l'alun, ajoutes pour 
retenir la proportion d'eau incorporée frauduleusement, n'aug- 
mentent pas le pourcentage obtenu p a r  addition d'eau. L'addi- 
tion de paraffine ou de  vaseline, pour  lustrer le  café, diminue 
les constantes chimiques de  la matière grasse du café. 

Les divers verriis eiriployés dans  ce même but  sont faciles à 
déceler en raison de  leur solubilité dans l'eau froide. A .  Il. 

Dosage d u  sacclia~*ase et d o  lacto~e  dans le lait 
condensé. - RI. I~ElALF,NL3EI1G (Annales des falsifications, 
avril  1914, p .  21k). - Pour doser le saccharose e t  le lactose dans 
le lait condensé, on prend un  ballon jaugé de500 cc., d a n s  lequel 
on introduit 100cc. d'eau et 203r .  de  lait condçnsé, qu'on dis- 
sou1 p a r  ;igitiitiori ; on ajoute 15 cc. de  liqueur cupro-potassique 
e t  2cc. 5 de soude norniale; on affleure a u  trait de jauge  ; on agite 
et  l 'on filtre. 

Dosage du laclose. - On prend dans unecapsule 100 cc. de  filtra- 
tum,  qu'on addilionne de 50cc. de liqueur cupro-potassique ; on 
fait bouillir pendant 6 niiriutes ; o ~ i  filtre sur  arriiante ; or1 lave le 
précipite B l'eau, puis  k l'alrool et enfin k l 'éther, e t  on le pése. 
Le poids trouvé, multiplié par 0,888, donne le  cuivre, k l'aide 
duquel an détermine, à l'aide de tables, la-  quantité de  lactose, 
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quantité de  laquelle on détruit O,$ pour tenir compte de l'erreili 
due la présence d u  saccharose. 

Dosage du  saccharuse. - Pour doser le saccharose, on opEre 
sur  50cc. d u  filtratum initial, qu'on invertit  à l'aide de  I cc. 
d'RC1 normal, en chaulfant pendant u n e  demi-heure dans  l'eau 
bouillante ; on neutralise IICl avec I cc. d e  soude normale ; on 
dilue pour  parfaire le volume de 200cc., s u r  lesquels on prélève 
50 cc., correspondant à Ogr.25 de lait condensé ; on ajoute 50 cc. 
de liqueur cupro-potassique, el l'on procède ensuite comme pour 
le lactose, rnais en ne faisant bouillir que pendant 2 minutes a u  
lieu de 6. Le cuivre trouvé est déterminé par  la table d u  sucre 
inverti ; e n  multipliant par  400, on a le pourcentage en sucre 
inverti. 

Le lactose trouvé, d iv i sgpar  2 ,4 ,  est calculé en sucre in vcrti 
et déduit d u  sucre inverti  total. La diffkrence, multipliée prir O , % ,  
donne le pourcentage en snccharose. 

Dosage de I'acGtone danv l'urine. - M .  L. SOI3EL 
(Pharmaceutical Journal, 1915, I I ,  p. 233).  - Distiller 250cc. 
d'urine a d d i t i o n d e  de quelqucs gouttes d'IIC1 et recueillir 50 cc. 
de liquide. Au liquide distill6, ajouter de ln polnsse et une solii- 
tion iodo-iodurée. L'iodoforme obtenu est recueilli su r  filtre, lavé 
so i~nceucment  et porté h l'ébullition dans u n  appareil reflux:ivec 
Az03H fumant  et quclques cristaux dc nitrate d'argent. On dilue 
le liquide avec de l'eau ; on dissout l'iodure d 'argent  dans l'am- 
moniaque; on reprécipite par  Az03R, et on lave sur  filtre. Le 
poids d u  précipité d'iodure fondu, multiplik par  0.1171, donrie 
la quantité d'acétone. -A.  1). 

Essni du hnuuie tlu Pérori. - M. Fa-hl. AGUILAR (Bullet- 
lino chimico fnrmaceulico, 1 9 1 5 ,  p. 263). - L'alcool h 95odissout 
le baume d u  Pérou, en donnant une solution jaune d'or d'une 
odeur agréable. 

Traité p a r  2 parties d'éther de pétrole, le baume p u r  donne 
un liquide surnageant limpide. 

lJour déceler le baume de copahu, on traite le produit p a r  
deux parties de  SO1Il2 pur,  qui dégage de l 'anhydride sulfureux 
en présence d u  copahu. 

Mélangé avec la moitié de son volume de  chaux &teinte e t  
chauffé a u  bain-marie pendant une demi-heure, le baume pur  
ne doit pas se solidifier. 

Pour  rechercher le  baume synthétique, on emploie la réaction 
de Dieterich : une  solution éthérée de baume est versée à l a  sur- 
face d'une petite quantite de S0411Z ; on ajoute avec précaution 
de 1'IICl; on obtient, avec le baume synthétique, une zone inf6- 
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r i eu re  r o u g e  e t  u n e  zone s u p t r i e u r e  ver te ,  ce  q u e  n e  d o n n e  p a s  
l e  bau ine  nature l .  Ln zone ve r t e  est d u e  au b a u m e  d e  tolu.  

A. D. 

Recherche de l'huile clc camphre dann l'ensence 
de tt5rdbenthine. - 31. F. COEN (Pharrnaceu/icul Journul,  
2925, 11. p. 303). - Ori dist i l le 100cc .  d'essericc jusqu'k réduc-  
t ion  à 5 c c .  ; a u  résidu d e  l n  dist i l lat ion,  o n  a jou te  gou t t e  5 gout te ,  
e n  ref ro id issant  soigneusement, son volnrne d e  S0411e concentré  ; 
a u  rriélange obleriu, or1 a joute  20cc.  d 'eau  e t  1 0 c c .  d 'alcool 
a m y l i q u e ;  cet  alcool es t  sépare ,  puis  add i t i onne  d e  5 c c .  d ' une  
solu t ion  d e  ca rbona te  d e  potasse  à 2 0 p  100. 1Jne coloration 
bleue o u  ver te ,  pa s san t  a u  rouge p a r  SOJH2, i nd ique  la présence  
d u  saf ru l ,  u n  des  élérilents d e  l 'huile de c a m p h r e .  .A. D.  

WQUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
Effels de la p i e r r e  sur I'induritrie d e n  prodoits 

elilniiqoes. - Le J o w r ~ a l  sitisse dr: pharmacie du 21 octobre 1915 
reproduit qiielqum renseignements interessanis qu'il a empruntCs au 
ChenList and Drit,qgist des 7 et 16 août 191.5. D'apri:~ ce dernier 
,journal, toiijoiirs si exactement renseigne sur  tout ce qui concerne 
l'industrie chimique en  géneral, l'Angleterre fabrique actuellement un 
certain nombre di: prodnits qu'elle achetait en  Allemagne : le phenol 
et ses dérivés, l'acide salicylique et ses sels, la lanoline, la lécithine, 
le menthol,  les sels de bismuth, la vaseline liquide, le salvarsan, les 
principaux alcaloidcs, les antipyrétiques, etc. 

A part  que1quc:s exceplions, les matiéres premières ne paraissent 
pas manquer s i r  le marche .  

On a donné une  grande impulsion h la fabrication des nitrates dans  
les Indes, et de quelques métaux, lels que  le zinc, en Australie. 

Il est certain que les Anglais pourront di.velopper une industrie 
chimique prospère dans les Indes, ce p a j s  e tant  extrêmement riche 
en produits riaturc~ls de toute espèce. On y a encourage la culture de  
l'indigotier. On fabrique aux Indes un peu d'acide sulfurique, mais en 
quantité insurfisante. On installe en ce moment ,  dans les montagnes 
du Kashmir, une  usine pour fiibriqiier de l'acide nitrique par fixation 
de  l'azote atrnospherique. 

IJne fabrique gouvernementale produit une  quantité suffisanle de  
sulfate de  quinine. On trouve dans  le commerce des essences de 
santal, de  citronnelle, etc. Le commerce de  l'opium, par contre, a 
bien baissé. 

11 existe, aux Indes, des brasseries et  des distilleries de rhum dans  
lesquelles on utilise les dechets de  sucrerie. Malgré l a  richesse du pays 
e n  canne sucre, on n'y fabrique pas sui'fisamment de sucre. Les 
industries de la tannerie sont florissantes. Les grandes forets fournis- 
sent une grande variété de mat iere j  tannantes .  Les tanneries se trou- 
vent autour de Madras. 
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ED Angleterre, o n  se préoccupe de  l a  question des spécialités phar- 
maceutiques, e t  les personnalités intéressées pensent qu'il y aurait  
lieu d'interdire l'emploi de  dénominations de  fantaisie pour designer 
des médicaments officinaux e t  de limiter la durée de la validité des 
dénominations déposées comme marques de fabrique. 

La Hussie sera,  avec l a  Turquie, de tous les pays belligérants, celui 
qui au ra  & faire les plus grands efforts pour se libérer de la  dependance 
de I'hllrmagne, at tendu que les fabriques de produits chimiques g sont 
trbs clairseniees. Dans certaines villes, or1 a pourtarit dejh installe la 
fabrication du chloroforme ; B Moscou, on  fabrique d LI phénol ; 8 Kiew, 
on a cornmence l a  fabrication du sa l i cy l~ t e  de soude, de l a  cafeine, 
de l'aspirine, du bioxyde d'hydrogéne. Dans la succ~irsale russe de la 
maison Shering, on fabrique du formol, du  cbloroforrne, de  l'acétone, 
de l'alcool méthylique; l a  maison Ferrein,  de Moscou, commence & 
mettre sur le marché de  l'aspirine. du  pyramidon, du salol. 

On trouve du mercure dans 1 Oural, prés d'Ekaterinoslaw, e t  l'on 
transforme ce metal en  sublimé daos une fabrique située près de 
Moscou. 

Le professeur Pissarchewsliy a dlabli lin laboratoire pour faire de 
l'iode avec les varechs de l a  Mer Noire; il en produit 65 kilos par  
mois. Des essais analogues sont faits de divers chtés. 

La Russie n e  produit, pour le moment ,  ni soude, n i  acide sulfurique, 
ni  acide chlorhydrique, ce qui fait qu'une grande quantité d e  produits 
naturels restent inexploités. 

Pabrlcatlon en France dcs ostenoIles d e  labora- 
tolre. - Nous publions ci-dessus u n  rapport  adressé a u  président 
de  l a  Société d'encouragement par le Syndicat central des chimistes de 
France : 

Paris, 20 novembre 1915. 
Monsieur LINDET, Président de  la Société d'encouragement 

pour l'Industrie Nationale, Paris. 
Dans sa  séance du 14 avril 1915, votre Comité des ar ts  chimiques 

a estinié qu'une enquête auprès des laboratoires de  chimie, consom- 
mateurs de verrerie spéciale, serait utile pour connaitre leurs déside- 
rata. Pour répondre ti ce désir e t  pour servir l a  cause des chimistes, 
le Syndicat central des chimistes et  essayeurs de France a nommé 
une Commission de quatre membres qui a rédigé la présente note. 

Il est incontestable que, depuis plus de 10 ans ,  les chimistes fran- 
çais sont tribulaires des verreries allemandes et  autrichiennes pour 
leurs appareils de  laboratoire, et il est non  moins incontestable que 
ces fournitures donnaient toute satisfaction par la qualité de  la 
matikre et  par  les formes bien étudiées des ustensiles courants. 

Ces constatations de  fait suffisent définir les dhsiderata des labo- 
ratoires français. Nos maltres-verriers auront & reproduire, avec 
quelques ameliorations (verre plus incolore, par exemple), les échan- 
tillons si nbondammrnt répandus chez nous par les marques cc I h a  n ,  
cr Kavalier n, < Kdln tihrenfeld D, etc ... La pius apprécié; des 
est l a  résistance aux changernentsbrusuues de t e m ~ é r a t u r e .  Soit à cause - 
de leur composition chimique, soit h cause de  leur mode de  fabrica- 
tion, ces verres étrangers avaient pratiquement résolu la question. 
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Une qualit6 pon moins précieuse et prdpondérants  pour ce r t6hs  
usages est Iïnsolubilite des verres au  contact de  l'eau et  des solutions 
alcalines. A ce point de vue, les marques étrangères prkcitées offrent 
des différences sensibles ; nos  fabricants devront chercher ti repro- 
duire le meilleur de ces verres, qui, à ce point de vue spécial, nous 
parait ètre la marque u Kavalier )I. 

11 faut reconuailre, rnalheiireuserrierit, que les marques fianraises 
sorit distancées de  bien loin par  leurs concurrentes étrarigtres, et  il 
est pénible d e  constater que nos verriers ne  sont pas. sans  reproches. 

Combien de  fcis les chimistes, qni s'adressaient à eux pour ohtenir 
des objets en série, ont reçu, séance tenante,  ou quelquefois après 
u n  semblant a d'élude de l a  question n, cette réponse trop souvent 
entendue : «cela ne nous intéresse pas))  1 Evidemment, l a  perspective 
d e  realiser un, trop mincc hCnéfice ou peiit-etrc mème  de  consentir on 
léger sacrifice a pu dicter cette rbponse. Il nous semble que ces 
intiustriels n'ont pas compris lenr vkritable intérêt. La cons&qiience 
de ce manque d'initiative a éte de rebuter et d'eloigner les consomma- 
teurs français, qui se sont trouves ainsi tout prepares pour é c ~ u t e r  l e s  
sollicitations étrangères et pour permettre aux maisons austro-alle- 
mandes  de dominer le marché mondial. Nos fabricants peuvent-ils 
affirmer qu'il en aurait été de m h e  s'ils avaient été plus clair. 
voyants 9 Ils on t  pu se rendre compte que ce qui n n e  les intéressait 
pas u a donné  lieu, ailleurs, B des usines prospkres, qui, 9 la fabricai 
tion de la verrerie de  laboratoire, ont  pu adjoindre certains articles 
connexes et d e  grande vente, r ic lamant  les mêmes qualités de la 
matière, tels que les verres de lampe, les abat-jour, etc.. . , qu'on 
trouve dans nos campagnes les plus reculkes ! 

I)e l'indiffërence de nos fabricants il est instructif de rapprocher 1; 
complaisance et l a  prévenance, toujours en &cil, jamais lassée, d e  
leurs concurrcnts Ctrangers. De nombreiix cliirnistes français- bnï 
constaté que leurs sug-gestions de perfectionnement étaient écoutées 
et que leur fournisseur austro-allemand s'efforçait de les contenter, 
conservant leur clientèle et réussissant, de  plris, k décider les hésitants. 

La fabrication en grand des iistensiles courants : ballons, fioIes.de 
formes diverses, vases de  toute nature en  verre allant a u  feu, n e  
doit pas faire perdre de vue l a  verrerie soufflie, plus spéciale, e t  pour, 
laquelle il y a a satisfaire quelquefois les fantaisies individuelles.l)ans 
ce compartiment encore, les Allemands n e  se rebutaient pas davantage. 

Les Austro-Allemands ont  su  accaparer aussi la fourniture d m  
divers ustensiles e u  porcelaine, e t ,  dans cette branche de  leur acti- 
vité, ils on t  réussi, corrime pour le verre, à distancer toutes les mar-  
ques françaises : les porcelaines de Saxe pour laboratoires n'ont 
jamais é té  égalées chez nous. 

Enfin, pour clore l a  liste des articles de  grande consommation jour- 
nalière, nous chercherions e n  vain en France un fabricant de filtres 
dont les produits puissent rivaliser avec les excellents papiers à filtrer- 
que les Allemands fabriquaient pour satisfaire aux besoins les plus 
divers et qui étaient remarqiiahles par l a  purete de la pate, par leur 
sonplesse, par la rapidité et l'efficacité de  l a  filtration;. 

I I  ne s'agit pas de rlt:rirhinrr contre les nigligences passées. ?;os, 
industriels sauront t irer  les conclusions qui se degagent des. évé; 
nements.  
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Pour les tirticl& d e  laboratoire, il y a une place ,2 prendre,  une 
large clientéle $ fournir, non seulement chez nous, inais sur tous les 
marchés ai les Allemands ont  su s'enrichir. Les statistiques soigneu- 
sement faites e n  France e t  hors de  nos frontières montrent,  nous en  
avons l a  confiance, qu'il y a des millions d'affaires realiser. 

Sous le bdnefice des considkrations qui précédent, le Syndicat cen- 
tral  des chimistes e t  essayeurs de l'rance r'met le v a u  : 

10. Que, s'inspirant, t,ant des qiialités de la rnat,ière que des fnr- 
mes des ustensiles des marques K Iéna u et II Kavalier n, nos maitres- 
verriers entreprennent sans  retard l'étude et l a  fabrication de ce mate- 
rie1 de  laboratoire. Les catalogues de ces firmes fournissent des indi- 
cations suffisantes. 

110. Que nos céramistes enlreprennent l'étude e t  la fabrication 
des ustensiles e n  porcelaine offrant les qualités et  l 'assortiment de la 
manufacture de  Saxe A la marque des deus épées, surtout pour les 
appareils al lant a u  feu. 

IlIo. Que nos fabricants de  papiers entreprennent ou continuent 
l'étude des papiers h filtrer et  réussissent pleinement h reproduire les 
diverses qualités, trbs apprecibes, que nous fournissaient les marqiies 
étrarigéres. 

Nos industriels doivent être convaincus que les chimistes francais 
sont disposes seconder leurs efforts et  A leur faciliter les debuts par 
to,us les rnoyers e n  leur pouvoir. 

Après avoir émis le v o x  qui préctdc, destiné 8 pr?parer et  a assurer 
l'avenir, la Coinmission s'est préoccupéc des difficultbs auxquelles se 
heurtent les chimistes pour les fournitures immédiates d'instrumerits 
en verre soufflé. La Commission pense qu'une requête pourrait &trc 
adressée auxPouvoirs publics afin qu'ils recherchent si, parmi lespri- 
sonniers allemands internes en  France, il ne se trouveraitpas de souf- 
fleurs d e  verre professionnels, dorit la main-d'œuvre serait un appoint 
utile pour les coostrucleurs îrançais, qui regrettent la pénurie actuelle 
d'artisans exercés. . . 

- Il serait tout a fait surprenant qu'on ne parvint pas il en  trouver 
un certain nombre. 

Ces souffleurs, prisonniclrs de guerre, seraient installes dans  un local 
o i  se trouverait leur atelier et  leur logement, sous la surveillance 
militaire d'un poste de  territoriaux. Co contremaitre français assure- 
rail  l'exécution des travaux. Dans ces condilions, i l  serait facile aux 
constructeurs de porter iicetatelier les corninandes a exécuter, coinrrie 
ils le font  en temps ordinaire pour les appareils qu'ils fout faire hors 
de chez eux. 

Dans l'ordre d'idées qui a motivé le vœu du Syudicat central, n e  
pourrait-on pas rechercher Bgalerrienl, parmi les prisonniers allemands,  
des ingénieurs, des contre-rnaitres. voire mérne d e s  ouvriers intelli- 
gerits, parfaitement a u  courant de l a  îebricaliori iridustrielle e l  eu  
grand des. ustensiles formant le fond des catalogues? Ces praticiens 
pourri ient faire connaIlre dans t o u s  leurs détails certains tours de 
main, ce qui éviterait B nos verriers des tatonnemenis longs et coûteux. 

Le Président d u  Synd ica t  c e n t m l  
des chimistes et essayeurs de  France .  

COIGNARD. 
- - 
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DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 

Nous informons  n o s  lecteiirs qu 'en qualité d e  secrétaire génCral d u  
Syndicat des chiinistc;~,  nous  nous  chargeons,  lorsque l e s d e m a n d e s  et les 
offres l e p e r m e t t e n t ,  d e  procurer  des  chimistes a u x  industriels qui en ont  
besoin et  des places a u x  chimistes qui  s o n t  ii l a  recherche d 'un emploi. 
Les insert ions q u e  nous faisons d a n s  les A n n a l e s  sont  absolument gra-  
tuiles. S 'adresser  B M .  Crinon. 20, Boulevard Hichard-Lenoir, Paris, il. 

S u r  la  demande  d e  M. le secretaire d e  l'Association desanc iens  elkves 
d e  l 'Institut de chimie appliquée. nous in formons  les industr iels  qu'ils 
peuvent  aussi  d e m a n d e r  des chimistes e n  s 'adressant  z i  lui ,  3, r u e  
Michelet, Paris ,  61. 

L'Association amicale des anciens Blbves de I'Instilut national agrono- 
mique est à meme chaque niinée d'otfrir & MM. les industriels, chi- 
niistcs, et,c., le coiicours de plusieurs i n g h i e u r s  agronomes. 

I1i,idre d'adresser les demandes au siège social de l'Association, 16, rue 
Clauile Bernard, Paris. 50. 

L'Association  de^ anciens él6vcs du laboratoire de chimie analytique de 
I'Universilt! de Genbve nous prie de  faire savoir qu'elle peut  offrir des 
chimistes capables et ex péri menti:^ dans tous les domaines se rattachant 

la ctiirnie. - Adresser les demandes à 1'Erole de chiiiiie, a Genbve. 

ON DESIRE ACHETER une centrifugeuse pour dosage de la matikre 
grasse dans les laits selon Gerber, compre- 

uaril 21 riu 36 tubes pour acid-butyro~nétres e t  mue de prefbrence B l'dlec- 
tricite. avec les acid-butyrombtres, les pipettes et les burettes, en un mot 
tout l'outillage servant au fonctionnement de l'appareil, qui ne sera acheth 
que s'il est offert dans tic bonnes conditions de conservation et de prix.- 
Adresser les offres ail Bureau des Annales, sous les initiales F. C .  en 
indiquant tous ren.cignenients utiles et les prix. 

dans de bonnes conditions, pour cause de mobilisation, colo- A CÉDER rirriélre Duboscq, polarirnètre Laurent grand rnodèlo, cen- 
trifugeuse de laboratoire. cornpte-globules d u  sang e t  deux réfrigérants 
Liebig en cuivre. - Paire ofïres a M .  BARBIER, 8, place de la  Bourse, 
Marseille. 

Banlieue Paris, ayant capitaux. INDUSTRIEL-DISTILLATEUR trançIormerait son Usine nour fabri- 
quer quelques arliclos Produits Chimiques intéressants ou ~ ~ é c ; a l i t & s ,  s'il 
trouvait CHIMISTE ou Chcf de Travaux i res  competent qu'il intéresserait 
au besoin dans benefices. Ecrire : Dupas, 146, rue d e  la Iombe-Issoire .Paris. 

LABORATOIRE A CEDER Ingénieur-Chimiste, mobilise e t  désirant 
se retirer anrès l a  euerre. céderait dans 

de bonnes conditions son laboratoire. cornpo'rtant d e  nombreux appareil8 
en bon état.- S'adresser M .  Pierre QUANTIN, 26. rue St-Michel, Le Havre. 

CHIMISTE cherche situation stahle. produits chimiques ou laboratoire 
rn6dical ; longue pratique bactériologique ; possede diplBrne 

de pharmacien. Sdrieuses rkferences. -S'adresser au Bureau des Annales, 
sous les initiales L .  H. 

l'amiable dans l'Aube ; 5 hectares il2 de ter- USINE A VENDRE rain . ; vastes conîtructions ; 20 logements ou- 
v r i e r ~ ;  bordée par chemin de fer et route nationale; sur  riviére s'y divisant 
en trois bras ; turbine e t  chute de 3 metres; conviendrait pour produits 
chimiques. Immenses for& dans le voisinage - S'adresser au bureau 
des Annales. aux iniliales L. H. 

Le Gérant : C. CRMON. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Distinction cl<: l'érythrosine et du rose hengale. 
DAtermination de leur valeur marchande, 

par X. Alexandre LEYS. 

L'érythrosine, ou sel de sodium de  la fluorescéine tétraiodée, 
est une matière colorante dont les solutions aqueuses présentent 
une magnifique coloration cerise. Sa teinte chaude et  legèrement 
kileiit6e est r e c h e r c h k  pour sa grande pureté et son absence de  
dichroïsme. 

On l'obtient par l'action de l'iode sur  la fluorescr!irie eri solu- 
tion alcoolique et  traitement suhséquent par  le carbonate de  
sodiurri. 

Pluorescéine 

Sel de sodium de la fluorescéine Erythrosine 

Dans le commerce, il est' rare  de la rencontrer i l 'état de  
pureté, le fabricant ne mettant pas l'iode en quantité suffisante 
ponr obtenir le dkrivé tktrasubstilu6 et se servant,  en outre. 
d'un procédi: de préparation qui  souille forcérncnt Ic colorant 
d'une certaine quantité d e  chlore. Pour  éconoiiliser l'iode, qui  
échappe en partic A l'utilisation sous forme d'acide iodhydrique, 
il cherche à le r6génkrer sur  place et traite cet acide par  le chlo- 
rate de soude au sein rn&rne de  la préparation. Le chlore ainsi 
produit n'existe t.oujours qu'en petite quantit6 par  rapport  à 
l'iode ct se trouve fixé uniqiiernent sur  les noyaux résorciniques. 

Le rose bengale, au contraire, constitue un  colorant beaucoup 
rnoins apprkcié. 1,es soliit,inns aqueuses, également de couleur 
cerise, presentcnt le défaut d'offrir un dichroïsme plus nu moins 

FÉVRIER 191G. 
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intrnse, q u i  nuit h certains de ses emplois. :\II point d e  vuc chi- 
mique, i l  iepr~tis+:iite le SPI d e  sorliuiii r i c  Id tt:tri~iodoili~lil»i.0- 
fluoresc6iiie el s'uhlieril pa r  acliori de I'iwle SUI ,  l i ~  d i ( : h l ~ i ~ ~ f l ~ ~ ) r e s -  
<:éirie prdparée ail iiroyri de I';icide i l i c h l o i ~ o ~ ) t ~ t i i l i ~ ~ ~ ~ i l .  

C e t . 1 ~  iiîiitihi-e colorarite, (JI. cellc qu'on obtient quclqurfois en 
rcinpl:tcnntJ t l i ~ n ~  la pi-tip:~r:ltion di1 rose. l:t iiictiloro pa r  la 
tS.tracl~lorofl~iorcsc;irir,, sont rllrernerit pures. 1.a r&~cl.iori n'est 
pas toujo~irs  p i i i ask  il fond. et noi i~bre rl'Srli;iritilloris rcprksen- 
terit des fluoresciiines c l i l o r k ~  i ~ p a i ~ t ,  Iixi': (les q~iilntités vnrinbles 
d'iode. 

l3n ce qui conccrric: I;t f luorcxcr~cc,  un inttlrr't d e  prcmier 
nrdrc s'ntt:ir:hc: :'L 1:i c:i)iiriaiswricc (111 rlri;rk tle s i i l i s t i t i~ t i~~n  dc  la 
rnxtic'rc: color;iiile, coriirne :-iiissi S 1;i ri:iluri: 1111 n o p u  s u r  leqiit:l 
le chlore esl, fixti. Nous arctris reiiiarqiiP, ci:iris nos expériences, 
que 11:s fliioimc:i.ines çtiloroioddes unic~~~clriit:rit t i i~iis les rioyaiis 
1-isorciriiqi~es prckenkiieiit une fluor-eii:r<rice 9 [ieine serisitilt:, txn- 
dis que les iluorciscéirics c:liloroiodtics tl;lns Ici: iioyriix plitalique et 
ri:,sorc:iriii~~~c offraiciil wuvent  urie fliioresccnce irilense.Ori r:oricoit 
facileinent coinliir:n ces di1Tiirenc:es priiseriti:nt tl'iiil[)orL;lnc:e au  
point de vue commercial, certains inttlres4s rectieri:harit lout 
d'abord IIII  corps non [luorescerit e t  rit! sc souciant pas  de pnycr 
u n  prix ex:rgkri: poiii. u n e  subsl i i r i~e insuflisaiiiinent riche en iotie. 

.I,ioiit.ons erifiil quci ces rniitières t:olor;intes, telliis qii'ellm sont 
offeites, présentcrit zi:nt!r;il(:iiieiit une cfii~rge coiisiclérahlr, c t  qiie 
les aclieteurs oril. tiiiit irit,;i-fit II. faire 6v;iiuer 1:r quant,ilé di1 
coloriint pur qui SC troiive rlnnn le produit.  

I I  y a donc lieu d'ex:iinirirr ces coloritrits, h la fois a u  point d e  
vuc de  la  charge iriiriér;ile qu'ils rcirifcrrrient,, a u  poirit tic vue dc 
leur degré de substitution et (te leur richesse relalive en chlore 
et  en iotie. 

Délermination d e  I'humidilé. - Ori iritroduit une cerliiirie 
quiirititb du colormt en poiiilrct dans une <:apsiile d e  platine dont 
on pixriri le poids; on h i s s e  la capsule s6,juurner à l'bluve rrglée 
à 1 O O o  ,jusqu'k vaiintiori riulldi entre deux pe&es corisécutivc?~, 
exécu tks  h urie ticnre tl'iiikrviillc. IA dilf'érencc d e  poids, rnp- 
port& à 100 gr.,  donne I'hiiiriidit(? pour 100. 
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Détermination de la charge minérale. - Dans u n  étui en papier 
filtre, on introduit un poids donni! du colorant en poudre, 2 à 
3 gr. environ; cet étui, ainsi garni,  est engagé dans l'allonge à 
siphon d'un appareil Soxhlet, qu'on charge de  200 A 250 cc. 
d'alcoolabsolu ; on porte le liquide à l'ébullition, qu'on maintient 
pendant 4 ou 5 heures fiisqu'à ce que l'alcool s'6coule à peu prbs 
incolore ; on démonte l'appareil, et I'on recueille la solution alcoo- 
lique du colorant p u r  dans  une grande capsule de platine, qu'on 
porte au bain-marie jusqu ' i  la volatilisation cornplète de l'alcool. 

L'étui est alors Cpuisé par  l'eau bouillante. afin d e  dissoudre 
toute la charge minérale ; on recueille cette eau ; on la laisse 
refroidir, et on l'amène à u n  volume de 300 cc.; on en prend une 
partie aliquote, 50 cc. par  exemple, qu'on évapore dans  un  cap- 
sule de platine tarée et qu'on passe ensuite pendant quelques ins- 
tants au rouge sombre dans le nioufle ; on porte 5 l'exsiccateur, 
e t  l'on pEse aprhs refroissernent ; on calcule la matière s:tlineainsi 
trouvée pour 200 g r .  de colorant, et I'on examine sa  nature. 

Fixation du degré de substiiulion de la fluorosc6ine sodée. - 
On préléve 2 11 3 gr .  du  colorant pur  en poudre, obtenu par  l'éva- 
poration de la solution alcooliqi~c: précéderile, et on les i~i t rodui t  
dans une capsule de platine tarée, qu'on porte pendant quelque 
temps dans une étuve réglGe à 1000. La pesée subséquente donne 
ainsi très exaclement le poids du  colorant p u r  et sec sur  lequel 
on doit opérer ; on mouillc celte poudre avec quelques cc. d'eau 
distill6e ; on y introduit de  5 10 s r .  de potasse caustique pure 
exempte dc sulfate, et l'on chauffe au  bain-marie jusqu'à ce que 
le sirop noirâtre se prenne en [nasse par  le refroidissement ; on 
ajoute 10 k 15 g r  de  carbonate de sodium p u r  e t  sec, et l'on 
chauffe au  chalumeau au  rouge-cerise jusqu'k fusion tranquille 
de la masse saline. II est nécessaire d'opérer avec précaution, 
car, au  début de la fusion, il se forme souvent de petites défla- 
grations accornpngnées d'éclairs jaunâtres. 

On laisse refroidir ;  on dissout dans l'eau bouillante, et l'on 
arnéne la solution au  volume de  200 cc. !t l a 0  ; s u r  23 cc. de la 
liqueur, iritroduits dans u n  gobelet d e  verre et acidulés par  l'acide 
sulfurique faible, on dose les hnlog6nes totaux par  la mélhode de  
Charpentier a u  nitrale d'argent et au  siilfocyanure de potassium; 
on détermine ensuite par le calcul le nombre de cc. de nitrate 
d'argent décime nécessaire 3. la précipitation des halogènes de 
200 g r .  de colorarit pur ,  et l'on compare ce nombre à ceux que  
donnent t 00 g r .  d'érythrosine ou de rose bengale : 

Une molécule d'érythrosine C20H60"I'NaZ = 880 fixe 40.000 cc. 
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de nitrate d'argent décime, soit,  pour  100 g r .  d'érythrosine : 
40 O00 
- = 4.543 cc. 

8,80 

Une mol6cule de  rose bengale CZ0II4Cl2I4O5NaZ = 9h9 fixe 
60.000 cc. de nitrate d'argent décime, soit, pour 100 gr. de rose 
bengale : 

Voici, du reste, u n  tableau où se t rouvent  réunies les données 
concernant les corps pouvant se rencontrer dans  ce genre de 
recherches : 

Formules  

. . . . .  CPOH@0514Na' Erythrosinc .  
CPUH6051XlNaP Eryl hrosinf? chloro- 

iodée . . . . . . . . . . . . .  
C ~ O H ~ O ~ I Y . Y ~ ~  Erythrosine  incoinplble. 
C'OH70*I¶CINüP Erytlirusine i ~ i c o m  

. . . . . . . .  pléte chloroiodee. 

C3OH8O5CIPNa' Diclilorofluoresçkine 
s o \ ~ C e  . . . . . . . .  

C ~ H ~ O J C I Y N ~ *  ' ' ~h i lo ro i r iono io r lo -  
fluorescBinc sodée.  . . . . . . .  

CmH608CPlWaP Dictilorodiiodofluores- 
céine soriéc . . . . . . . . . .  

WHWClVXaP i)ichlorotriiodofluo- 
resceine sod te .  . . . . . . . .  

CI"H405C1PI'Na2 Rose bengale . . . .  

C1~HeOSC14NaZTBtrûchlorofluoresc~inc 
sodee . . . . . . . . . . . . .  

C10H50SC141Nax ~é t r ac l i l o romooo iodo-  
fluorescéine s o d é e .  . . . . . . .  

CP0H40SCl'l*3aa l't2trachlorodiiodo- 
. . . .  fluorescéine sodée. 

C~H30T1'13Nae ~é t r ach lo ro t r i i o io :  
. . . .  fluorescéine sodée .  

C"IIPOCCl'il;a%ose bengale a u  T'k&a) 

11 suffit de consulter ce tableau pour se rendre compte du corps 
en présence duquel on se trouve. 

Le nombre de cc.  de  nitrate d'argent, pour 100 g r .  de colorant 
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pur, est-il voisin de 4.545 ou plus faible ? Le produit est une 
matière colorante de  la classe des érythrosines et doit présenter 
une fluorescence négligeable en solution aqueuse.  Ce peut être de 
l'érythrosine vraie ou une érythrosine incomplète, ne renfermant 
que trois atomes d'halogène, ou moins encore, cet halogene étant 
de I'iode p u r  ou un  inblange de chlore et d'iode provenant de 
l'eniploi du procédé indiqué plus h a u t .  Ces halogènes se  trouvent 
fixés sur  les noyaux résorciniques. 

Si le norribre trouvé pour 100 g r .  de  colorant p u r  est supérieur 
k 5.076. on est en présence d'un colorant de  la classe du  rose 
bengale obtenu par  l'action de  I'iode sur  la fluorescéine chlorée 
dans re noyau phtal ique.  L'iode se trouve fixé s u r  les noyaux 
résorciniques. Ces produits présentent une fluorescence plus ou 
moins accentuée 

Cette division étant bien établie, pour  savoir de  façon précise 
k quel ccorp siious avoris affaire, reportons-nous a u x  proportions 
respectives de chlore et  d'iode contenues dans  100 g r .  de colo- 
rant pur. proportions que nous allons apprendre & rliterrriirier 

C 1 
dans la suite, e t  fixons le rapport x 127. 

On consulte le tableau, et I'on cherche, dans la colonne con- 
cernant ce rapport,  le nornl~re le plus voisin de  celui que nous 
venons d'ohtenir. Ce nombre correspond à urle quantité bien 
déterminée de cc. de nitrate d'argent.  Cetteconcordance, tout  nu 
irioins approchée, doit exister également pour  la matiEre colo- 
rante en expérience et, nous fixe définitivement s u r  s a  nature. 

Détermination des quantilés respectives de chlore et diode.  - 
On pr6lhve 50cc. de solution d e  1:i masse saline ohtenue aprhs 
fusion, ct on les Verse dans une houle à décantation de 500 cc. ; 
on acidule par  SObH2 faible ; on ajoute JOcc. de sulfure de car- 
bone, et on laisse tomber dans le mélange quelques gr .  d'azotite 
de potassium pur  ; on bouche, e t  l'on agite violemment; l'iode 
est mis en liberté et  se  dissout dans le sulfure de carbone, qu'il 
colore en rouge-violet ; on décante la solution sulfocnrhonique 
dans une autre  boule, où on l'agite avec de  l'eau pure, et finale- 
ment on la laisse s'écouler dans une fiole bouchie B l'émeri ; on 
ajoute ~ A I I R  cette dernikrr: qiielqiies cc. d'une solution de bicar- 
bonate de sodium, et I'on titre I'iode au moyen de l'hyposulfite 
de sodium décinormal. 

Soit N le nomhre de  cc. versés pour obtenir la décoloration ; 
K x 4 représente la quantité d'hyposulfite correspondant I'iode 
renfermé dans la prise d'essai du  colorant p u r .  On en tire facile- 
ment, d'une part ,  le nombre de cc. d'hyposulfite exigés p a r  
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100 gr. de colorant pur, et, de l'autre, l'iode correspondant cn 
multipliant le nombre précédent pas 0,0127. 

Si l'on retranche du nombre de cc. de nitrate d'argent décime 
trouvé préc6demrnent pour 100 gr. de colorant pur le nombre 
de cc. d'hyposulfite de sodium décime qu'on vient de calculer 
pour ces mèmes 100 gr . ,  on obtient la quantité de cc. de nitrate 
d'argent correspondant au chlore. Ce nombre, multiplié par 
0,00355, donne la quantité de chlore renfermé dans 100 gr. de 
colorant pur.  

Nature  de la matière coloranle. - Connaissant la richesse de 
100 gr. de colorant pur en chlore et en iode, il est facile de fixer 
la nature du colorant. 

On cherche, sur le tableau, le poids moléculaire M, correspon- 
dant au nombre de cc. de nitrate d'argent le plus voisin de celui 
trouvé pour 400 gr. du corps pur en expérience. 

11 suffit alors d'appliquer la formule ; 

A 

Q étant la quantité de chlore ou d'iode trouvée dans 100 gr.  dc 
colorant pur, et A le io ids  atomique correspondant. 

On obtient aiosi approximativement le nombre d'atomes de 
chlore et d'iode entrant dans la constitution de la fluorescéine 
substituée. 

Voici deux exemples d'un pareil examen : 
Le colorant pur retire d'une érythrosine commerciale donne, 

pour 100 gr. ,  5095 cc. de nitrate d'argent déci~ne. 

Chlore. . . . . . . . .  13 gr.33 
. . . . . . . . .  Iode 16 - 98 

Cl 13,33 
Rapport x 127 = lti,y8 x 127 = 99,7 

D'après le tableau, ce rapport de 99,7 se trouve compris entre 
ceux indiqués par les nombres 72 et 182, et ces derniers corres- 
pondent eux-mêmes à des substitutions diverses données par les 
nombres 525.1-7832-7812 en cc. de nitrate d'argeul. 

5253 est celui qui se rapproche le plus du nombre 5095, que 
nous avons trouvé pour le corps en expérience. Kous sommes 
donc en présence d'une matière colorante voisine, comme com- 
position, de la dichloromonoiodofluorescéine sodée. Le corps que 
nous examinons n'est donc pas une érythrosine, mais un rose 
bengale incomplet. 
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En appliquant la formule : 

A 
on trouve pour le chlore 

et pour l'iode : 
16.98 X 5-74 = 

1%' 

Cette matière colorante renferme donc approximativement, 
dans sa molécule, 2,1 atomes de chlore et 0,76 atome d'iode. 

Le colorant p u r  retiré d'une brythrosine commerciale donne, 
pour 100 gr . ,  4410 cc. de nitrate d'argent décime. 

. . . . . . . . . .  Chlore 5,93 
Iode . . . . . . . . . . .  34,76 

CI Ci 93 
Rapport - x 127 =L x 127 = 21,6. 

1 34,76 

4410 cc. de nitrated'argent indiquent de suite que nous avons 
affaire à une krythrosine véritable. 

D'après le tableau, le rapport  22,6 est compris entre g7.7 e t  
23,6, qui correspondent eux-rnèmes B une substitution indiquée 
par les nombres de  cc. de nitrate d'argent 4531-6075-6322. 

4531 est l e  plus proche du nombre trouvé 4410 pour le corps 
en expkrience, e t  nous concliions que  nous sommes en présence 
d'une érgthrosinc incomplète chloroiodée, la  monochlorodiiodo- 
florescéine sodée. 

En appliquant l a  formule : 

A 
on trouve pour le chlore : 

et pour l'iode 

Ce qui  permet de dire que la matière colorante renferme 
approximativement 1 , 2  atome de chlore et  1,8 atome d'iode. 

En résumé, la distinction dc I'érythrosine et d u  rose bcngale 
n'étant pas possible par  les moyens habituels, e t  I'krythrosine 
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pure,  non souillée de  chlore, n'existant pas dans le commerce, 
le  procédé que nous indiquons permet d'arriver $ une connais- 
sance suffisamment exacte de l a  nature du  colorant soumis & 
l'analyse. 

11 serait désirable de  voir les transactions commerciales sur  ces 
substances reposer sur  des bases plus scientifiques, dans lesquel- 
les interviendrait en premier lieu la richesse en iode d u  produit, 
puis  le rapport entre le chlore et l'iode. Ces deux déterminations 
permettraient d'arriver une  appréciatiun plus exacte d c  la 
valeur marchande di1 produit et éviteraient a u x  acheteurs bien 
des dépenses inutiles. 

(Traiiail e.récuté au laboratoire municipal de Puriss). 

Dosage do soufre llbre clans les sooï 'rcn d o r é s ,  
e r o o o s  et vermillon d'antiniolne, 

Par M. A .  HUTIN. 

Pour  l'épuisement de ces produits,  on doit évitcr le sulfure de 
carbone, car,  si  ce dernier est sans  action à froid sur  le sulfure 
d'antimoine, il n'en est pas  de méme & l a  température de  l'épuise- 
ment, le  sulfure SbZSVeridant à se transformer firialemerit en sul- 
fure  Sb2S4 (i). 

Nous avons adopté l'acétone. Mais, il faut tenir compte de  ce 
que le coefficient de  solubilité d u  soufre dans  l'acétone est très 
faible. 

Voici, suivant Carlotto Weber (Chemzstry of India Ruble, 
p.  177), quelle est la solubilité d u  soufre dans I'actXone : 

Ces chiffres prouvent que la solubilit6 est très faible. 
Th6oriqiiement on devrait pouvoir dissoudre intégralement une 

2 x 100 
prise d'essai de 2 gr .  avec gr. = 800 gr . ,  soit un  litre 

0,2a 
environ d'acktone ; pratiquement, il en faut beaucoup plus. 

Nous avons constaté que, pour 2 gr.  de produit,  il faut,  avec 
un  bon appareil d'épuisement, possédant une excellente rkfrigé- 
ration, au moins 6 heures e t  même 8 heures d'épuisement, pour 
être certain qu'il ne  reste plus de  soufre libre. 

( 1 )  V. MARZAHN, Matières premières de la fabrication d u  caoutchouc, 
p. 122. Traduction Fritseh IDesforges). 
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L'évaporation ultérieure de la solution soufrée devra se  faire 
sur le couvercle du  bain-marie, ou mieux, à l'étuve ; nous avons 
même souvent recours au  vide. 

Incidemment, disons quelques mots de l'appareil à épuisement 
à employer. 

Les appareils Soxhlet A vidanae intermittente ne nous ont 
guère satisfait;  nous préférons de beaucoup le dispositif plus 
simple d'une simple allonge ; la seule condition que doit remplir 
l'appareil consiste en ce que la section de  passage des vapeurs  
soit dix à quinze fois plus grande que la section de  passage du  
liquide épuisé. Ce détail est très important pour la rapidité de 
l'opération. 

Dans les Epuisemerits des caoutchoucs et  mélanges pour caout- 
choucs, ce détail a encore plus d'importance, surtout au  point d e  
vue de l'épuisement par  l a  pyridine et  autres liquides lourds. En 
efyet, avec le Soxhlet ordinaire, la pyridine se met à bouillir dans 
l'allonge, et le siphonnement se fait rnal ou ne se fait pas du  tou t .  

Nous ne décrirons pas ici l'appareil dont nous nous servons 
et que nousemployons en sér ie;  nous nous bornons a dire qu'il a 
Sté construit par  la maison Fontaine. Au point de vue de  la déter- 
mination des constituants des mélanges de cüuutchoucs, il nous a 
donné pleine satisfaction. 

A propos du café-chicorée, 

Par M .  le Dr P. CARI.ES. 

Nous avons eu l'occasion d'examiner des chicorées qui étaient 
déclarées falsiritires avec du  caramel. 

En vérit6, elles renfermaient d u  caramel, e t  mème en quantite 
notable. Mais constituaient-elles un produit normal ou fraudu- 
leux, particulier à l'espèce ou génbral d a n s  toutes les chicorées 
marchandes ? 

Au point de vue scientifique, l a  question peut étre posée de la 
façon suivante : la racine sèche de chicorée renferme-t-elle oui 
ou non d u  sucre ? 

La littérature scientifique est sur  ce point presque muette. E n  
etF~t ,  E. Collin est, à notre avis, le premier et  le sen1 qui ait di t  
en 1903, dans son Précis de matière médicale, p. 326 : u Les raci- 
u nes de chicorée contiennent une forte proportion d'inuline, un 
6 principe amer,  u n  mucilage, d u  sucre, du tannin. D 

L a  présence constant: du sucre dans la racine naturelleblanche 
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peut d'ailleurs étre aisément démontrke ; il suffit, pour  cela, 
d'immerger ces cossettes d a n s  I'eau froide (10 S 2Ogr. piir 400 
cc. d'eau). Au bout de 2k heures, la majeure partie du  sucre s'est 
diffusée dans l'eau, e t ,  si  la tempbrature est de 18 S 200, il s'en- 
suit une fermentation alcoolique, avec mousse abondante Provo- 
quoe p a r  le  gaz carbonique (1). 

C'est la reproduction de ce qui a lieu avec le suc de bette- 
rave, e t  mieux avec le jus  de tous  les fruits doux, notamment 
avec le moût de raisin, lorsqu'on les abandonne à l 'air.  

Cette macération aqueuse de chicorée blanche a une forte 
déviation lévogyre, qui  est provoquée probablement à la fois par 
l'inuline et le sucre coexistant dans la racine. Cette déviation ce 
rriaintient, mais eri dimiriuant d'intensité, si l'on ménage le degr6 
de torréfaction. Au contraire, elle disparaît  et méme change de  
sens d&s que les cossettes deviennerit noires a u  feu. Enfin, la 
déviation dextrogyre diminue de degré à son tour  et d'autant 
plus que le point de torréfaction est  plus avancé. 

Ces phénomènes dénoncent l'avance la présence, dans la 
racine normale, de deux espèces de sucre et montrent que le sucre 
lkvogyre est le  premier qui est détruit pa r  le feu. 11s permettent 
a u x  brûleurs de suivre les phases d e  leurs opérations et  de con- 
server dans la  poudre caféiforme le maximum de sucre, prin- 
cipe alimentaire dominant. 

Ce maximum est heaucoup plus élevé qu'on ne le suppose. 
Dans les cossettes blanches, nous estimons que la moyénne est 
de 50 p. 100, soit 10 p. 100 de sucre lévogyre ou réducteur et 
40 p. 100 de sucre dextrogyre non réducteur, similaire à celui de 
la betterave. Voilà une des causes principales de l'hygroscopicité 
de ces racines, de leur mollesse persistante ü. l'état sec et de 
l 'attrait  que les insectes ont  pour elles (2) .  

Cette proportion doit assurement varier avec les espèces, le 
terrain, l'âge, les intempéries atmosphériques, comme pour les 
racines de betteraves et  tous les organes des végktaiix dans 
lesquels s'accumulent les sucres. 

Enfin, il faut noter que cette proportion est notablement dirni- 

(1) Si l'on voulait activer l'opkration, qui parfois sc  manifeste trks lente- 
ment, il faudrait prendre une bouteille contenant du vin, ou de la  bière, 
ou  du cidre et ayant  été mainlenue debout depuis ZI heurcs, et dicanler 
avec precaulion en  conservant les 30 ou 40 dernieres gouttes. Comme, dans 
ces queues d e  décantation, il existe toujours  des levures alcooliques, on 
mélangerait la  niaceration aqueuse d e  chicorée ces quelques gouttes de 
liquide, qui  arnorccraieut la  fermeutatiou du sucre.  

( d i  A ce point de vuc, il nc faut pas oublier l'inuline, amidon spécial 
des Synanthbréos. 
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nude aussi par  les torr6factions hriisques e t  exngérkes, si bien 
que la portion restante est pour ainsi dire en sens inverse de celle 
du caramel forme. 

Dans nos expériences de laboratoire, nous avoris constaté que 
près de la moitié d u  sucre initial peut étre ainsi dktruite par  le  
feu. 

Produire le maximum de caramd a u x  dépens du  miriirnum 
de sucre, tout en conservant intact le principe amer,  tel paraî t  
être, en conséquence, l'idéal du  brîileur. 

Cependant, dans des chicorees torréfiees du commerce, nous 
avons trouvé des doses fort disseniblables d e  sucre persistant. 
Deux marques anciennes du  Nord de la France en contenaient 
32 et 26p. 200 ; une de la Gironde 27p.  100, et entin, une chi- 
corée de l'Est, 44 p .  100 ! 

Dosage des essences dans le  vermouth, 

Les règle~nents  récents, ainsi que les projels de loi ?I l 'étude, 
concernant les boissons alcooliques, prévoient des dispositions 
spéciales pour celles de ces boissons qu i  sont aromatisées avec 
des essences. A ce sujet,  la question suivante s'est posée : les 
verniouths doivent-ils Streclassés parmi les boissons aromatisées 
avec des essences ? 

On sait que  les vermouths du  type français sont préparés avec 
des vins blancs adoucis par  addition d 'un peu d e  vin liquoreux 
et amenés au degré alcoolique de 18Opar addition d'alcool. L'aro- 
matisation est obtenue en faisant m a c h e r  des plantes dans le vin 
ainsi préparé. 

Nous avons fait des essais sur  u n  vin prkparé pour la fahrica- 
tion du  vermouth et s u r  ce même vin après  s a  transformation e n  
vermouth, par  macération des plantes : 

On a distillé 1 litre de  vermouth ou de vin ; on a recueilli suc- 
cessivement Olitre500, puis Olitre250. Sur  100cc. d e  chacun de  
ces distillnts, ou a détermine l'indice d'iode en prenant comme 
type de l'alcool pur  à 360 (titre alcoolique du 2" distillat) (1). 

Voici les résultats obtenus, exprimés en cc. de solution d'hy- 
posulfite de soude N/ZO : 

( i )  Le distillat no 2, qui ne renferme pas d'alcool, doit &tre additionni? 
d'une quantité d'alcool pur suffisante pour amener son titre alcoolique a 
300 enviion. 
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Solution type (alcool piir à 36O). . .  33cc.0 
1 e r  distillat . . . . . . .  32 cc.7 

31cc.4 . . . . . . .  
. . . . .  

Vermouth 1 2erdistillat 31cc.9 
2 e  - . . . .  31cc.3 

L a  quantite d'iode absorbée par  litre de  vin ou d e  verrnouth 
serait donc de : 

Iode absorbée 
par  lilre 
- 

l e r  dist.illat. . . . . . . .  0,082 
. 0,102 - 

Tota l .  . 0,183 

! i e r  distillat . . , , . 0,070 
Vermouth 2 c  - . 0,208 

. . . .  Total 

On voit que le vin absorbe une quantité d'iode sensiblement 
Egale à celle qu'nbsorbele verrnouth provenant de l'aromatisation 
du  même vin. 

On constate que le distillat du vermouth n'est p:is sensiblenient 
plus  aromatique que celui du vin. 11 semble donc résulter de  
ces diverses constatations que le vermouth ne renferme pas une 
quantité dosable d'essences. 

Nous avons appliqué a u  vin e t  a u  vermouth examiné ci-dessus 
la méthode pondérale mise au point par  JI. Muttelet (distillation, 
addition de chlorure de sodium, extraction par  l'éther de  pétrole 
bouillant au-dessous de $O0 e t  évaporation à froid du dissol- 
vant) (1). On a ainsi trouvé, en opkrant s u r  250cc. de  liquide, les 
quantités suivantes d'essences ou plus exactement de substances 
volatiles solubles dans l'éther de  pétrole et relalivemerit fixes à 
la ternpErature ordinaire. 

Essences p u  litre - 
Vin . . . . . . . .  0,052 
Vermouth . .  0,056 

Ces résultats, qui confirment ceux qu'avait déjà  obtenus 
M.  hluttelet, montrent que  la proportion d'essences renferrnke 
dans  le vermouth est s i  faible qu'on ne peut I'üpprCcier par  le 
procédé pondéral. Nous avons vu qu'il en était de  même pour le 
procédé volumétrique basé sur  la détermination de l'indice 
d'iode. 

( I l  Nous publierons dans  le prochain no de ce Recueil le travail d: 
M .  Muttelet. 
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En ce qui concerne ce dernier procédé, il ne peut pas  être 
appliqiib a u x  vins aromatisés, qui renferment toujours une cer- 
taine dose d'acide sulfureux. 

Pour nous en rendre compte, nous avons pris un  vin blanc 
ordinaire, que nous avons additionne d'alcool pour l'amener à 
l S O ;  nous avons dosé l'acide sulfureux libre et  combiné p a r  la 
méthode volumétrique ; nous avons distillé un litre de ce vin,  
et nous avons recueilli 500cc., puis 250cc.; su r  ces distillats, 
nous avons effectué le dosage volumétrique de I'acide sulfureux 
lihre et  combiné, ainsi que le dosage pondEral de I'acide sulfu- 
reux total (oxydation p a r  l'iode et précipitation par  le chlorure 
de baryum en présence d'lICI). 

Enfin, nous avons effectuQ le dosage des essences p a r  l a  
méthode volumétrique & l'iode. 

Les résultats que nous avons obtenus sont groupes dans le 
tableau suivant et sont tous exprimés en cc. de  liqueur d'iode 
N/10 : 

Titrage volumétrique de l'acide sulfureux eff'ectué s u r  le vin : 

Acidesulfureuxl ibre.  . . . . .  Scc.6 
- - combiné.  . 29cc.2 
- - total . 94cc.8 

Titrage volumétrique de l'acide sulfureux effectué s u r  les dis- 
tillats : 

. . .  Acide sulfureux libre : 2 e r  distillat. 8 c c . l  
2 e  - . .  O 

. . . .  Total 8 c c . l  

. . .  Acide sulfureux total : l e r  distillat. 24 cc.6 
2. - S . .  l c c . 2  

. . .  T o t a l .  25cc.8 

Acide sulfureux dos6 pondéralement s u r  le l e r  distillat 24 cc. 2 

Titrage volumétriq?ie des essences : 

le' distillat. . . . . . . . .  li CC.? 
2e - . . . . . . . . .  7 cc. 2 

. . .  T o t a l .  28cc.4 

L'examen de ces résultats montre que le tilrage effectub pour 
déterminer les essences ne  donne en réalité qu 'une partie de 
I'acide sulfureux. 
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On peut donc conclure de  ces essais : d'une par t ,  que la  
méthode de  dosage volumétrique des essences par  l'indice d'iode 
n'est pas  applicable a u x  vins aromatisés, et, d'autre par t ,  que le  
verrriouth ne  renferme pas une proporlion dosable d'essences. 

Nous ktudions diverses sortes de  vermouths,  ainsi que  des 
infusions de plantes dans du  vin,  de  manière à préciser les 
résultats que  nous avons obtenus. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRAAÇAISES 
Préparation du sulfure de calcium phosphoren- 

cent. - M. P.  BRETEAU (Con~ptes rendus de I'Acadènzie des 
sciences d u  13 décembre 1913). - M. Verneuil a donné la formule 
suivante pour  la préparation du  sulfure de  calcium phosphorcs- 
cent : chauffer a u  rouge vif, dans u n  four Perrot,  u n  mélange 
composé de  100p.  de carbonate de calcium, 30p .  de soufre, 
2 p .  de carbonate de sodium, Op.12 dech lorure  de sodium et  
Op.02 de sous-nitrate de bismuth. 

D'après M. Breteau, le chlorure et  le carbonate de sodium ne  
sont pas iridisperisatiles, et le chaufrage a u  rouge vif dans le four 
Perrot est nuisible. II propose de préparer  d'abord le sulfure de 
calcium en chauffant pendant une heure au  rouge sombre, dans 
u n  four i moufle et dans un  creuset couvert, un mélange des 
memes quantités de carbonate dc calcium et de soufre que celles 
indiquées plus hau t  ; apr i s  refroidissement, on imprégne le 
sulfure dc calcium blanc d'une solution de Ogr.30 dc nitrate 
basique de bismuth dans 200 cc. d'alcool absolu additionné 
de quelques gouttes d'AzO3lI. A une pale faite avec IOgr. de 
sulfure de  calciurn et q .  S .  d'alcool absolu, on ajoute 2 cc. de 
cettc solution bisinuthique ; on mélange int imement;  on sbchc le 
mélange à l 'air ou à l 'étuve; on le chauffe ensuite pendant 
2 heures au  rouge-cerise naissant dans u n  creuset couvert, placé 
dans un four à moufle, et on laisse refroidir. 

Le sulfure de calcium ainsi obtenu est pulvérulent et possède 
une belle phosphorescence violette. On peut remplacer le hisrnuth 
par  l e  molybdbne ou le tungstène. 

On ohtient un  sulfure de calcium d'une belle phosphorescence 
en ajoutant au mélange de  ce sulfure et de  bismuth 1/100 de son 
poids de sulfure de sodium Na2S. On utilise, pour cette addition, 
une  solution de monosulfure de sodium dans  l'alcool absolu. 

Caractdirisation de l'acide picrique dans l'urine. - M .  G11ELOT (Journal  de pharmacie el de chimie du I.1 octo- 
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bre 1925). - Le procédé préconisé par  R I .  Grelot permet, après 
avoir élimi1i6 les subslances colorées de l'urine, normales ou 
pathologiques, d e  transformer en acide picrique I'acide picrami- 
querésultant de la réduction de  l'acide picrique dans l'économie ; 
RI. Grelot transforme aussi l'acide picrique et l'acide picramique 
en triamidophénol. 

On prend 100cc. d'urine (OLI même davantage), qu'on déféque 
avee un dixième de son volume d'acétate neutre de plomb ; on 
élimine ainsi I'urobiline, I'uroérythrine, l 'urochrome e t  les pig- 
ments biliaires ; quarit à I'acide picrique et à I'acide picramique, 
ils ne sont pas précipités dans ces conditions, le picrate et le 
picramate d e  plomb étant suffis:immont solubles. On filtre ; on 
traite le filtraturn par  une quantité de ÇOLH2 suffisante pour éli- 
miner l'excèsd'acélatede plorrib ; on filtre de nouveau ; le liquide 
passe très Egèrement  coloré en jaune ;  on agite ce liquide, qui  
est franchement acide, avec un  cinquième de son volume d'éther ; 
l'émulsion n'est pas  a craindre, et la séparation se fait immédia- 
tement. La laine trempée dans la solutiori éthérée se colore en 
jaune plus ou moins orangé, suivant la proportion plus ou moins 
grande d'acide picramique. En évaporarit la solution, on obtient 
un  résidu jaune-orangé, soluble dans l'eau distill6e. 

Eri h i l a r i t  ce résidu par  1 cc. d'hz0311, onoxyderait rapidement 
et  silremerit l'acide picrarnique, mais on pourrait  craindre de 
former de  I'acide picrique a u x  dépens de  corps B noyau phéno- 
lique provenant d e  médicaments absorbés (salol, salicylate de 
soude, etc.) ouexistant  normdeinent  dans l'urine, comnie l'ind- 

a ion oxyle urinaire. On évite cet inconvénient en effectuant l'oxyd t '  
a u  moyen de SOqH au tiers ; aprks quelques minutes d'ébullition, 
l'oxydation est complète ; on neutralise il I'aidc dc la soude, de 
facon à ne conserver qu'une légère acidité; on obtient alors trés 
netternent les reactions de l'acide picrique. 

Pour la transformation de l'acide picrique et  de I'acide picra- 
rnique en triamidophénol, on prend une  portion du résidu de 
l'évaporation de  la solution éthérée précédemment obtenue; on 
ajoute 2 ou 3cc.  d'llC1 et  gros comme u n  pois d'étain ; on amorce 
In réaction, e t  onl'entrelient en chaiifrant légèrement. Enquelques 
minutes, on obtient, non le trianlidophénol, inaisuneconibinaison 
stanriique d e  triamidopliénol incolore, soluble dans  l'eau, l'alcool 
et l 'éther. 

La liqueur chlorhydrique ci-dessus, étendue de  10 à 20 fois 
son volume d'eau, prend une teinte bleue, qui vire lentement au 
liliis, puis disparaît .  On hâte  l'apparition de la teinte bleue p a r  
additiori de 1 il 2 gouttes d'un oxydarit (eau iodée ou perchlorure 
de fer au dixiérne). La réaction est très nette avec Z inilligr. 
d'acide picrique. 

La solution éthérée de  la combinaison stanniquc de triamido- 
phénol se colore également e n  bleu au  contact de l'air. 
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REVUE DES PUBLICATIONS 
Séparation du palladium et de 1'8tain par la 

dirriéthylglyoxiirie - MM. A .  GUTIIIER et C. FELLNER 
(Zei ts .  f .  analyt.  c h e m . ,  1915, p. 205,  d'aprks J o u r n .  of Soc. of 
chernical ludusbry, 1915, p. 689). - Contraireinent à l 'é ta in,  le 
palladium est précipité par  la diniéthylglyoxime en solution acide. 

ZCiOcc. de  solution contenant IICl libre exempt de chlore son1 
chauff6s au  bain.marie, puis traites par  une solution à I p. 100 
de dirnéthylglyoxime jusq~i ' à  ce qu'il ne se  produise plus de 
trouble ; on chauire pendant une heure  ; on laisse refroidir ; on 
filtre; on lave avec IICl dilue à Sp.  100, et I'on calcine d'abord 
au cnntact de l'air, puis dans un  courant d'hydre,' [wu?. 

L'Btain peut &tie  déterminé dans le filtratum. P .  T. 

YrocBd4 pour durcir le papier B filtrer. - A l .  W. 
R. RAïïKIN ( P i ~ a r r n a c e u ~ i c a l  Jourual ,  1015, II, p. 36' .  - 
L'auteur, après avoir fait des recherches ayan t  pour but  
d'ohtenir un papier à filtrer aussi résistant e t  aussi perméable 
que  le papier de Schleicher et Schull no 575, s'est arrSté au  
procédé suivant : on trempe le papier dans Az03 concentré (D = 
1.42);  on l'égoutte; on le lave à I'eau courante, d e  manière 2 
lui enlever la plus grande partie de son acidi té;  on le  plonge 
alors dans l'eau animonincale il 0.5  p .  100, afin de  neutraliser 
les dernieres traces d'acide ; on le lave d e  nouveau ?i l'eau cou- 
rante  ; on l'égoutte ; on le presse entre des feuilles d e  papier 
buvard, e t  I'on sèche k l'étuve k 100°. Après dessiccation, on 
soumet le papier à u n  dcuxième traitement semhlahle, e t  I'on 
obtient ainsi un  papier remplissant les conditions cherchées. 

Dosage d u  brome et du clilore dans les composés 
organiques. - M. P. W. l lORI<Hr~SOh  (Chem. Soc. Tram. ,  
1915, p. 902, d'après Journ .  of SOC. of chernical lndustry,  1915, 
p. 819). - Les substances organiques contenant du brome et du  
chlore libèrent coniplbternent I'halogEne sous forme volatile lors- 
qu'elles sont chauBies avec un  m61ange de  S041112 et d'acide chro- 
mique, en donnant du brome et de l'acide bronihydrique dans le 
cas de produits hroinés, du rhlore, HCI et du chlorure de chroinyle 
dans le cas  de  coiriposcis chlorés. 

On pbse une quantité suf'fisante de substance permettant d'oble- 
nir une proporlion d'halogène équivalenleh environ 9cc. de solu- 
tion de nitrate d'argent Ni10 ; on introduit cette substxnce dans 
u n  ballon d'environ 70cc. de capacité, muni d'un bouchon 
I'Bmeri, portant un tube d'entrée et de sortie; on ajoute 4 6 gr .  
d'acide chromique, et le tube de degagement est relie B un  tube 
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d'absorption de I'éligot contenant I O  cc. de soude caustique à. 
10p. 200 et 1Occ. d'eau o x y g h é e ,  relié l u i - r n h e  uri deuxième 
tube d'absorption contenant de la  soude caust ique;  on ajoute 
25 à 30 cc. de  S04H2 par  le tube d'entrée, et l'on fait passer lente- 
ment un courant d'air sec. 

Le ballon est chauffégraduellement ; la réaction est terminée a u  
bout d e 4 5  B 60 minutes. Le contenu des tubes d'absorption est 
alors acidifié p a r  Az03H ; on ajoute 10 cc. de solution de  nitrate 
d'argent N/10, e t  l'excès est t i tré par  le sulfocyanure de potas- 
s ium. 

S'il y a du chlore, le chromate formé est décomposé en chauffant 
à l'ébullition la. solution alcaline peroxydée avant  acidification, 
et le chlorure d'arsent est filtré avant  titrage. 

Afin d'obtenir des résultats exacts, les solutions doivent étre 
titrées par  u n  essai k blanc avec du bromure de potassiuin. 
Avec certains hydrocarbures bromés, u n  pe,u de  la substance se 
volatilise d u  vase d'attaque sans altération. Cette cause d'er- 
reur  est évitée en plaçant un petit tube contenant de  l'amiante 
platin& entre le ballon de réaction et les tubes d'absorption e t  
calcinant la mittii!re volatilisée dans  un  courant d ' o x y g h e .  Cette 
méthode n'est pas applicable a u  dosage de  l'iode. P. T .  

Falsification de l'essence de bergamote. - M. E. 
COEN (Pharmaceuhxzl Journal, 1925, I I ,  p. 397). - On falsifie 
I'cssence de  bergamote en en iriélangeant 20 parties avec 
70 pnrlies de  triacktine et 10 parties d'essence d'orange ou de  
terpene. Pour  déceler cette falsification, on dilue 10 cc. d'essence 
avec 40 cc. d'alcool à 20 p. 200 ; on concentre à faible volurrie ; 
on neutralise; on saponifie par  la potasse alcoolique, e t  l'on 
évapore h siccité ; le résidu est  épuisS par  uri mblauge d'alcool et 
d'éther, et l 'extrait est traité par  le bisulfate de potasse. En 
présence de la triacétine, il y a mise en liberté d'.acide acétique, 
et, par la chaleur, dégagementde vapeurs d'acroléine. A .  D. 

Recherche des falsifications du safran. - M. G. 
VICAHI (.Journal suisse de pha?macie du 28 octobre 2915). - 
L'auteur a expérimenté le procédé proposé par  M .  Verda pour la 
recherche d e s  falsifications d u  safran, procédé consistarTt d a n s  
l'emploi de l'acide sulfo-phosphomolylidique. Les essais qu'a faits 
RI. Vicari perrneltent d e  découvrir les plus petites additions de 
carthainc (ou saflor) au safran.  Le réactif sulfo-phosphoinolyb- 
dique est préféralile à l'acide phosphor~~olybdique,  car il se con- 
serve trils longtcinps, surtout s'il est plncé-à l'abri de  la lumière. 
Il est bon d e  rappeler qu'on le prépare en ajoutant 60cc. de 
S04H2 concentré à 40cc. de solution de phosphoinolybdate de 
soude ?i 10p .  100. Pour  faire l'essai, on prend u n  peu de  poudi,e 
de safran très fine, qu'on etale s u r  le  porte-objet d 'un micros- 
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cope avec une  baguette de verre, de  façon à n'avoir pas  de gru- 
nieaux ; on place sur  cette poudre u n e  goutte de réactif ; on 
mélange jusqu'à ce que la préparation ait  pris une couleur hleu- 
verdâtre uniforme ; au bout d'une riiinute, on place un  couvre- 
objet, et l'on presse la préparation avec d u  papier à filtrer, afin 
d'élirriiner l'excès de réactif. Avec u n  grossissemerit de 50 dia- 
mètres, le saflor se révèle p a r  des particules rouges, tandis que 
les 6lérnerits du safran sont colorés e n  bleu. 

Si la poudre de safran n'est pas assez fine, le r6actiS n'agit qu'g 
la surface des éléments du  safran, e t  ceux-ci peuvent rester 
rouges, ce qui  induit en erreur l'observateur. Pour  conclure, il 
est donc indispensable de mettre en évidence le pollen du  saflor, 
qui  est caractéristique avec ses grairis à trois bosses disposés 
triangulairement; toutefois, il n'est pas toujours facile de  déceler 
ces bosses lorsque les préparations occupent certaines positions. 

Les grains de pollen des p h a n h g a m e s  sont composés de deux 
membranes, dont l'extérieure, appelée exine, qui est résis tmte 
et  cutinisée, prkserite des rugosités ; la membrane intérieure, 
appelée inline, est mince, élastique et remplie d'un liquide proto- 
plasmique. L'exine du pollen du saflor est perforee en trois points 
disposés triangulairement. correspondant a u x  trois bosses qu'on 
observe sous le inicroscope. Sous l'influence du  réactif sulfo- 
phosphomolybdique, I'iritine se gonfle et sort de ces trois trous 
sous forme de  boyaux irréguliers, souvent assez longs, souvent 
arrondis. Pendant  que l'exine conserve une coloration brune, 
l'intine prend une coloration verte. Ce phénomène n'est autre  
chose que le résultat d'une action endosmotique qui  fait pénétrer 
le réactif $ travers I'intine, en augmentant  In pression du prnto- 
plasnia interieur. @uelquefois, I'exine, sous l'influence de cette 
pression intérieure, se rompt, et I'intine sort complkternent avec 
les trois boyaux qui  s'étaient formés au  début de  l'action du  
réactif. 

L'exine des grains de pollen du  safran est beaucoup plus élas- 
tique que celle du  pollen du saflor ; elle se gonfle sous l'influence 
d u  r6actif sans changer de  foririe et en prenant  une coloration 
bleue. 

Ces phénomènes se produisent assez lentement pour que l'opé- 
rateur  puisse en observer les diverses phases et pour qu'il puisse 
exarrii~ier les différentes parties de la préparation rriicrocliirriique. 

Séparation des acides gras. - MJf. Cr. FtZCHINI et 
D. DORT:\ (Zeils f .  Urttersucllzmy der Nahrungs und Cenussmitlel, 
1913, p. 535). - Pour skpnrer les acides gras, on les trnrisfornie 
ordinairement en sels de ploinb, qu'on traite p a r  l'ether, lequel 
dissout seulernerit les sels formés par  les acides gras  liquides. 
Les auteurs proposent une méthode plus rapide, reposant sur  la 
différence de  solubilité des acides g r a s  dans l'acétone aqueuse. 
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Les sels des acides solides sont h peu près cornplètement inso- 
lubles dans ce liquide, tandis que les sels des acides liquides s'y 
dissolvent facilerrient. 

On prend IOgr. d'acides gras ,  qu'on dissout à l'ébullition dans 
9Occ. d'acdtone pure ; on a,ioiite 20cc. de  solution aqueuse nor- 
male de potasse ; on laisse refroidir;  il commence à se former 
des cristaux vers 30 h 35 degrés ; :iprCs i i r i  repos suffisarit 
13 degrks, on essore à la trompe la [nasse cristalline, e t  on la lave 
avec quelques cc. d'acétone pure ; les cristaux sorit constitués 
pa r  les sels de  potassium des acides solides ; il ne reste qu'a les 
dicoiriposer par un acide minéral dilué r l  à dissoudre les acides 
gras ii l'aide de I'Cttier de  pétrole. 

Les auteurs ont constat6 que, si I'on aloute une quantité insuf- 
fisante de potasse, l'acide arachidique est seul précipité. Ce pro- 
cédé permet donc de  caractériser facilemerit cet acide. 

Recherche de l'acide oxalique dans le xin.  - 
MX. KREIS et BhR:iG[OLA (Pharrnaceutical Journal, 1015. 
II, p. 4 2 7 ) .  - 30cc. de vin sont port& i l'ébullition et adtii- 
tioiiri6s de 2 à 3 cc. de solution de chlorure d e  calcium à 5 p. 200 ; 
on alc:tlinise nettement avec de  I'arninoriiaque; on fait bouillir, 
et I'on acidule avec l'acide acétique & 30 p. 100 ; après  refroi- 
dissement, le liqnitle est cen t r i l ' u~é ,  et le dépôt est exiirriiné au 
riiicroscope. Si le vin rerifer:riait de  l'acide oxalique. or1 observe 
des cristaux en tables trois fois plus longues -que larges. Ce 
piocédb permet de déceler 0.02 p .  200 d'acide oxalique. A. 1). 

Recherche de l ' i d e  dans l'urine. - hl. LOSSKR (Phar- 
mazeutizeslci Journal, 1915, p. 265). - Pour rechercher l'iode 
dans l'urine, l 'auteur prend dans u n  verre de montre quelques 
goutles d'urine, ?i laquclle il mélange u n  peu de  calomel; le 
mélange prend une couleur jaune due à la formation d'iodure 
mercureux. Cette réaction est encore sensible daris une urine ne 
contenant q..ie0.01 p. 200 d'iode. Le sucre et l 'albumine negénent  
pas cette réaction. 

- 
BIBLIOGRAPHIE 

Comment devient-ou alcoolique ? Par le Dr P. CARLES. 
laureat de l'Institut, Correspondant national de I'Acadtimie de Medecine 
de Paris (FEHET et fils, rue de Grassi, à Uordeaux, et MM. M U L O  et Cie,  
12, rue Eauteleui;le, Paris). - Prix : O fr. 23 (grande remise pour 
propagande). 

La se cdition qui vient de paraître a reçu quelques additions iinpor- 
tantes, telles entr'autres que l'opinion de I'kcadernie de médecine sur 
l'bygiéne des apéritifs, du vin, des petits verres. On y trouve aussi 
quelques aphorismes clairs et fort importants pour les buveurs d'alcool. 
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Le m o m e n t  semble  favorable po ix  faire  lire e t  m é d i t e r  ce t  opuscule 
p a r  l e s  non lhreux  convalescents  e t  h l e s s ~ s  des hbp i taux  mil i ta ires .  II 
i r i te iessera aussi  qu iconque  se préoccupe du peril alcoolique. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
DEMANDES E T  O F F R E S  D ' E M P L O I S .  

Pious i n f o r m o n s  n o s  lecteiirs qu'en qiialité de secrét;iirc gi.ni.i'al di; 
Syndicat  des  chimistes ,  n o u s  nous  chargeons ,  lorsque les d e m a n d e s  et les 
offres le pe rmet ten t .  d e  p rocurc r  ries rhiiriistes a u x  industr ie lsqui  ian o n t  
besoin e l  des  places a u x  ch i in i s t i :~  qui s o n t  A l a  r echerche  d 'un erriplni. 
Les inse r t ious  quci nous  faisons d a n s  les Annales s o n t  ahsolurnent  g r a ~  
tui tes .  S adresse r  à M.Cr inon .  20, Houlevard Hicharri-Lenoir. Pari,. I I  

S u r  l a  demaride d e  JI. le s rc ré ta i re  d e  l 'Association des  ~ni : ic .ns  e l r v ~ s  
d e  l ' Inst i tut  d e  chimie appliqiine nous i n f o r m o n s  les industr ie ls  qu'ils 
peuvent  aussi  d e m a n d e r  d ~ s  chimistes  e n  s ' ad ressan t  à lui. 3. I V P  

Michelt>t, Paris ,  6 0 .  

L'Associ;itiori ~r i i icale  des anciens el6vrs de I'lnstilul national agriinw 
rnique est a rriérric cliaquc ;iiinkr d'offrir à MM. l ~ s  indu$trieli,  chi 
rnist,es, rtc., le corirniirs rie pliisieiirs i n ~ P n i e u r s  rlgrrmrlrne- 

l'ribre d'adresser les der ri an di:^ au hiège social de I'Ahsi>cii~tion, 1 6 ,  rue 
Clau le Bernaril, Paris, 5'. 

L'Associaticiri ries anciens kli.vi3s du laboratoire d e  cliiiriir analytique d e  
I'UniversitO d e  Gcneve nous prie do faire savoir qu'elle peut offrir des 
chimistes capables et expérirrientl's dans tons les domainids se  rattachant 
& la ctiiinie. - Adrcsser les demandes i 1'Ecolc dc chiiiiic, B Gmbve. 

une centrifugeuse pour dosa e de la matière ON DESIRE ACHETER grasse ci;,, les laits seion h r h c r ,  cnmprs. 
nant 24 o u  36 tubes pour acirl-hiityrorriètres et  niue de prbférence a I'L'lec- 
tricitd, avec les aciil-butyroin~trcis, les pipettes c t  les burettes, en un iiiot 
tout I'oiitillagc servant au furiclio~ineriii~iit de l'appareil, qui ne  sera acliet8 
ques ' i l  es t  offert dans d e  bonnes üonrlitions de conservation e t  de prix.- 
Adresser les offres a u  Bureau di3s Annales, sous les initiales P. C. en 
indiquant tous rense i~nernen t s  utiles et les prix. 

dans de bonnes conditions, priur cause d e  rnobilisi~tion, eolo- A CÉDER riniPtrc Dubosr:q pola.riniRtr~ Laorcnt grand rnndpln, cen- 
trifiipeuse d e  laboratoire, compte-glubules du qang et deux rbfrigirants 
Liebig en cuivre - Faire offres à M. B A R R I E R ,  8, place de la Bnurse, 
Marseille. 

Banlieue Paris, ayan t  capitaux, INDUSTRIEL-DISTILLATWR tran~,rmerait son ,,sino pour ,,ri- 
qiier quelques articles Produit? Cliirniiliies int,dressants ou SpecialitCs, s'il 
trouvait C I I I X I ~ T E  ou Chef de Travaux trCs corripdtcnt qu'il intcrc3scrait 
au besoin dans h6ni:fii:eç. Ecrire : D u p x .  IfTi, rile rie la Ioruhe-Issniri? .Paris. 

de bonnes conditioris son laboratoire, cornpirlant de nombreun: appareils 
en bori &Lat.- S'adresser ri. M Pierre QUhYYTIN, 26 rue SI.->licIiel, Le Ilavrt:. 
CHIMISTE cherche situation stahle, proiluits chimiques ou latioratoire 

ni6di1:al . Ionque pratique bactérioloqiquo ; poeskde diplbme 
de pharmacien. Skrieuqes rdférences. -S'adresser au Burcau des Annales, 
sous les initiales L .  II.  

a I'ainiablo dans l'Aube ; 5 ticctclras 112 d e  ter- USINE A VENDRE rain ' - ; vastes c8instriict,ions ; 20 logements ou- 
vriers; bordce par  ctiewin d r  fer et route nationale ; sur  rivikre s'y divisant 
en trois bras : iurhirie e t  chute de 3 m ~ t r e s :  conviendrait pour produits 
chimiques. Immenses forSts dans le voisinage - S'aiirosser au hureau 
des Annales. aux  initial^:^ L .  II .  

Le Gérant : C CHINON 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Identification des textiles. 
Preparation &es fibres et leur étude anatomique, 

Par M. PONTIO. 

Les chimistes qui  sont chargés de l'identification des textiles 
savent combien sont grandes les difficultés de cette étude lors- 
qu'il s'agit, pa r  exemple, de différencier les chanvres (Cannabis 
sativa) des pseudo-chanvres (Crotalaria junceaj ,  ou encore de  
reconnaître un  mélange de  chanvre et de lin. 

Quels sont les moycns actuels d'investigation dont on dispose 
pour y a r r iver?  Kous ne craignons pas d e  dire que,  depuis l'appa- 
rition du  magnifique ouvrage di: VBtillard, c'est-à-dire depuis 
40 ans, s a  méthode d'identification, devenue classique, est 
encore la seule qui  soit couramment employée. Quelques auteurs .  
notamment Berthold, Ilotinel, Lecomte, Beauverie, Solaro. pour  
ne citer que les derniers en date, ont bien publié de  fort beaux 
t ravaux sur  les textiles végétaux. mais aucun d'eux n'a cherché 
à modifier o u à  remplacer la techniqueopératoire de Vétillard, q u i  
reste celle qu'on emploie de p r é F é ~ n c e  à toute autre  pour l'étude 
anatomique des fibres végétales? et nous savons que,  sans l'aide 
du microscope, il est impossible d'établir avec cerlitude les carac- 
tères propres les identifier. 

Le but  que nous nous proposons, en présentant aujourd'hui 
ce travail, est d'essayer d e  démontrer que, du  traitement préalable 
des filasses ou filaments, dépend l'exactitude des r6siilt:its; que, 
contrairement à. l'opinion émise par  certains auteurs, notamment 
Vétillard, l'emploi judicieux des alcalis caustiques et dzs décolo- 
rants ,  loin d'étre nuisible a u x  fibres, leur est nécessaire, au  con- 
traire, pour pouvoir obtenir une cellulose donnant ,  sous I'objec- 
tif du  microscope, tous les détails et toutes les finesses de sa  
structure anatomique ; que cette cellulose conserve néanmoins, 
après ce traitement, l a  lignine qui  lui est propre et qui  aide à la 
caractériser ; que  les formes organisées de  la cellule non seule- 
ment ne sont pas  altérées, mais sont mises en évidence d'une façon 
toute particulière ; que  ce traitement a, e n  outre, l'avantage de  
dissocier facilement les fibres et permet de supprimer l'emploi d u  
mortier ; enfin, les caractères de certains textiles et les colorations 

MARS 1916, 
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obtenues avec le  réactif iodo-sulfurique sont modifiés sensible- 
ment. 

C'est en 2853 que le Dr Schacht,  de l'université de Bonn, publia 
à Berlin un ouvrage sur  la vkrification des tissus, e t  c'est à lui que 
nous devons l'emploi du  réactif iodo-sulfurique ; mais c'est Vélil- 
lard qui ,  le premier, remarqua tout le bénéfice qu'on pouvait 
t irer de cette découverte en utilisant fort à propos les colorations 
diverses que I'iode et l'acide sulfurique donnent avec les fibres 
végktales. 

La description que donne le Dr  Schacht de l'action (ln réactif 
acide sur  la cellulose montre clairement qu'il y a destruction 
progressive de la matiEre organique,pt  de ce caracthre incertain 
il est impossible de tirer u n  parti  quelconque. 

P a r  contre, le Dr Schacht ne vit  pas, comme le fait  justernmt 
observer Vétillard, que sous l'action de I'iode et d c  l'acide sulfu- 
rique, l a  coloration des fibres varie avec la  nat,ure d u  textile. 
Les unes se  colorent en bleu, d'autres en jaune. Mais l'ancien 
d6piit.é de  l a  Sarthe sut  mettre B profit cette diffkrence de colora- 
tion pour  btablir une premitre  séparation bien nette qui  lui pcr- 
mît de classer les textiles en deux catégories : ceux dont  les fibres 
deviennent bleues sous l'action d u  réactif e t  ceux qui se colorent 
en jaune, ces deux colorations représentant toujours les proto- 
types de la cellulose pure  et de la matière ligneuse (1). 

Vétillard avait remarqué, en outre, que le  réactif 21 I'iode du 
Dr Schacht  manquai t  d e  sensibilité ; qu'il a t taquai t  la cellulose en  
déformant les fibres et qu'il devenait dès lors impossible d'obser- 
ver les détails de leur structure anatomique. Ce savant modéra 
alors l'action destructive de l'acide sulfurique p a r  addition d'eau 
et  de  glycérine. Il établit ensuite définitivement 1;s proportions 
du rriélange qui forme le  réactif acide eiriployé encore aujour- 
d 'hui .  

A notre tour ,  reprenant la queslion de la préparation des fibres 
et de l'application du  réactif iodo-sulfurique, nous nous sommes 
demandé s'il n'y aurai t  pas possibilité d'obtenir un rrieilleur ren- 
dement dans l'étude des caractères des fibres végétales, en puri- 
fiant complétemerit l a  cellulose, sans  pour  cela I 'altaquer par  une 
action chimique trop énergique. 

Pour obtenir ce rksultat, nous avons procédé a u x  exphiences 
suivantes : si, s u r  une cellulose pure,  comme le coton hydrophile 
p a r  exemple, auquel oii a fait subir le  traiternent préalable iridiqué 
plus loin, on fait agir  le réactif de  Vétillard, on constate ceci : la 

( I )  Lignine + substances chromogènes. 
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fihre est à peine colorée, ce qui  indique que  la quantité d'iodeest 
insuffisante ; d'autre part,  si l'on augrncntecctte quantitb, le réac- 
tif acide donne, avec l'iode, une coloration bleue fortement accen- 
tuée, qui empikhe d e  voir avec netteté tous les détails dela  struc- 
ture anatomique de  la fibre. L'action du  réactif iodé, dont lacom- 
position est donnEe p a r  Vétillard, est donc insuffisante, et sa 
liqueur acide t rop  concentrée. II est nécessaire, p a r  conséquent, 

. de modifier l'un et l'autre, de manière qu'ils donnent, avec la cel- 
lulose, une  coloration intermédiaire entre le b run  produit par  
l'iode et le bleu donné par  l'iodure d'amidon, c'est-à-dire la teinte 
violacée, que nous appellerons la teinte sensible. 

Si, d'autre part ,  nous faisons subir à tous les textiles devant être 
identifiés le même traitement capable de  les transformer en une 
cellulose aussi pure que possible, mais incapable d'altérer les 
forrries d e  la  cellule, e t  si  ce traitement est uniformepour tous les 
textiles, nous obtiendrons, pour chacun d'eux, u n  produit blanc 
d'aspect, mais  qui  prendra, sous l'action du réactif iodo-sul- 
furique, u n e  teinte variant  du  bleu au  jaune, en passant p a r  
toutes les teintes interrnkdiaires que donne une  cellulose plus ou 
moins r iche en lignine, à parois plus ou moins épaisses, ou 
encore s e  présentant sous la forme de fibres e n  faisceaux. Cette 
dernière forme des filaments, après  le traitement énergique 
qu'ils ont subi,  est rare, mais  quelques textiles de nature 
ligneuse, le  jute en particulier, se désagrègent difficilement et 
conservent e n  partie leurs fibres agglutinées. 

Quoi qu'il en soit, nous admettons que le traitement de  puri- 
fication, uniforme pour tous les textiles, aurapour  effet de trans- 
former u n  produit naturel - prêt k être industrialisé, e t  quel 
qu'ait 6té son rnode de  préparation mécanique ou chimique - 
en une cellulose d'une pureté relative, qui variera avec la nature 
même du  textile et qui,  au  contact d u  réactif, se rapprochera ou 
s'éloignera d e  la teinte sensible, suivanl que le degr6 de  ligriifica- 
lion qu'elle a u r a  conservé, et qui lui est propre,  sera plus ou 
moins accentué. hutremenl  dit, plus la cellulose sera pure, plus 
elle se  rapprochera de la teinte violacEe ; plus elle sera lignifiée, 
plus elle se  rapprochera de la teintejaune, qui  est la  teinte obte- 
nue avec les fibres ligneuses. 

Nous nous sommes assuré qu'il e n  était toujours ainsi. Nous 
avons prkparé de la m&me façon des lins rouis à l'eau et  sur  
le pré, et nous avons constaté que,  quelle que soit sa  préparation 
industrielle. ce textile donnait toujours la méme teinte gris-bleu 
caractéristique du  lin. Nous avons pu de  même constater l a  diffé- 
rence de coloration qui existe, dans ces conditions, entre les chan-  
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vres et les pseudo-chanvres, les fibres de  ceux-ci ayant  un  degré 
de lignification très variable, il est vrai,  dans un  méme échantil- 
lon, mais en général beaucoup plus accentué que  le chanvre.  Ils 
donnent des colorations Ires diverses, allant d u  brun  au  jaune 
pale, ainsi que des libres violacées virant  rapidement a u  bleu. 
Mais ce caractère, d h  à la coloration, est insuffisant pour établir 
u n  diagnostic certain. Il doit concorder avec la structure anato- 
mique des fibres, qui  est mise en évidence d'une façon toute par- 
ticulikre par  notre traitement préalable des filasses. 

' L'examen doit ê t re  complété par  une  photographie de la pré- 
paration, qui  permettra, après avoir calculé le grossissement 
exact de l'épreuve au  moyen du micromètre objectif et du  verre 
dépoli de  la chambre noire, de prendre les diamètres des fibres 
vues dans leur longueur. 

P a r  ce procédé, nous pensons qu'il est possible de se dispenser 
de  l'examen des fibres vues dans  leur section transversale, car 
chacun connaît les difficultés que présente le travail de la prépa- 
ration des coupes, et, dans le cas de  recherches courantes qui 
demandent étre effectuées rapidement, cet examen peut être 
nbglig6. 

Traitement des filasses ou filaments. - Si l'examen porte sur 
des filasses, prdever  u n  échantillon moyen de 3 gr .  environ ; si 
ce  sont des cordages, effilocher les tororis et l'ârrie séparémerit ; 
si ce sont des tissus, séparer la chalne e t  la t rame pour les exa- 
iriiner l'une après l'autre. 

Chaque échantillon représente une quantité qui peut varier de 
1 à 3 gr. ; celui-ci est iritroduil dans un verre cylindrique d'une 
capacité de  330 cc. environ et  renfermant 150 cc. d'une solution 
de soude caustique à 2 p. 100. 

Porter à l'ébullition pendant un  q u a r t  d'heure, en ayan t  soin 
de  remplacer au  f u r  e t  A mesure par  de l'eau bouillante l'eau 
qui  s'évapore; jeter ce liquide, qui  est généralement très coloré 
avec les filasses ou les cordages, et le  remplacer p a r  une méme 
quantité de  solution de soude qu'on porte de nouveau à l'ébul- 
lition pendant  un quar t  d 'heure ; le verre  est amené sous le 
robinet d'eau ; le liquide est décanté, et la filasse est lavée complé- 
tenient jusqu'à réaction neutre;  dans le  même verre  introduire 
150 cc. d'une. solution d'hypochlorite de soude à l o  étendue 
de  trois fois son volume d'eau, soit S5cc. d'hypochlorite à 
I o  Be e t  75 cc. d'eau ; porter à I'éhullition pendant  2 minutes 
exactement ; jeter le liquide ; laver & grande eau ; traiter pen- 
dant  5 minutes l'échantillon par  150 cc. d'une solution de  bisul- 
fite de soude 5 9 e  étendue de son volume d'eau, soit 75 cc. de  
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bisulfite à 5" Be et 75cc. d'eau ; laver à grande eau jusqu'k rkac- 
tion neutre; le produit ainsi préparé est placé dans un tube à 
essais avec de l'eau distillée, pour &tre ultCrieurement soumis à 
l'examen microscopique. 

Composition des réactifs. -- Solution d'iode : iodure. de potas- 
sium, 3gr .  ; eau, 100gr. ; iode bi-sublimé en exccs. . . 

Solution acide : acide sulfurique pur 6 6 O  Bq 228.3. ; eau, 
16 gr. ; glycérine pure à 22O 13" 16 gr. 

Mélanger d'abord l'acide et I'enu ; laisser refroidir compléte- 
ment sous le robinet ou dans un cristallisoir renfermant de  l'eau 
froide renouvelée constamment ; ajouter ensuite la glycérine, en 
agitant sous l'eau froide. Ce dernier réactif doit être renouvelE 
toiis les mois au  moins. 
Examen microscopique. - Prélever dans le tube, nu .moyen 

d'une tige métallique courhtie h son extri..mitc!, quelqiies. fila- 
ments, qu'on séche cornplèten~ent au moyen de papier buvard ; 
placer ceux-ci sur  la lamelle porte-objet bien essuyke avec u n  
chiffon propre ; verser sur  ces filaments quelques gouttes de la 
solution d'iode; étaler au  moyen des aiguilles B dissocier, et 
absorber l'excès d'iode au moyen de papier B filtrer ; secher com- 
plétenierit ; verser deux ou trois gouttes de la solution acide ; 
mélanger et étaler de nouveau avec les aiguilles ; couvrir avec 
la lamelle couvre-objet 22 X 38 bien essuylie ; absorber I'exc&s 
d'acide au moyen du  papier-buvard (papier filtrer) et.chasser 
les bulles d'air en frappant la lamelle couvre-objet avec le 
manche d'une aiguille ; exarriiner au  nlicroscope avec un gros- 
sissement de 125 diamétres. 
. Après avoir noté Ies différents caractkes observés sui' plu- 

sieurs champs de la préparation, tels que la coloration et la 
structure anatomique des fibres ou analogues, la forme des fibres 
ligneuses, des cellules de l'épiderme, du parenchyme, des vnis- 
seaux ligneux, etc., on choisit un endroit de la préparation qiii 
représente le mieux possible l'ensemble des particularités obser- 
vées, et l'on en prend une épreuve photographique en couleur 
sur plaque autochrome. sur laquelle on mesure les diamktres 
des fibres vues dans leur longueur et qui sert en méine temps de 
modèle de comparaison. 
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Dosage des essences dans les l i q u e u r s ,  

Par M .  C. F. MUTTELET, Docteur Ps.sciences, chimisle ü u  Laboratoire 
central de la répression des fraudes. 

Le projet de loi sur  le r6gime de l'alcool, déposé p a r  RI. Ribot, 
Ministre des Finances, s u r  le bureau de la Chambre des députés, 
le 26 août  2925, renferme, en son article 8, la disposition sui- 
vante  : 

(( La teneur globale maximum en essences de toutes sorles que 
(( peuvent renfermer les boissons alcooliques livrables 5 l a  con- 
(( sommation est fixk à O gr. 50 par  litre. n 

Le règlement des contestations que  peut soulever l'application 
de ce texte nécessite l'emploi d'une méthode de dosage des essen- 
ces suffisamment précise pour  qu'il ne soit, en aucun cas, porté 
atteinte au  droit légitime des inttkessés. 

Mais, pour  procéder h l 'élaboration d'une telle méthode de 
dosage, la question qui se pose tout d'abord est la suivante : que 
doit-on entendre p a r  l'expression : Essences de loutcs so~res  ? En 
d'autres termes que s'agit-il de  doser ? . 

Il peut sembler évident que, par  les rilots : E s s e m e s  de toutes 
sorles, le  texte du  projut d e  loi désigne la totalité des substances 
qui  communiquent a u x  produits dont il s'agit leur bouquet et leur 
arUme, et  constituent en quelque sorte la raison d'être de leur 
dénorniriatiori de vente. 

Ce point établi, le problème que le chimiste est appelé à résou- 
d re  est le suivant : déterminer le poids total d 'un mélange de 
substances en nombre extrêmement variable et de  coiriposition 
diverse. 

La diversité rnêine de ces substances exclut l a  possibilité de 
recourir h une  réaction chimique unique pour  procéder au 
dosage ; d'autre part,  le noiiibre en quelque sorte illimité de ces 
m h e s  substances ne permet pas pratiquement de procéder au 
dosage particulier de  chacune d'elles. 

Dans ces conditions, il ne reste, sernble-t-il, qu'un seul m o y n  
pour réaliser le dosage qui nous intrkesse : faire u n  extrait  glo- 
bal de  toutes les substances aromatiques, d e  toutes Ics essences, 
e t  en déterniirier le poids, autrement dit ,  recourir à un  procédé 
gravimétrique. 

Toutefois, cette solution d u  problème, quoique fort simple en 
principe, n'en reste pas moins d'une application assez délicate. 
Il devient alors indispensable de décrire de façon précise le mode 
opératoire qui devra être suivi exactement, si l'on veut que les 
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r6sultats obtenus p a r  différents analystes offrent un degré d e  pré- 
cision suffisant pour  devenir comparables entre eux. 

'Théoriquement, le  procédé que j'ai employé consiste à épuiser 
par l'éther de pétrole la solution altoohque des essences obtenue 
par distillation, aprhs l'avoir saturée de sel marin. Cette addition 
de sel a pour but de diminuer la soliiliilit6 des essences dans le 
liquide alcoolique e t  de donner k celui-ci une densité suffisam- 
ment élevée (D = 2 , 2  environ) pour favoriser la séparation de la 
couche 'd'éther d e  pétrole. On attribue généralement à Osse le 
principe de ce procédé. 

Les produits nécessaires à s a  mise en pratique sont : l 'éther de 
pktrole rectifié, bouillant vers 400, et le sel marin recrishllisé. 

Enfin, puisqu'il s'agit de porter la densité d'une solution~alcoo- 
lique d'essences B une  valeur voisine de 2 , l ,  il convientd'en déter- 
iiiiner le degré alcoolique. Le procédé que je vais décrire s'appli- 
qiie h. des solutions alcooliqiies d'essences mnrqiinnt 250 e,nviron ; 
il comprend trois opérations : 

1 T n e  distillation d e  la liqueur, qui peririet d'klirniner le 
sucre notamment e t  d'obtenir un distillat o ~ i  solution alcoolique 
des esserices d'un voluirie A 'peu prés égal A celui de la liqueur 
mise en ceuvre. 

2" L'exlraction des essences coriteriiies dans le distillat alcoo- 
lique à l'aide de 1'ELher de pétrole, extraction qui a pour , rku l ta t  
l'oblention d'une deuxième solution des essences, mais d'un 
volume extrêrnenient réduit.  

30 L'évaporation de  116tlier de  pétrole dans des coriditioris 
déterminées et la pesée des essences ainsi isolées (1). 

' . 
2 0  Distillation. - Dans un  ballon de capacité convenable, a d  

verse 200 cc. de liqueur et  75 cc. d'eau ; on distille le  mélange, de 
filcon L recueillir environ 300cc. de  liquide. L'addition d'une 
aussi grande quantite d'eau est rendue nécessaire par  la forte 
teneur en sucre des liqueurs examinées ; on évite ainsi la carai 
rn8lisnt.ion di1 rksidu d e  distillation, qui n'acquiert alors qu'une 
très légère teintc jaune d'or. 

20 Extraction des essences. - Ilans iine ariipoiile k robinet de  
300cc. environ, on introduit,  dans  l'ordre suivant,  5Ogr. de sel fin 
recristallisé; 300 cc. du  distillat alcoolique précédemment obknu 
( 2 5 0  environ) ; 20 cc. d'éther de pétrole (bouillant vers 400eaviron). 

1 

(Il En pai*ticuliei, je nie suis propos6 de fixer sur  d u  noir animal lcs 
essences réunies dans l'éther de pfitrole, puis de me debarrasset. de cd 
solvant, soit p a r  filtration sur  filtre tard, soit par 6vaporntion ou di~lillation 
dans un  vase tare, et enfin ds determinor, pa r  u n e  douhle pesée. l a  quan-  
tité d'essence ainsi isolbe. J 'di  d8jà obtenu dans cettr voie' des r8sultiltb 
satisîaisants. 
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- 011 agite jusqu'h dissolution d u  sel, qu'on complète, s'il y ;i 

lieu, A l'aide de quelques cc.  d'eau introduits par  la douille de 
l'ariipoule tenue renversée ; le sel é tant  totalemeril dissous, on 
prolongc l'agitation pendant 10 minutes environ, puis on laisse 
reposer. ' , 

Dans ce milieu char@ de  sel, les essences sont i peu près 
iiisolubles, et la petite quantilé d'éther de  pétrole est alors suffi- 
sante pour les rassenibler à In surface, étant donné, d'autre part, 
la forte difYérence de dciisitC du  liquide salé e t  de  la solution 
pétrolique. 

Le liquide salé est alors décanté dans une deuxième aiiipoule 
de  méiiie capaciti: que la preiniiire ; il y est traité comme précédein- 
ment p a r  5 cc. d'éther de  petrole ; on Apuise enfin une troisième 
fois ce liquide salé, qu'on a fait passer dans la  première anlpoule, 
avec 5 cc. du iu5ine solvant .  

L'emploi de ce jeu de  d e u x  aiiipoules h robinet a pour but de 
a rEduire a u  niiniinurn les pcrtes possibles p a r  transvaserilent. 

Les solutions des essences dans I'kther d e  pktrole sont chaque 
fois débarrassées du liquide salé p a r  une d6eantation faitc avec 
so in ;  elles sont réunies e t  desséchées s u r  u n  peu de  sulfate de 
soude anhydre ; enfin, elles sont versées dans  une fiole conique 
tarée, d'un volurrie tel qu'elles ri'y formerit qu'urie couche de 
faible épaisseur et de  large surface. 

3 O  Euapo~uIhn de rI'élher de pélrole. - On fjxe s u r  la fiole 
tarée un  bouchon d e  liége muni de  deux tubes de verre  permet- 
t i ~ n t  de faire circuler à la surface d u  liquide u n  lent courant d'air 
sec. Il est bon, au  début, afin d'éviter le refroidissement d û  à 
l 'évaporation de  l 'éther d e  pétrole, e t  par  suite, u n  ralentisse- 
m e n t  dans la inarche de l'opération, de  plonger la fiole dans u n  
bain d'eau dont la température n e  doit pas  dépasser 30". 

Ce dispositif a été dtijà eniployé p a r  mon collEgue M .  Bonis 
d a n s  une série d'essais sur  le mSme sujet. 

Ilès que la presque totalitE d u  solvant a disparu, on procède 
i~ une série de pesées faites toutes les cinq miiiutes, jusqu'k ce 
q u e  deiix pertes de  poids consécutives soient identiques. Dans 
bien des cas, on arrive finalement ü des pertes d e  poids attei- 
gnan t  h peine 2 2 milligramines. 

11 faut,  en général, effectuer cinq six pesées ; c'cst la peut-Stre 
l a  seule critique sEricuse qu'on puisse adresser à ce mode opé- 
ratoire;  niais il est bon de remarquer ,  d'autre par t ,  que la possi- 
bilité d'exariiiner les essences ainsiextraites constitue, p a r  contre, 
un avantage. 
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Les essais qui suivent montrent q u e  les rcisultats obtenus ne 
sont que Iégérement inférieurs à ln réalit6 et d'une quantité n'al- 
teignant pas 10 p. 200 (1). 

Ces essais ont porté sur les deux mélanges suivants, dnns les- 
quels entrent la plupart des essences qu'on peut rencontrer dans 
une anisette ou dans une chartreuse. 

Essence type danisette.  
. . . . . . .  Essence de badiane 3gr.846 

- . . . . .  d'anis de France Sgr.919 
- . . . . . . .  de fenouil 1 gr.396 

. . . . . . .  de sassafras 1 gr. 106 
- . . . . . .  de coriandre. O gr.180 

11 gr 34.7 
Essence type de chart~*euse : 

. . . . . . . .  Essence de  menthe 4 gr.025 
- . . . . . . .  d'angelique 2 gr.929 
- . . . . . . .  de m h s e  1 g . 5 4 6  
- . . . . . . . .  d'hysope Ogr.909 
- . . . .  decanel ledechine  Ogr.563 
- de muscade . . . . . . .  2 gr.097 
- de girofle . .  0 gr.555 

11 gr.624 - 

Afin de rendre les rdsultats plus complets, j'ai recherché suc- 
cessivenient quelles pouvaient dtre les pertes dnns chacune des 
trois opérations décrites ci-dessus. 

1 .  - Pertes à I'évaporation - Ces recherches ont éti! faites 
avec ou sans addition de noir animal.  

a. - 25 cc. d'une solution d'essence typedans l'éther de pétrole 
sont évaporés dans un courant d'air sec, conime i l  a été dit pré- 
cédemment. Les r6sultnts obtenus sont : 

employke tr0uvi.e 
- - 

. . .  1. - Essence type d'anisette Ogr.258 Oçr.259 
2. - Essence type de chartreuse . . 0gr.17B Ogr.270 

b. - 23cc. d'une soliition d'essence type dans l'éther de 

( 9 )  On pourrait L la rigueur considérer ces résultats comme pratique- 
nient quantitatifs e t  déterminer l'indice d'iode de  chacun des mdlanges 
d'essences ainsi extraits de d i t k e n t e s  lrqueurs cornrncrciales types. Les 
laboratoires agrdés feraient choix de l'un dc ces indices. suivaiit la nature 
du produit examiné, et, dans leurs analyses de triage, ils procéderaient 
d'une façon approximative au dosage des essences suivant l a  méthode 
officielle actuelle (aprbs toutefois une mise au point trbs serrde de  cette 
methode). I l  reste bien entendu, cependant, que, dans le cas d e  contestü- 
tion. il conviendrait de cevenir b la mklhode gravirnétriquo pour proceden 
b l 'eapcriise. 
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pétrole sont  versés s u r ' l  g r .  environ de  noir animal  sec, exacte- 
ment pesé et  dispos6 dans une  petite fiole conique ; le tout est 
porté sous une cloche, en prksence de  S 0 4 H 2 ,  ,jusqu'h poids 
constant, ou plus exactement jusqu'à ce quc la différence ent,rc 
deux pesées, faites à 24 heures d'intervalle, soit constante et dr. 
quelques milligr. environ (on peut d'ailleurs remplacer sous 
la cloche l'acide sulfurique p a r  tout  au t re  absorbant ou bien 
rrdrne entraîner les vapeurs d'éther de pétrole p a r  un lent cou- 
r a n t  d'air sec). 

Les resultats on t  été les suivants  : 
einployke trouvée - - 

3. - Essence type d'anisette . . . Ogr.094 Ogr.006 
4. - - . . . Ogr.188 Ogr.188 
5. - - . . . Og.r.149 Ogr.146 
6. - Essence de chartreuse . . . Ogr.081 O gr.079 
7. - - . . . Ogr.162 Ogr.152 
8. - -  - . . . Ogr.096 . Ogr.092 

Les pertes l'évaporation atleigrient donc un  rriaxirnuiri de 
2 p .  100 pour l'anisette et  de 6 p.  100 pour la. chartreuse ; elles 
sont les i h h e s ,  que l'on procède avec ou sans noir. L'emploi de 
cet agent a polir avantage une économie de temps ; quand l'évn- 
poration directe, elle présente, comme je l'ai déj i  fait  remarquer, 
l 'avantage de permettre un examen ultérieur des essences isolSes. 

I I .  - Pertes a l'extraction. - 50 cc. d'une solution d'essence 
type dans l'alcool S 96" sont additionnks d'eau distillée en quan- 
tité suffisante pour faire 200 cc. ; le liquide obtenu, d'une richesse 
alcoolique comprise entre 20 et  23", est &puisé p a r  l'éther de 
pétrole, et les essences sont isolées suivant  les indications précé- 
demment décrites. Voici les résultats ohtrinus : 

employée trouvee 
- - 

9. - Essence type d'anisette . . . Ogr.085 Ogr.083 
10. - Essence type dc chartreuse . . Ogr.098 Ogr.091 

' Les pertes s'élévcnt ainsi i 2 ,4p .  100 pour l'anisette e t  :d 
7 , l p .  200 p u r  la chartreuse ; soit, l 'extraction, 0 , I p .  {O0 
pour l'anisette e t  1 p. 100 pour la chartreuse, e n  tenan,t compte 
des perles a l 'év~poratiori évaluées précédeirirrie~it. 

I I I .  - Pertes à la distillalion. - J O  cc. d'une solution d'essence 
type dans l'alcool à. 960 sont versés dans  u n  sirop composé d e  
50 gr .  de  sucre et  200 cc. d'eau. Le liquide, rendu homogùne, 
est distille ; on recueille 200 cc. de  distillat, dans lequel on dose 
les essences comme je l'ai di t  plus hau t .  Les résultats obtenus 
sont ; 
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employée " trouvée - - 
I I .  - Essence type d'anisette . . . Ogr.230 Ogr.424 
12. - Essence type de chrirtreuse . . Oar.209 Ogr.099 

Soit une perte totale de 4,s  p. 400 pour l'anisette e t  de 9 p .  100 
pour la chartreuse, c'est-à-dire, a la distillation seule~iient, uue 
perte de Zp. 100 pour l'anisette et la chartreuse. 

D'une façon ilpproxirriative, les pertes se répartissent entre les 
trois opérations comme suit : 

Distillation Ext.raction Evaporation Ensemble - - - . - 
Anisette . S.0p.200 O.5p.100 S.Op.100 4.5p.200 
Chartreuse. 3.0 - 1.0 - 6.0 - 9.0 - 

En résumé, les teneurs globales en essences fournies par le 
procédé gravimétrique dont j'ai décrit le mode operataire ne 
peuvent être entachées que d'une erreur en moins n'atteignant 
pas 20p. 200. Dans la pratique, cette erreur aurait tout au plus 
pour conséquence de faire considérer une liqueur contenant 
au litre O g .  53 d'essences pour un  produit n'en renfermant 
que O gr. $0. En d'autres termes, cette faible différence entre la 
réalité et les résultats de l'analyse n'aurait d'autre effet que 
d'établir une lésère tolhance, tolérance inévitable, d'ailleurs, 
dans  l'application d'un texte d e  cette natiire. 

(Trauail exécuté au Laboratoire central du Ministère de 
CAgricullure, dCcembre 1915). 

Composition des laits de la région de Meaux,  

p a r  M. P. MIII.LIEX, expert-chimiste pri% les Tribunaux.  

Depuis quelques années, nous avons eu, à plusieurs reprises, 
l'occasio~i cl'malyser des laits d'étables, prklevés par voie judi- 
ciaire dans l'arrondissement de Meaux, laits dont l'authenticité 
n'ktüit pas douteuse. 

Ce sont ces analyses que nous reproduisons ci-dessous, avec 
les remarques qu'elles nous ont suggErées. 

Outre l'époque, nous nous sommes attaché 9 dkcrire la compo- 
sition de l'étable, ainsi quele volume et le moment de la traite, et 

signaler les cas de  vêlages qui auraient pu modifier la  compo- 
sition du lait. 

La densité aétbdéterminée à l'aide du lacto-densirnètre de Que. 
venne e t  Bouchardat et ramenée B 150. L'extrait sec total a été 
fait RU bain-marie bouillant pendant 7 heures et contrôlé qar u n  
extrait ?i l'étuve ?I 97-99? Le beurre a été estrait par le procede 
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Adam et pesk. L'extraitd6graissC~ ohtenu par  différence, a été trEs 
fréquemment contralé par  evaporation et pesée du  liquide soutire 
et  des liquides de lavage du procédé Adam. 

Le lactose a ($té dosé par l a  liqueur cupro-potassique sur  le lait 
prkalablement étendu et déféqué par  l'acitate de plomb. 

La caséine a été déterminée par  la méthode officielle et bien 
souvent contrûlée par  le dosage de  l'azote total, qui ,  bien que 
donnant  un chiffre pliis élevti, en raison des rnatiérts albnmino'i- 
des non précipitables par l'acide nc6tiqiie à froid, ne doit pas 
accuser de  diff6rcricc d'un ordre trop considi:rablc. 

I,e t,aux des matihrcs rnin6ralcs n Pitd nbtenii par  l'incinération 
d c  l'extrait scc total, dkduction faite du hi-chromate de potasse 
ajouté au  lait pour sa  conservation. 

Ajoutons que toutes ces analyses ont 6th effectu6es dans un 
délai ne dépassant pas  quinze jours après le prélèvement, c'est- 
h-dire avant  que les laits aient suhi un  commencement d'altéra- 
tion sensi!.de. 

Les analyses ci-dessus permettent d'établir plusieurs moyennes : 
10 Urie moyenne gkrii:rale portant sur  les 14 étahles ; 
20 Une moyenne des traites du matin ; 
3" l ine rnoyenne des traites du so i r ;  

Extrait sec . . . . . . . . .  
Beurre . . . . . . . . . . . .  
Extrait dEgraiss6 . . . . . . .  
Lactose. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Caséine. 
Cendres . . . . . . . . . . .  

Moyenne 
genéralc 

Vny ennc 
des t ra i tes  

du 
matin 

Mnyenne 
des traites 

du  
soir 

11 était int6ressarit :iiissi d'étnblir des moyennes pour  : 
1 0  Les laits de  p r in te~nps  et d'été produits en mai, juin et  juil- 

let, comprenant les étables nos 3 ,  6, 7 ,  8, 9, 10, 11, 12 et 13. 
2" Les laits d'hiver, produits eri janvier e t  rioverrihre, corripre- 

nan t  les étables no" et 14.. 
30 Les laits prove~iarit des troupedux o h  les vêlages étaient 

récents, comprenant les étables noS 2, 4 e t  :j. 

Hien que ces analyses soient peu nomhreuses, il est à remar- 
quer  qu'elles ont  porté sur  un lot de vaches assez important,  se 
répartissant de la façon suivante : 
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. . . . . . . .  Extrait sec. 
. . . . . . . . . . . .  Beurre 

Extrait d6graissti . . . . . . .  
Lactose. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  CasCine. 

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

Vaches de race ardenniiise. 
- flamande . 
- hollandaise 
- normande . 
- picarde. . 
- suisse . . 
- bretonne . 

Moyenne 
de 

p i in t~ i i ip?  
e t  d'kt6 

Soit. . 135 vaches 

Moyenne 
d'hiver 

que nous pouvons diviser en deux groupes, dont  le premier es1 
de 134. vaches, comprenant les races à grand rendement et répu-  
tées pour dorinrr u n  lait gén6ralenicnt peu riche en principes 
utiles ; le  deuxikrne groupe se compose de 21 vaches, corriprenant 
les races h rendement moyen, mais donnniit un produit de qualité 
sup6rieure; soit 8G,5p. 200 d'extrait dégraissé pour le  premier 
p u p e  et  13,s p.:100 pour le dcuniùiiie, ce qu i  permet de  dire 
qu'en général ces analyses ont port6 s u r  des laits réputés p;iuvres. 

Si ruairitenant l'on considère ces analyses quant  k leurs deux 
principaux éléments : beurre et  extrait  dégraissé, on voit que le 
beurre n'est jamais desceudu au  dessous de  31 gr. 70 pnr litre 
(no 12) et s'est élevé jusqu'A 46 gr .  par  litre (n"7) ; quant  ü l 'extrait 
dégraissé, son minimum n été de 87gr .  par  litre (no 4 )  et son 
maxinium de 95 gr .  pa r  litre (n"2) ; entre ces e x t r h e s ,  les chif- 
fres s e  groupent de  la facon suiviinte : 

Pour le hcurre égal ou supérieur ii : 

31 gr. par  litre 2 fuis, soit 7 fois p. 100 
32 - 2 - 14 - 
3 4  - 2 - 14 - 
3G - 1 - 7 - 
3 7 - 4 - 28 - 
38 - 2 - 14, - 

45  - 1 - 7  - 
46 - 1 - 7 -  

Moyenne 
aprcs 

vélage 
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Pour l'extrait dQraissé égal ou supérieur à : 

S7gr.  par  litre 2 fois, soit 24.  fois p .  100 
88 - 3 - 21 - 
8 9 - 4 - 2 8  - 

00 - , 2 - 26 - 
9 1 - 2 - 7 - 
93 - 2 - 7 - 

93 - 2 - 7 - 

L)e plus, l'analyse n"20 porte s u r  le lait  provenant d'une éta- 
ble composée uniquement il 'ani~riaux de race hollandaise, chez 
lesquels le beurre a été supérieur il 33 gr .  par  litre et l'extrait 
dégraissé 90gr .  par  litre ; pour l'analyse no  i l ,  portant sur  du 
lait fourni par  des vaches flamandes, les chiffres ont été respeeti- 
vement supérieurs à 383r. et h 89gr. par  litre. 

En résuiné, les analyses que nous avons etTectuées s u r  des 
laits de la région AIeldoisc nous ont permis de faire les consta- 
tations suivantes : " 

1" Bien q u e  ces laits soient produits, en majorité, p a r  des 
vaches à grand rentlement, réput6es pour donner des laits faibles, 
leur corriposition est, en gknérd ,  très voisi,ic deschiffres moyens 
adoptés p a r  le Laboratoire central d e  l a  rdpression des fraudes 
et par  le Laboratoire municipal d e  Paris.  

20 L'heure de la traite n'exerce qu 'une  faible influence sur  
la teneur en beurre. 

30 Les laits de printemps et  d'ét6 sont en général les p lus  
riches. 

C Les laits d'hiver ne s'écartent pas exagérément de la 
moyenneg6néraleetdes moyennes des Laboriitoires cités ci-dessus. 

Ces trois derniikes constatations sont d'ailleurs noririales. 
Les laits provenant de vaches ayan t  réceninient vElé n'ont pns 

prisentii de coinposiLion anoriiirile, quant  h leurs principaux ($16- 
iilents. 

Aussi l'excuse tic In vache hollandaise oii d u  vêlage, fréqueni- 
ment  invoquée dans les inculpations de falsification, nous sernlile- 
t-elle illusoire pour les laits d e  c e t k  r i s ion ,  où la c1u:irititB de la 
production n'est pas obtenue a u  d6triiiierit de  la qualitC!. 

Kous nous proposons de coritinuer cetle étude, dorit les coriclu- 
sions seront  d'autant plus probantes que les faits présentés 
seront plus rioiribrwx. 
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REVUE DES PUBLICATIONS FRAIÇAISES 

Conservation par le froid cles solutioiin cl'a.lniiii- 
mate de soude. - 91. G. LE: 110Y (Comptes rendus de I'Aca- 
dimie des sciences d u  10 janvier 191G). - M. Le Roy a proposé 
d'employer, pour réaliser l'imperméabilisation des tissus utilisés 
pour les vt!teinents mil ihircs  (i), une solution concentrée d'alu- 
minate d e  soude, qu'on additionne d'un savon de soude, lequel 
d6teriiiine la forinatioii d'un coinposésnpo-alui~iineux, qui,  dissous 
dans l'eau, donneune soliilion dans Iiiqiielle le lissu est immergé. 
Cette solutiori coricentrée, qu'on est oliliçé d o  préparer en assez 
grande quantité.  se décompose très rapidenient et laisse déposer 
une forte proportion de  l'alumine qu'elle rciifern~e. la soude res- 
tant  en solution; à. la tempélature de 30", une solution contenant 
21,YO p. 100 en volume d'alumine ri'eri renferine plus que 
1,4O p. ,100 nu  bout d'un riiois. 

I I I . - L ~  lloy a constaté qu'en niaintenant In solution eii question 
5 une température de - 2 ou - an, aucune décoiiiposition ne se 
produit;  uri ruois i ~ p r è s  sa préparation, la solution ci-dessus, 
réfrigérée, contenait encore 2(,88 p.  100 d'riluniine. 

Falsificatioii d u  taiiniii eiiiployé r:ii mnologie. - 
31. REPITOX ( A n d e s  des fulsi/iculior~s d'avi,il 2'313). - Le tari- 
nin employé pour la clarification des vins est le tannin de  noix 
de galle du chCne ou acide ~:illot:innique. 

On prépare industridleiiient le tannin (le noix de  galle H I'eau, 
à l'alcool ou :L l'étlier. 

Le tannin 2 l'eau, qui résulte clii traitimienl de In poudre fine 
de noix de galle par  l'eau, contieut de 50 (8 p. 100 d'acide 
Lannique. 

Le ianniri l'ülcool iésulte du  traiteinent des noix de galle p a r  
l'alcool Il 80" i l  titre de 80 i 83 p. 100 d'acide tannique. Ce tnn- 
nin est soluble dans l'alcool B '30-el ù '35" Iorsqii'on I'addi- 
tionne de  tannin 2 l'eau, une addition d'alcool il 950 dbtcrrnine 
un trouble et  u n  dkpôt abondant. 

Pour  préparer le t ann in  à l'étlier, on emploie, clc préférence, 
les lessives les plus pures du  tannin k l'eau ; on les évapore; on  
lave le résidu H l'éther, et l'on décante la lessive épaisse qui sur- 
nase l'étlier ; oii élimine la plus grande partie d e  I'eau qu i  con- 
tient cette lessive par '  un traitenienl a u  sulfate de magnésie 
crisiallisé ; on h p o r e  à l 'étuve ou dans des appareils inécaniques 
chauffës à la vapeur .  Ce tannin rerifcrnie d e  83 A 88 p. 100 
d'acide tannique ; il est soluble dans  I'eau, dans l'alcool e t  dans 
l 'éther aqueux. 

(1) Voir Annales de chimie analyliyue, 1916 ,  p .  11 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ce tannin conirnuniquant au  vin u n  goiit d'6ther désagréable, 
c'est le tannin S l'alcool pur qui  est préféré en mnologie. 

Qu'entend-on p a r  le mot pur '! Le tannin S l'alcool p u r  doit 
être soluble dans l'alcool à 930et contenir moins de 22 S 1 4 p .  100 
d 'humidi té;  il doit titrer de 82 i 86 d'acide tannique.  

Pour contrôler sa  pureté, l'essai à l'alcool B 9 Y i n d i q u é  plus 
hau t  suffit, e t  c'est ce procédé qui  a permis ?i JI. Repiton de 
déceler une fraude qu'il a eu l'occasion de constater s u r  u n  tan- 
nin qui lui avait été confié aux fins d'analyse par un  négociant 
en vins. 

Le précipité qui  se formait au  contact de l'alcool à W d i s p a -  
raissait pa r  addition d'eau distillée ; il n'y avait donc pas 5 son- 
ger  & la pr,ésence d'amidon ou de clextrine. 

Ce précipité, a p r h  lavage B l'alcool fort, &lit cristallin et  bril- 
l an t  ; au  microscope, on apercevait des grains  irréguliers, brisés, 
cornine provenant de 1ü mouture de  cristaux désagrkgés ; la 
saveur de  ce précipiti: k t n i t  sucrée. C'était du  saccharose, que 
RI. Repiton a identifié en ajoutant,  5 une solution aqueuse du 
précipité, du  nitrate dc cobalt et de In soude c;~ust ique ; il a 
obtenu une coloration bleue persistante. 

Avec S04H2 et le glycocolate de  soude, le prccipité en ques- 
tion a donné une coloration violette. 

La solution Fiqueuse d6vi:iit à tlroite le  plan tle polarisation : 
a, - + 6 6 5  ; elle ne réduisait pas la liqueur cupro-potassique ; 
aprils 6bullition au  contact de lICI, la liqueur copro-protassique 
était réduite. 

M. Repiton a alors dosé la  proportion rle saccharose ajoutée 
a u  tannin, et il a constaté que cette proportion était  de 30 p. 100. 

Cette fraude peut passer inaperr.ue, attendu que le  tannin se 
caramélise et noircit coniirie le sucre lorsqii'on I'incinSre et que, 
d'autre part ,  le  précipité produit par  l'alcool foi t se  dissout dans 
l'eau. 

WEVUE DES PUBLICATIONS 
Séparatiuii du potüssiuiii d'avec le  sodium. - 

11. V. HILL (Pharu~aceulical Journal ,  2913, II, p. 303). - Après 
avoir amen6 le sel i l'état de chlorure, l 'auteur en prend Z g r . ,  
qu'il dissout dans 15 cc. d'eau; il ajoute un  excès de perchlorate 
d'aniline (Ogr. :O), dissous dans :O cc. environ d'alcuol absolu ; 
il recueille le précipite de perchlorate de  potassium qui se forme; 
il l e  lave avec l'alcool absolu ; il la sèche et le pèse. 

D'autre part ,  il sature de gaz chlorhydrique le liquide filtré; 
il recueille le précipité de chlorure de sodium ; il le lave avec 
une  solution cle gaz chlorhyrlrique dans I'nlcool k ! I F ;  il le sèche 
et lc pèse. 
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Réactioii colorée seii~ible pour la recherche de 
l'aluminium. - RI. F. W .  AT.ACK (Phnrmoceuticd .Journal, 
1915, II, p. 641 ) .  - On ajoute I cc. d e  solution d'alizarine S 
commerciale au  miIliCrne ZL 5 cc. de l a  solution B examiner ; on  
alcalinise p a r  l'ammoniaque, qui développe une coloration rouge 
dès qu'on a dépassé la saturation ; on fait bouillir; on laisse 
refroidir, et l'on acidifie p a r  un excès d'acide acétique. Toute 
coloration rouge persistante, tout précipité rouge indique la 
présence de l'a!uniinium. IAe composé formé ne doit pas être une  
laque, mais  une combinaison d'alizarine et d'aluminium conte- 
nant un léger excès d'aluminium. Les comhinaisons de calcium, 
de baryum, de zinc, de s t ron t iun~  avec l'alizarine S se dissolvent 
toutes à froid dans l'acide acétique dilué. Le précipité que  donne 
l'alumine parait  plus volumineux en présence d'un sel de zinc, 
probablement p a r  suite de la formation d'un sel double ou d'une 
laque. 

Les sels de ~i ickel  du commerce donnent, avec le réactif, le  
même précipité volumir~eux, insoluble dans l'acide acétique; 
mais il es t  dû  à la présence d e  traces d'aluminium ; car avec le  
nickel pur ,  ce précipité se dissout entièrement. L a  limite de  sen- 
sibilité de  la réaction est de 1 pour 20.000.000. L'auteur a appli- 
qu6 cette r h c t i o n  à une  méthode de dosage calorimétrique. 

A .  D. 

L'iodure de zinc-amidon, reactif des nitrites dans 
l'eau. - MM. 1,ETTY e l  FLOIIENCK KEA (The Analysf ,  2914, 
p. 356). - L'iodure de  zinc-amidon est un  rkactif qu'on prépare 
en faisant bouillir pendant  plusieurs heures 5 gr.  d'amidon et  
2 0 3 .  de  chlorure de  7inc dans  100 cc. d'eau, en ayant  soin de  
remplacer l'eau qui s'évapore ; on ajoute 2 gr.  d'iodure d e  zinc, 
et l'on complkte le litre. 

Pour rechercher l'azote nitreux, on prend 50 cc. de  l'eau k 
examiner; on ajoute 4cc. de  réactif, puis 2 CC. de SO"12 dilué 
( 2  p.3). Avec une dose d'azote nitreux de  O milligr. 00025, on  
obtient, au bout de  28 ininutes, une coloration bleue apprkciahle ; 
avec 1/2 niilligr , l a  coloration se produit plus  rapidement 
(18 min11t.e~) ; avec 1 milligr. (7 minutes). 

Le réactif iodure de  zinc-amidon est vin@ fois plus sensible 
que le rbactif à la phAriyléne-diamine. 

nosage rapide du G r  dans le- ferro-c&r-iuiii coin- 
merciaux. - 11. L .  EELLI:CCI ( A m .  chim. appl. ,  1915, 
p. 366, d'aprbs Journ. of S'oc. o f  chentical Bzdzcstry, 1925, 
p. 232). - On dissout de O g r .  2 5 O gr. 3 d e  1'6charitillon dans 
une petite quantité d ' X I  concentré froid ; la solution est diluée 
avec une petite quantité d'eau, puis,  sans  filtrer, ch:iuffée et 
traitée p a r  l'hydrogène sulfuré. 
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Le précipité (sulfures des m i t a u x  teIs que  cuivre, plomb, anti- 
moine) est filtré. Le filtrat, aprks expulsion de l'hydrogéne 
sulfuré, est traité par  5 à 20 cc. d'eau o x y g h é e  k 3 p. 100 et  éva- 
poré à siccité; le résidu est dissous d a n s  IJCI trBs diliié, e t  le fer 
es t  dosé iodoinétriquement. P. T. 

Tartrate de calcium. - Ji. F. D .  CIItlTTAWAY (Phar- 
macezctical .lournal, 1923, I I ,  p. 793). - L'addition d'un tartratc 
neutre h une solution de chloriire de calcium donne naissance i 
u n  prkcipitk floconneux qui  devient cristallin. Dans les solutions 
diluées, Io cristallisation se produit rapidement en cristaux com- 
pacts,  puis en firies aiguilles. 

Ccs derniers contiennent G molécules d'eau : C4Hb06 Ca, 6 HZO. 
On pent les recueillir e t  les sécher en les lavant avec de l'alcool 
e t  de  l'klher, mais ils se décomposent bientût en donnant un 
tétrahydrate ChII'W Ca, 4 IPO, qu i  est la forme orthorhombique 
strible. A .  1) . 

E ~ i i a i  do cul lirgol ct  du prolnrgol (Sz~ppk?~~e?z t  de 
la 4 e  édition de la Pharmacopée Zlollatzduise). - C~llargol. - En 
soliit.ion aqueuse à 2 p. 100, Ic. collargol dnnne, avec HCI, un prb- 
cipité floconneux, soluble dans l 'ammoniaque ; une solution de 
collargol, alcalinisée et  additionnée d'eau oxygénée, donne un 
dkgageinent d'oxygkne. 

II doit. contenir de 7 5  à 8 0  p.  100 d'argent ; pour l'essayer, on en 
clissout Ogr. 123 dans 23 cc. d 'eau;  on laisse déposer ; o n  prend 
20 cc. de  solution liiiipiile, qu'on additionne de 30 cc. d'hz03H; 
on  chauffe; aprés iefroidisseirient, ou ajoute 2 cc. de  SO'tl" et 
l 'on fait bouillir tant  qu'il sedésage des vapeurs ; après  refroirlis- 
sement, on ajoute; 100 cc. d'eau, 1 cc. de solution saturée de 
s~ i l fa te  ferrique, et l'on dose l'argent à l 'aide d'une solution NI10 
de sulîocyiiriure tl'airiiriuuiurii. 1 cc. de celte solution correspon- 
d a n t  k 10 riîilligr. S d'argent,  on doit en employer de 6 cc. 9 i 
7 cc.4, s i  le collargol contient bien d e  7 5  à 80 p. 400 d'argent. 

Protargot. - En solution 2 p.  100, le protargol donne, avec 
IICI, un  prCcipitéhlüric, qui se  redissout p a r  la chaleur. 

Le protargol ne renferme que 8 k Dp. 100 d'argent.  Pour 
l'essayer, on en ciilcine 2 gr .  ; on dissout le résidu dans Az03tI ; 
on  ajoute 400 cc. d 'eau,  et l'on continue l'opération comme pour 
l e  collargul. On doit employer de 7 c c . 4  8 8 cc.4 de solutiori 
N/10 de  sulfocyanure d'ammonium. 

Le cyanure de potassium rdactff des tannins. - 
31. 11. G.  BESNET'I' (Pharmaceutical Journal, 19 l 5 , I ,  p. 589). - 
Le cyanure de  potassium donne une coloration rouge fugace 
au  contact d u  pyrog:rllol, des tannins pyrogalliques, de l'acide 
saillique el de l'acide @Io-tannique. Le cachou ne  donne pas de 
coloration, mais sen tannin isolP la donne. 
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D'autre par t ,  s i  l'on ajoute une solution au dixiéme de  cyanure 
de potassium dansunesoliition limpide de tannins pyrogalliqiies, 
il se produit un  précipité ; la solution des tannins catéchiques 
conserve sa limpidité. 

Recherche toxicologique de la morphine. - MN. A. 
GItCTTERENK e t  W. VAN l l lJN (Phawnaceutical Journat, 191 5, 
II, p. 699). - Les auteurs signalent u n  cas dans lequel ils on t  
pratiquk la recherche et  l'identification de la morphine, dans u n  
cadavre, deux a n s  et  demi apres  la mort. Ide poison avait 6tA 
donné dans d u  café. On l'a retirB de  l'estomac et du  foie p a r  
les traitements usuels, et on l'a identic6 par  les réactifs d e  
Marquis, de Froehde, par  le chlorure ferrique et par  l'acide iodi- 
que. On a m6me obtenu la morphine cristallisée. Cette ohservation 
contredit l'opinion générale en vertu de  laquelle on considère la 
morphine comme s'altérant rapidement par  le processus de la  
putréfaction. Ch. P. 

BIBLIOGRAPMIE 
V i u s  ct s p i r i t u e u x ,  par le Dr Ch. BLAREZ, 2 O  édition. 1 vol. 

de 579 pages. (MALOINE, éditeur, 27, rue de 1'Ecole-de-Médecine, Paris). 
Prix, cartonné : 10 fr. - Nos lecteurs connaissent la i r e  édition de 
l'excellent ouvrage de notre confrère Blarez ; aussi, ceux qui s'occu- 
pent des questions d'analyse de vins et d'eaux-de-vie liront-ils avec 
grand intérét la 2e édition, qui a été considérablement augmentée,. 

hl. Blarez étudie succcssivcmcnt : 
l o  La composition et la classification des vins ; 
20 Les moyens de les ohtenir et de les conserver 3. l'état sain, jus- 

qu'au moment de leur consoriimation ; 
3 0  Les rnaladies des vins et leurs conséquences au point de vue de 

lcur romposilion chiinique ; 
40 Les méthodes d'analyse ; 
50 L'étude chimique et  analytique des moûts ; 
60 Les méthodes de recherche des principales falsifications ; 
70 La recherche des antiseptiques, des édulcorants et des colorants 

étrangers ; 
8 0  La représentation des résultats d'analyse et l'interprétation de 

ces r6sultats. 
JI. Blarez a modifié un certain nornbre de procédés de dosage, et il 

s'est efforce de simplifier ces procédés pour les rendre d'une applica- 
tion pratique. 

Nos collègues trouveront notamment. dans l'analyse des matières 
sucrées des vins. des renseignements fort intéressants. 

Dans la deuxième partie, qui traite des spiritueux, nos lecteurs 
trouveront des dociirnents sur les cognacs et les rhums. 

L'ouvrage de If. Blarez sera fructucusement consulté par les chi- 
mistes qui s'occupent des analyses de vins et de spiritueux. 
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Annaaire dn Bnrean des longltades ponr 1819 
(GAUTHIER-VILLARS, éditeur, 55, quai des Grands-Augustins, Paris). 
Prix : 1 fr. 50. - Cet annuaire renferme les tableaux detaillés rcla- 
tifs aux données physiqiies et  chimiques. 

11 contient deux notices : l a  pression barométique moyenne et  le 
régime des vents en France, par M. Bigourdan, e t  une notice sur le 
commandant Guyon, par M. E. Picard. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
L'antimoine et  IR gnerre (Revue générale des sciences 

pures e t  appliquées, 1915, p. 423). - La guerre a e u  une sérieuse 
répercussion su r  l a  production et  l 'approvisionnement de  plusieurs 
métaux, tels que le cuivre, le zinc, le plomb, l 'étain, l e  nickel et le 
mercure;  le mérne fait se produit pour l'antimoine, qui  est employé 
pour durcir le ploinb et qui joue par conséquent u n  grand rOle dans 
l a  fabrication des munitions. 

L'antimoine se trouve dans la nature & l 'état de sulfure ou d'oxyde, 
desquels on l'extrait par grillage e t  réduction. II existe aussi en  pro- 
portions variables dans les minerais d'or e t  d'argent. Lorsque ceux-ci 
sont fondus, l'antimoine se mélange avec le ploriib de l a  charge pour 
forrrier du ploriib aritirrioriié, qui est  employé tel quel, saris qu'on 
isole l'antimoine. 

Outre la fabrication des munitions, l 'antimoine rent re  dans la 
composition des caractères d'iinprinierie e t  de certains rilétaux anti- 
friction ; on s'en sert  dans l a  peinture, l a  céramique, l'émaillage et, 
l a  pharmacie. 

C'est la Chine qui produit le plus d'antimoine ; elle a exporté, en 
1913, 4.250 tonnes de minerai  et  1% 820 tonnes de régule d'antimoine 
brut.  Les mines du Japon, jadis importantes, sont épuisées. Le Alexi- 
que, qui  exportait une assez grande quantité d'antimoine hriit en 
Angleterre, ne peut plus guère en exporter à cause de l a  guerre civile 
qui règne dans le pays depuis plusieurs années. L'Australie a exporté 
2.000 tonnes de  minerai  en  1913. La France e n  a produit 11.000 ton- 
nes en 1912. 

On voit qu'une partie de l'antimoine produit se trouve k l a  disposi- 
t ion des nations alliées ; comme ce rnétal a été déclaré contrebande 
de guerre,  il est  très difficile & nos ennemis de s'en procurer. 

En juillet 1914, l'üntirnoine coûtait 700 f r .  la tonne ; en décenibre, 
il valait 1.300 f r . ,  e t  le prix actucl est  de 3.000 t~ 3.280 fi-. 

Présenoe d u  platine e n  Espagne. - Il r~isulte d'une 
comrniinication faite à l'hcadbrnie des sciences, le 3 janvier 2916, par 
31.M. Domingo de Orueta e t  S. Pifia de Ruhies, qu'on vient de décoii- 
vrir u n  gisement platinifère en Espagne. D'après ces auteurs,  il existe 
en Andalousie, entre Malaga e t  Gibrallar, u n  massif constitué par une 
série de  roches semblables à celles qui se trouvent dans l'Oural. 
L'étude microscopique de ces roches a permis de constater une ana- 
logie frappante entre ces roches et celles qui constituent les gisements 
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platiniféres de l'Oural, surtout en ce qui concerne la dunite, et  I'ana- 
lyse chimique a montré que les roches espagnoles et celles dc l'Oural 
avaient. la méme  composition moléculaire. La teneur en  chromile 
est anssi la m&me ponr les deux roches. E t m t  donnée l'identité 
absolue entre ces dunitcs, qui forment la gangue du platine, les 
auteurs ont  recherché cc méta l ;  ils ont pratiqiik plusieurs sondages;  
les résultats obtenus ont varié depuis des traces de  platine jusqu'à 
des teneurs de 28 gr. par  mètre cube; la moyenne d'une cinquan- 
taine de sondages a-donné environ 3 gr. au mi t r e  cube de sable pla- 
tinilere. 

Comme il s'agit d'une masse dnorme d'alluvions, l'affaire a été  
prise en mains par  1'Etat espagnol, qui doit l'aire Ics travaux nkces- 
saires pour l a  reconnaissance de  ces alluvions platinii'éres en  vue 
d'une exploitation évenluclle. 

Prix d o  radioni. - Le bureau des mines des Etats-Unis a 
annoncé que lc  prix d u  radium, A la su i tedes  trav;inx entrepris 
l'année dernière par son bureau de recherches, a e t 6  réduit  de 
120.000 dollars à 36.000 dollars le gramme. 

Dans l 'article de $1. H u t i n  s u r  les su l fures  d 'ant imoine ,  p a r u  
dans  le n u m é r o  de j anv ie r  2916, p a g e  4 ,  3 e p a r a g r a p h e ,  5e l igne ,  
lire : «calcination » au lieu de : u vulcanisa~ion ». 

DEMANDES E T  OFFRES D'EMPLOIS. 

Nous informons nos lecteiirs qu'en qualité de secrétaire général du 
Syndicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsque lesdemandes et les 
offres lepermettent,  de procurer des chimistes aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux chimistes qui sont la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser M.  Crinon, 20, Boulevard Richard-Lenoir, Paris, 11. 

Sur l a  demande de  M. le secrétaire d e  l'Association des anciens elèves 
de I'Inslitut d e  chimie appliquée, nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant t~ lui, 3, rue 
Michelet, Paris, 60. 

L'Association amicale des anciens bléves de l'Institut national agrono- 
mique est méme chaque année d'offrir B. MM. les industriels, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieurs ingénieurs agronomes. 

I'ribre d'adrosser les demandes ou siége social de l'Association, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 5.. 

L'Association des  anciens elPves du laboratoire de chimie analytique de 
I'UniversilC de Genbve nous prie de faire savoir qu'elle peut offrir de3 
chimistes capables et exphrinientbs dans tous les domaines se rattachant 
t~ la chimie. - Adrewer les demandes à l'Ecole de chimie, à Genbve. 

une centrifugeuse pour dosage de la matiére 0 1  DÉSIRE ACRETER grasse dans les laits seion Gerber, cornpre- 
nant 24 ou 36 tubes pour acid-bulyrorri8lres et mue de pr&Skrençe n l'dlec- 
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tricité, avec les acid-butyromètres, les pipettes e t  les burettes, ed u n  mot 
tout l'outillage servant a u  fonctionnement de l'appareil, qui  ne sera acliet6 
que s'il est offert dans de bonnes conditions de conservation e t  de prix.- 
Adresser les otlres a u  Bureau des Annales, sous les initiales P. C. en 
indiquant tous renseignements utiles et les prix. 

dans de bonnes conditions, pour  cause d e  mobilisation, colo- A CÉDER rirnbtre Duboscq, polariinétre Laurent grand niodélo, cen- 
trifugeuse d e  laboratoire, compte-globules d u  sang e t  deux refrigerants 
Liebig e n  cuivre. - Faire offres à M. BARBIER, 8, place d e  l a  Bourse, 
Marseille. 

Llanlieue Paris, ayan t  capitaux, INDUSTRIEL-DISTILLATEUR transîormerait son usine pour îabri- 
quer quelques articlas Produits Chimiques intéressants ou Sp&ialités, s'il 
trouvait CHIMISTE ou Chef de Travaux t r i s  compétent qu'il intéresserait 
au besoin dans bénéfices. Ecrire : Dupas, 146 ,  rue  d e  la 'loriitie-Issoire .Paris. 

LABORATOIRE A CEDER hghieur-Chituis te ,  ~~ iob i l i "  e t d é s i r a n t  
se retirer ;rprbs l a  guerre ,  cederait dans 

de bonnes conditions son laboratoire. coniportant de nombreux appareils 
en bon état.- S'adresser & M. Pierre QUANrIN, 26, rue St-hlichel, Le Havre, 

CHIMISTE cherche situation stable. produits chimiques ou laboratoire 
oikdical : longue pratique bactériologique ; posskde d i p l b e  

de pharmacien. Skrieuscs réferences. -S'adresser au Bureau des Annales, 
sous les initiales L .  H. 

à l'amiable dans l'Aube ; 5 hectares 112 de ter- USINE A V E N D R E  rain ; vastes constructions ; 20 iogements ou- 
vriers: bordee par  chemin d e  fer e t  route nalionale; su r  riviere s'y divisant 
en trois bras  ; turbiiie e t  chuto d e  3 métres ; conviendrait pour produits 
chimiques. Immenses forSts dans le voisinage - S'adresser au bureau 
des Annales, aux initiales L.  II. 

ON DEMANDE pour,  les Etats-Unis (Californie) u n  ingonieur ou un 
chiuiiste capable d'installer e t  de diriger une  usine 

electrolytique pour le traitement des chlorures (soudes et  potasses). - 
S'adresser a u  bureau des Annales de chimie analytique, 20 boul .  Richard 
Lenoir. Paris, aux initiales hl. B. 

ON D E N A N D E  p o ~ r ,  les É t a t s ~ n i s  (ca~ i fo rn ie )  u n  ingbnicur ou un 
ctiiaiiste ou un chef de fabrication capable d e  diriger 

une potasserie - production et  ralfinage de salins. - S'adresser a u  bureau 
des Annales de chimie analytique, 20  boul. Richard Lenoir. Paris, aux 
iniliales M. B. 

Le Gérant : C. CRINON. 
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TRAVAUX ORIGlNAUX 

Micro-reactione da sulfure cl<. carbone., 

L:i ~orrne'cristalline très neite des comliinaisoris salines ilitliio- 
ti~iiriercuriques decrites dons un  autre  recueil (1), leur extrC~iie 
iiisolubilité, enfin la quatitité relativement tritu faible de leur sub- 
stance génératrice cornniunc. le eulSure de carbone, süflisante 
pour en ol~tenir  une quanlité tri's appiki i ible  (2), periiicttr3nt ti'en 
iippliquer l a  production si filcile il I i i  caractérisation, piir voie 
niicroi:liirri ique, de  ce s u l f u r ~ .  

I.ors donc qu'on en voudra eff'cctiier I'identifiration, or1 rircttra 
u n e  petite qiinntit.6 de cr produit eii ~lissoliit,i«n »II en siis~~erisiori 
dans une dizainc d c  cc. d'eau, qu'on additionncrn soit d'un égal 
volume de sulfate merCuriqiie (HgO, 5 g r .  ; S041ie, 20cc .  ; 
e a u  100 cc.),  soit de 0 g r .  30 il Ogr. 40 de sublirné corrosif, soit 
de' 2 cc. 3 de la solution corrimerciale de nitrate iiieiwrique 
à 80p.  100, soit encore J e  2gr .  du mérne sel solide cit, dans  ce 
dernier cas, de 5 à G gouttes d'Az03JI pur. 

Ide tout (Stnnt introduit dans u n  petit flacon cylindrique de  30 
à 4 E i g . ,  e n  verre bpriis e t  rriuni d'une armature obturatrice 
( t i ibc~  fi stérilisation), on porte le récipient e t  son contenu a u  
bairi d'eiru bouillante pendant 114 d'heure pour le  sulfate ou  le 
nitrate, .I heure pour le bichlorure. 

Après refroidisserrient, on examine le dépût au  microscope. Le 
nitrate fournit ainsi de  belles liirnelles hexagonales ; l e  bichlorure 
des cristaux groiip6s, dont l'ensemble rappelle une arète de  pois- 
son ou une feuille de fougère, et le siilfate de petits prismes oii 
des lamelles losangiques. 

On dkc?lr. ainsi facilement quelqiies milligr. de sulfure de 
ciii i~onc.  

( 4 1  Bul l .  Soc. chimique d e s  5-20 a o ï ~ t  4915, t .  XVII, p. 353. 
(2 )  1 partie pontierale de ~u l l ' u re  de ca r t~une  peut fournir,  en effet. 

10  parties de  sulfate dittiiotririiercuiique e t  plus de 1 0  parties de nitrate 
t.1 de ch lo ru re .  
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Exaiiieii rapide du lait en campagne, 
l'ar hl .  G. I'~:GUIUER. pharmacien des  hbpitaiix, 

pharmacien aide-major de Ir' elasse, t~ 1'Hdpital temporaire n' 6, à Toulon- 

Une analyse de  lait doit indiquer exactement sn composition 
chimique, le pourcerilage de tous ses élériients utiles et,  par  voie 
de  conséquence, sa valeur alimentaire. 

11 sera très souvent assez malaisé, dans un certain nomhre d c  
formations sanitaires dépourvues de matériel spécial, de  se pro- 
noncer d'une façon catkgorique sur  la qualité d 'un lait. 

S o t i e  but est de mettre h la portée de tous (pharmacieqs ou 
inkdecins) u n  procédé pratique, permettant,  avec u n  matériel d e  
fortune, d'apprécier d'une mnnicrii suffisamment précise et 
rapide la valeiir d'un lait. 

L'examen que nous conseillons repose s u r  l'évaluation approzi- 
r n d v e  de  la dcnsitk, des  inaticres grasses et d u  lactose. 

2" Derrsité. 
La densiti: du  lait p u r  ne doit pas  être infkrieure h 1,030. 
On prend la densité soit au densimklre, soit k In halance. Le 

densirni:tre qhCralcrrient employé est le lactadensimétre d i  Qiié- 
vennti. I:n son absence, on peut  recourir u n  densimktre pour 
urine, icquel se  borne ii indiqucr un  chiffre de  densité sans .en 
dCduirc., corrime dans  le lnctodensimétre, des conclusions qui 
sont,  d'ailleurs, parfois erronkes. A dCfaut de  tout d ~ n s i m k t r e ,  on 
peut avoir recours ln. balance. 

Pour ccla. on prend une petite capsule, qu'on place s u r  le pln- 
leau tl'urie b;darice ou d'uri tréliui:liet serisitde au muiris au  ceriti;;~..; 
on en f,iit la tare, et l'on y verse 20cc. de  lait rnesures avec une 
pipette exactement graduée ; on rétablit l'kquilibre avecdes poids 
m a r q i i k ,  et ces derniers représeritent la densittJ du lait  ex:irnink. 
P a r  exemple, 10cc. de Iûit auront donrié un poirls de ZOgr. plus 
29centigr.  ; la densite sera de  1,029. 

Ces deux procédés (clensimètre ou balance), que nous donnons 
ici comme simplification de méthodes scieritifiques précises, 
permettent d'établir fii~il~:iiient, sinon des densites absolues, 
d u  moins, ce qui est suffis:iiit, des rapports de densité. Au reste, 
les indic;itions fournies par I i i  densité n'ont souvent qu'une vitleur 
r e l a t i v ~ .  et, si un  lait de densité inférieure à 1,030 peut [être 
regardé comme rrinuvnis ou snspect, il convient, pa r  contre;(de se 
montrer  trGs réservrl: ] o r q u e  I:i densité accuse un  chiffre dési- 
rable. 

On sait, en efGt, que le inoi i i l la~e frauduleux du  lait peut être 
îacilcrii~nt corris6 c t  rniiscl~i~! p a r  1'écrém:ige ct  qu'une duuble 
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- 71 - 

fraude permet ainsi h un  nbgociarit malhorinéte de  conserver a u  
k i t  sa densité normale. 

Donc, dans le CRS où la densitc paraît  nor- 
male, il y a toiijours lieu d e  confirmer cette 
indiciitiori piir les deux exnuicris su ivmts  : 

30 1Sonluntion nppro.zimulive des rnn1iln.e.s 
grasses. 

Sous nous baserons, dans ce cas, sur  la iri& 
thodc M:~rchand. n'bus supposerons (fait  tissez 
frPqiient d'nilleiirs) que  la formation sanitaire 
est dépourvue de Inetobiityroniètre 3l:irch:ind. 
Nous conseillons iilors au pr,iticien de  se  
munir d'un tube de verre ferme à un bout et 
gradué en cc. et dixikiries de  cc. 

L'uréornbtre dVEsbach,  qui n'est pas au t re  
chose qu'un simple tube gradué et  dorit l'eiii- 
ploi est assez fréquent aujourd'hui dans les 
laboratoires privés ou de l'armée, convient t r i s  
bien pour cet usage. 

O n  verse dans ce tubc 7 cc. de lait, 7 cc. 
d'éther et 7 cc. d'alcool 90" on ajoute deux 
çouttes de lessive de soude;  on agite en bou- 
chant le tube avec le pouce et en retournant 
pliisieurs fois le tube sur  lui-rriérrie; on bouche 
le tube avec un bouchon de liège, e t  on  le 
plonge dans une éprouvette renfermant de l'eau tiède 

La matière grasse (beurre) se sépare en formant, à la surface 
d u  liquide, une couche huileuse. Le nombre de cc. mesurant  la 
hauteur de la couche de heiirre fait connaître In richesse du lait 
essaye en rnatiére grasse. 

En opérant par  comparaison avec un  lait moyen d e  la r k g i o ~ .  
on vérifie le  nombre de  cc. de  matière grasse que doit donner un 
lait de valeur rrioyenne pour la région dans laquelle on se trouve. 

II résulte de quelques expk-iences auxquelles nous nous 
sornines livré. sur  des laits d e v a l e u r  moyenne que la couche de 
beurre occupait une hauteur  comprise entre 7 et 8 divisions (ou 
dixièrnes d e  cc.), tandis que des laits vendus comrne1;iils écrémés 
n'accusaient, dans  les rnèrnes conditions d'expérience, que  4 2 
5cc. de beurre. 

3" Euafuation appro.zirnative du lactose. 
Cet examen se fait en opérant sur  10cc. de liqueur de  Felilinç, 

q u i  correspondent A Ogr. 05 de gliicose et à Ogr. 063 d e  1:ictose. 
La séparation des niatiéres albuminoïdes (casbine et all~uriiint.) 
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est effectuée a u  moyen de notre réactif acéto-nitro-phénique, pré- 
paré d'aprks la forrniile suivante : 

Acidephhiquecristallis6incolore. . 10 gr. 
Acide acetiqiie cristallisable. . . . . .  "3 
Acide citrique. . . . . . . . . .  5 - 
Alcool a 950 . '. . . . . .  20 - 

Ori prend dans un  verre à. expérience 3cc. de lait et 2cc. de 
réactif;  or] asi le  avec une b a ~ u e l t e  de  verre, e l  l'on co~iipléte 
avec l'eau distill6e le volume de  li0cc. ; on filtre a u  papier ;  le 
lactoséruin s'écoule dilue a u  dixième ; on verse d a n s  un tube à 
essai 4cc. de liqucwr de Fehl i rg  et 20 gouttes de lessive de soude; 
on chauffe la liqueur, q u i  doit rester parfaitement bleue et lim- 
p ide ;  on ajoute 5 cc. du lactosérunl obtenu, et l'on chauffe à. ébul- 
lition pendant quelques minutes sur  une Innipc à alcool; on laisse 
reposer le tube. L'oxyde rouge de cuivre se dépose r;lpidement, 
et la décoloration du liquide surn:igeant doit ètre complbte. Dans 
ces conditions, la décoloration indique, en chiffres ronds, une 
quantité rniriiiria de 5Ogr. de lilctose par  litre de  lait .  Kous pro- 
posons dc, r e j e k r  colriin(: iit.anl de qiialiti': inférieure ou mauvaise 
tout lait  qui fournit un  Iüctoséruin conservant, d a n s  les mêmes 
coriditioris d'expéiierice, urie coloration bleue très netle. 

Préseuce de arelv ~mruoniueun~ denv une eau 
artésienne, 

II y a ,  dans la 1)arilieue de Ilcrdeaux, i la Souys, un  puits 
foré, dont  l'caii prc:seiitc une coniposition qui niérite d'étre signa- 
lée ct qui ebt 1i1 s i i iwnte : 

D e y +  hydi~otiiiiCtrique Ilrut . . 3 3  
l)e;.ré peimarierit . . . . .  50 
Hésidu fixe à 100°. . .  O gr. 5UU p a r  litre 
P w l e a i i r o u g e .  . O - 120 - 

Carbonate dc chaux . . .  O - 370 - 
C l l o i ~ r s  1 1 .  . . .  O - 220 - 
Osygèm': p r i ~  a u  p e i ~ i i i a n ~ a n a t c  - .. eri niilligr. . . . . . .  2 - L J  (1) - 
Azot;ites et azotites. . trac:es 
Sulfates (en sulfale de  chaux) . O gr. 010 par  litre 
x l s  arnrnoni;icaux (en chlor- 

hydrate) . .  0 - O47 - 
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Ce dernier résultat est à retenir au  point de vue hydrologique, 
parce qu'il n'y a ni azotatcs ni üzotites, et ensuite parce que l'eau 
vient d'une couche d e  gravier placEe à 20 iriktres de  profondeur 
et à une distance de la0 mi:tres environ de la rivikrc. Cettc eau 
remonte à 2 m. Xi environ d e  la siirf:ic,e du sol ct, foiirnit près 
de 2U0 rrihtres culies environ par 24 heures depuis 8 ans, rnnlgré 
la proximité d'un autre  puils fournissant un  dkbit deux fois 
et demi plus ahonilant. 

Quelle est l'origine de cette aiiirrioriiaque que dticèle sxris pr&cau- 
tiori le Xessler d'un cùté, ou le tourriesol en prkserice de  la 
potasse de l'autre, lorsqu'on cliauffe l'eau au hain-marie? nous 
n'avons pu l'établir. Rieri, en effet,, n'indique qu'il existe, dans 
le voisiriage, des infiltrations de  iriatii:res ariirnales en déccirnpo- 
sition autres que celles q u i  viennent du côteau à la rivière eii 
traversant I c  village (1) de banlieue e t  les alluvioris que les Ror- 
delais dkigneri t  sous le rioin de pa l i i ç .  

Ces eaux sont destinées k s;itisfiiire aux  besoins d'usines 
iniporlnnt,es, niais Iciir cotnposition rriontre qu'il est prudent 
d'ètre circonspect à l'é;i~rd de celles de la région qu'on des- 
tine à l'alimentatiori. 

REVUE DES PUBLIC ATIONS 

Soliil>ilitB de l a  houille daris divers liquides. - 
RI. L. VlGKON (Comptes rendus d e  I'Acadimie des sciences du 
1s iriai ,1914). - Al. Lé0 Viyion a étiidie l'action de quelques 
dissolvants s u r  diifCrentes houilles (houille de Jlontrainbert, 
houille grasse à 3 1 z ,  houille tleriii-si-dsse, houille irictigre). 

50;:r:. des dissolviints suivanI.s : alcool, tilher, lmizéne, 
toluène, riitrobenzène, ont été mis er! contact avec l 0 g r  de 
houille peritli~nt 24 heures il In ternphrature ordinaire et pendant 
3 heures ii la teiiipbriiture di: l'ébullition du dissolvant; on a filtré 
et évaporé ii sic,:ilé le iiiti~atiiiii. Voici le résullüt des essiiis de 
11. Ltio Vignon : 

Qu;mliti; d iasou tc  Q u a n t i t e  dissoii t~ 
i la te iupérature  ordinaii.e à l 'ébullition 

- - 

Alcool h 960 . . . .  0 .070  p. 100 0.0267 p. 100 
E thci,. . O .  059 
Iienzéne . . . . . .  0.080 - 0 . 1 N  - 
Toluène . . . . . .  0.078 - 0 . i 9 0  - 
Sitrobenzène . 1 .410  - 3.290 - 

( I )  Dans r-e v i l l a p  assurCiiir:nl les ~ O S J R S  d'aisance ne s o n t  ~ C L S  6tai1- 
C ~ I I : ~  
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L'aniline et la quinoléine dissolvent une plus grande propor- 
tion de hoiiille : 

Qiianti1.W dissoutr: ( l i innl i tù d i ~ s o u l e  
a la leiiiperature ordiriair.: .i I ' ébu l l i l i on  

- 

Aniline . . . . . . 2 . 2 3 0  p. 1UO 17.030 p .  100 
C)uin,oléine . . . . . 4 7 . 3  - 

Voici les conclusions du travail de  31. Léo Vignon : 
1 L'iiniline permet d e  diiïtirencier chiiniqiieiiierit I P S  honilles 

grasses, denii-griisses et  maigres. Les preiiiièiw i~enl'eriiierit 
beaucoup plus de substances solublcs di~ris ce liquide que les 
deux autres. Les houilles maigres en renfcrnictit plus .  

20 LPS sul~stances solubles dans l'aniline sont pr6cipital)lrs 
par  les acides. 

3-n comparant entre ellcs la piirLi(: inx)lnble des ho'uilles 
grasses et les substances précipitées de leur solutiori diics 
l'aniline, on constate que la p;~rt,ie soliihle e i t  plus richc en 
hydrogkne et  plus pauvre en cendres, et qu'elle dorine un coke 
aggloméré et  boursouflé, tiiridis que lii partie insoluble est pous- 
siéreuse. 

40 Ides houilles grasses ahandonnent ir la qiiintilSine ilne 

quantilé considérable de matiere soluhle, qui,  après  dessiccation, 
donne un  coke agglornkré et hoursouflk, I i l  partie insoluble four- 
nissant un coke poussiéreux. 

Caraete'risatioii de l'acide cgaiilij drique par la 
ritaction du sulfucyaiiate ferrique. - b l h .  L:ZVIALLli: 
et V.\ltENSE: (Journal  de pharrnncie et de cl~iruie di1 1 aoî i  t 
19 15,. - Parmi les réactions pcrrnettniit de  cariictériser, en 
toxicologie, l'acide cyanhydrique, les ctiiiiiistcs ont  recours h 
celle qui consiste à le transformer en sulfocyarinte ferrique ; 
rnalheureusement les auteurs n'indiquent pas avec précision les 
conditions ii rSaliser pour obteiiir cette rkaction. 

On connait le principe de la réaction en question : la solution 
contenant I'acide cyanhydrique ou les cyanures alcalins e s t  
additionnke de  sulfhydrate d'arniiioriiurii en quaritilé telle que le 
résidu de I'évaporiition à u p  très petit voluriie soit encore jaune; 
on rcprend par  l'eau acidulée h l'aide d'HCI ; on filtre, et l'on 
a,joute 1 ou 2 gouttes de perchlorure de f e r ;  il se produit une 
couleur rouge, due :lu sulfocyarinte ferrique. ()uelques auteurs 
aloutent que le sulfocyanate ferrique formi: doit se dissoudre 
dans l'éther. 

Or, si  l a  quaritité d'IlC1 ajouté est trks fortti. ou bien si l'acide 
cyanliydrique se  trouve en faible proporlion, ou encore si le 
perchloruie de  fer est cri solution trop coricentrée, l'acide sulfo- 
c y n i q u e  peut passer inaperçu.  Eii ce qui  concerne plus pnrticu- 
li(;i~rricnt 1'irifliienc:e dri la coricentriition de In soliition deper- 
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chlorure de fer,  MX. L:ivinIIe et Varenne forit r,einarqucr que, si  
I'on ajoute un  exci?s de ce ré;ictif, 1 1 5  sulfocg;iii;ite fwrique forme 
ne passe pas d a n s  I'kther ; cela résulle de ce que ce suIfocpariate 
est plussoliible dans le pcrchlorure de fer qiie diiris l'éther et qu'il 
lie s'établit p;is, diins ces conrlitioiis, un coelficient de partage 
an:ilogiie à celui qui se produit lo i -que  le sulfocyanate ferrique 
est sollicité p a r  l'éther e n  présence d'une solution aqueuse saris 
excés de perchlorure de fer .  

AIM. Lavialle et Varenne ont donc cherché les conditions les 
plus favorables pour rtSnliser la réacf.ion du sulfocyanate ferri- 
que avec son maximum de  sensibilitir, et voici comment 11s 
recornmandent d'opérer : Id solution contenant l'acide çynnhy- 
drique ou les cyanures alcalins est additionnée, froid, de 
sulfhvdrale d'arnrnoniaque, chaulf'éc et rnaintenue 5 une douce 
ibullition pendant S iiiiriutes dans une capsule de porcelaine; on 
évapore ensuite nu bain-marie jusqu'k réduction A u n  volume de 
I cc. environ ; la quantité de sulfhydrate d'ammoniaque 
eriiployée doit étrr: surfisante pour que la liqueur fin. C L  1 e conserve 
une Itigkre coloration jaune;  on reprend le résidu par  9 cc. d'eau 
environ ; o n  ajoute 2 0  gcnttes d']ICI concentré; on açite. pt I'on 
ajoute 2Occ. d'Cther ; on iritroduit le rn6lnnge diins une ainpoiile 
k décantation; on agi te;  api.ès repos suffisant, on tlécarite l'éther 
dans une capsule de porcel;rine, e t  I'on renouvelle deux fois ce 
traitement avec 10cc.  d'6ther chaque fois; on réunit les liqueurs 
Ethérées ; on évavore l'éther aussi rapidement que possible la 
t e r n p h t u r e  ordiriaire, et I'on traite le f;iible risidu aqueux par  
le perchlornre de fer lorsque l'odeur de I'kther n disparu. Le 
perchlorure de  fw doit étre employé sous forme de solution 
ofticindc :tu dixii:mc; de plus, l'itdditinn de cc r h c t i f  doit 6tre 
faite k l'aide d'un trèspetitngitateur plongé dans la solntion ferri- 
que et suivie, chaque fois, du inélange intime avec le contenu de  
la capsule; on renoiivelle au l~esoin l'addition de gouttelettes de 
perclilorure de  fer diliié. 

M M .  1,aviillle c t  Viirenne recommandent l'évaporation des 
liqueurs éthértses & la teinpérnture orriiriiiire e t  1';idditiori irnrné- 
dixte du perchlorure d e  fer, afin d'éviter In perte de l'acide 
sulfocyanique formé. c:lr ce corps est extrèmernent volatil. 

Lorsque In. colorotiori ronge s'est développée, on ajoute 
1 ou 2 cc. d'éther ; on agite avec une baguette d e  verre, et I'on 
verse dans u n  tiibr. B C S S ; ~ ~  : on a g i k  d e  nouveau ; I ' é t h r  se 
sépare colori: en rouge-violacé plus ou rnpins intense. 

Les acides formique, :icétiqiie. etc.. ne donnent aucune colorii- 
tion sensible avec le perchlorure de  fer, surtout en présence de  
l'acide chlorhydrique quecorilierit lerésidii aqueux provenant de  
I'évaporatiori de  l'éther. 

Seul, I'i~cide rnéconique libre peut,  comme l'acide sulfo- 
cyanique libre, donner une coloration rouse due au méconate 
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ferrique formé;  rniiis ce rriéconate ferrique ne se dissout pas 
dans l 'kther. 

On peut encore distinguer le méconnte ferrique du sulfocyanate 
ferrique à l'aide d'une solution de  chlorure d'or a u  dixièmt.. qui 
décolore cornplèterrient le siilfocyaniite de fer, tandis qu'il est 
SiiIlY i i ~ t i ~ ~ i  s u r  le mécoriate ft:rrique. 

RH'ectuie de cette f q o n .  la ré:iction du sulfocyanate ferrique 
est plus sensible que celle du bleu de  Prusse. Elle permet de 
caractériser une  qiiantitk d'acide sulfocynniqiie correspondant 5 
13 cerilièrries de ~riill igr.  de cyanure de  potassium. 

Disparition d'une partie de la cafhine dans les 
extraits dc vafé desséchés. - II. HOI'1LL.4111) (Annales 
des fulsif icalions d'aoîit-dice~ritire 1924). - L'autenr a exarriirik, 
:lu Laboratoire central du  ministkre de l'agriculture, u n  extrait 
de cnfi: solide, qui se présentait sous la forme d 'une poiidre hriine, 
d'une odeur analogue à celle d u  marc de café e t  de la mélasse, 
de saveur âcre, coiriplèlenie~it soluhle ditris I1e;iii, parliclleriieril 
soluble dans 1':rlcool et présentant 1:i composition suivante : 

a . . .  3,65p. 100. 
Matière grasse. . 0,06 - 
- . . . .  rkluctrice. S,60 - 

En épuisant cette poudre p a r  le chloroforme et en év:ipoimt 
la. liqueur chlorol'orniique, 11. Ronillard n obtenu un  extrait ayiint 
I'odeuraromiitiqiie ducnféet  doririant, par  sublirnation, des cris- 
taux de c;iftirie fusibles k 2340.  La proporlion d e  cafkine était de  
2 9 . 4 3  pour 100 gr.  d'extrait analysé. 

L'exarrien microscopique pvri i i t  de conslater In présence d e  
nomhreux cichris celliil;tiresd'alhiimeri et (le téçuriierits arçeiitins 
d u  cafk. 

Le café avec lequel l'extrait ex:iriiirié avait dt6 prbparé avait-il 
été d6caféin6, ou I~ien In cai'4ine disparaît-elle e n  partie au cniirs 
de la prépnr:itiori '? hl .  Jtouillitrd a cherché B élucider ce point. 
A cet effet, il n jiris un  café de  l~onrie qiialitk, contenant 1,UJ 
p. 100 de cafcine, obtenue par  6pi i iseineni .d~ café et sub1im:ltion ; 
i l  a épuisé ce café par  l'eau bouillante ; il a divisé en deux pnr- 
tics 1i i  colnture obtenue ; il en a desséché une  dans  le vide et 
l 'autre pa r  la chrilriir : l'cxtrnit ohlenu par la chaleur adonné,  par  
snlilimatiiin, 3.1 p. 100 de c:if'6ine ; celui otitc.riii pa r  le vide n'en 
a donné que 2:3p. 100. 

ILI caféine subliriiCe provenmt  de l'extrait sec U ch;iud ktait u n  
peu Jaune  e t  moins pure que celle provenant d e  l'extrait par le  
vide. 

Or en épuisant par  l'eau bouillante 2OOgr. d'un caf i  contenant 
1 .O5 p. 100 de  cafkine siihlim6e, on obtient 19 gr. 70 d'un extrait 
sec q ~ i i  devrait théoriqucriierit contenir l a  totalité d e  la cafkine, 
c'est-à-dire t i t rer  J ,32p.  100 de  cafëine suhliniée. E n  réalité, cet 
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extrait ne titre que  3,1 p.100. II seiiible donc que,  au  cours de  
la fabrication des extraits solides de café, il se produit une perte 
importante de la caféine, soit par entrairieirient soit pa r  dicoin- 
position. 

Recherche des poisons miri&aux et alcaloïdiques 
dans les eaux. - M. P. BRETEAU ( . lozunal de pharmacie el 
de chimie du  1er aoilt 1915). - La mkthode que  préconise 
M. Breteau ne nécessite pas  plus d 'un litre d'eau et peut être 
exéc~itée en rrioins de trois I~ciires. 

Si l'eau n'est pas limpide, on l'acidifie p a r  :lz0311 a v a i t  de 
filtrer. Si le dépbt est abondant, il y a avantage à traiter séparé- 
ment la solution nitrique de  ce dépôt. 

Alcaloldes. - On introduit, dans  un entonnoir h skparation de 
600 cc., u n  derni-litre de l'eau B examiner ; on l'alcalinise par  
une solution de  carbonate de  soude, e t  l'on asi le  avec 20cc. de 
chloroforme ; après un  repos de 10 minutes, on sépare la solu- 
tion chloroformique. qu'on filtre sur  u n  petit filtre plissé, après 
dessiccation par  le sulfate d e  soude anhydre ; on la répart i t  s u r  
deux verres demontre ,  et l'on 6vapore a u  bairi-rnnrie bouillant ; 
on verse sur  chaque verre de rnontre 2 CC. de  SObI12 au dixième, 
qu'on étale avec une baguette d e  ver re ;  on verse quelques 
gouttes de réactif de Boiichardat s u r  l'un des verres de  montre 
et quelques aouttes de réactif Sonrienschein (1) sur  l 'autre. La 
formation d'un précipité est l'indice de la présence d'un d c a -  
loïde. 

On recornrrimce ln  inénle opération sur  u n  litre d'eau, e t  l'on 
divise ln solution chloroformique s u r  5 verres de niontre ; après  
Cvaporation du chloroforiirc, on caract6rise les alcûloïdes sur  le 
résidu. On verse cinq gouttes d'hzO"1 sur  l'un des verres de 
rriontrc: ; une coloration rouge indiquela  brucine ; une coloration 
violeite la colchicine. 

Sur u n  deuxibrne verre de rnontre, on dépose 1 c c. d'AzO3E1 
pur ; on évapore :L siccité a u  bain-marie bouilliint ; on renouvelle 
deux fois cet1.e oxydation; on ajoute au  résidu u n  excès de solu- 
tion alcoolique récente de  potasse caustique ; une coloration z'io- 
letle indique I'airopine . 

Sur u n  troisiéme verre d e  montre, on dépose quelques 
gouttes de réactif de  Froehde ; une coloration violette indique la 
morphine. 

s u r  le quatrième verre de  montre, on dépose quelques 
gouttes d e  réactif de Mandelin ou d'acide sulfurique bichromaté; 
une coloratiou uioletie indique la strychnine. 

Sil'on ajoute quelques gouttes de  S04112 p u r  sur le dernier verre 

(1) Pour prbparer ce rbactif, o n  fait passer iin courant de chlore dans une  
solution de potasse tenant  en suspension de l'oxyde c6reux jusqu'à forma- 
tion d'oxyde c6riqiie jaune-brun. 
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de montre, nne color:ition j a u n e  persistante indique In colcl~i- 
cine; nne coloi.ation j a u n e  pnssan.l au  rouge-cawnin indique la 
vérairz'rie . 

Citiwe - Pniir la r e c h ~ r c h e  dn cuivre. on prend In soliition 
alcaline séparée du chloroforrrie ; on I'acidilie par I'acide acétique, 
e t  I'on ajoute 10 i 10 gouttes de perchlorure de fer liquide. piiis, 
lentement. goutte B goutte et  en agitant,  de I'aniinoniaque diluée 
n i1  disikme jusqii'i r6:~ction alcaline : il se prodnit. un  pr6cipitP. 
d'hydrate de peroxyde de  fer, qui  entraîne l'arsenic et l'anti- 
moine ; on ftiit bouillir pendant quelques minutes, e t  l'on filtre 
bouillant; si le filtratuin est bleu, présence du  cuivre; les 
minimes qiiantités de ce mktnl sont entraînEes par  L'hydrate de 
peroxyde de fer et é c h ~ p p e n t  à lacaractérisation ; cela n'a guére 
d'importance, la présence du cuivre n'étant dangereuse que si 
ce métal existe en quantite appréciable. 

Anlintoine. - 1,e prkcipité ci-dessus ahtenu est lavé B I'enii 
bouillante, puis dissous k l'aide de SObI12 au cinquiéine; on verse 
la solution lentement dans un appareil U hydrogène n~aintenii 
dans l'eau froide et fonctionnant avec 5 g . d e  zinc pur  et platiné 
et 10 cc. deS041JZ au cinquihne;  on fait passer le gaz dans 20 cc. 
d'une solution de  nitrate d'argent :III cinqunntii:ine, additionnie 
de  2 gouttes d'Az03U. Si, au hout d'une demi-heure,  il ne s ' c ~ t  
pas formé de précipilé, ahsence d'arsenic et d'antimoine. 

S'il y a un précinité noir, on 1:iisse l'appareil fonctionner 
pendant deux heures; on filtre pour sbparer le précipité, qu'on 
lave i I'enii et qu'on traite sur  le filtre par  une solutiori d'acide 
lartriqiie au cinquii.rrie; on ch;iuIl'e: on ajoule 2 gouttes d'IIC!. 
et I'on fait passer un courant d'hydrogkne sulfuré;  un  précipiti 
jaune-orangé indiqui: I'nntlmoine. 

Arsenic. - Le liquide sépar; d u  p r k i p i t é  noir argentique est 
t.r;iiLé par  ElCl :ijouLs goutte B goutte, q u i  éliiriirie I'excks d'nr- 
gent :  on filtre ; on ajoute un exces de réactif B o u ~ a u l t e t  2 gouttes 
de  solution d'iode N/20. I;n précipité noir ou une coloration 
brune indique l'arsenic. 

12uryum. - On prerid uri d m - l i t r e  d'eau, qu'on additionne 
d e  2 cc. d e  SOCH2 ; si, au bout de  5 minutes, il ne s'est pas 
formé de  précipité, absence de  baryum. S'il y n précipité, oii 
le lave h l'eau bouillante ; on épuise avec une solution de tartrnte 
d'ammoniaque pour klirniner le siilfat.e d e  plonih ; avec un f i l  de 
platine. on porte avec précaution dans une flxmrne incolore et 
chaude ilne parcelle du précipité Iavt  ; une coloration verte et 
persistante de la fl:iinme indique le baryum. 

On fait bouillir le prcicipité pr ivé de ploinh avec une solution 
concentrée de  carbonate de  soude ; on recueille le prkcipité de 
c:irbonate; on le lave. et on l'épuise par  I'acicle acétiqiie dilué ; In 
foriii:~tion, dans  la solution acetique, d'un précipité jaune par 
addition de bichromate depotnsse indique encore le b a r y m .  
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La solution d c  krrtrate rl'aminoni;ique, ndditionnrk de  S U I -  
fure de sotliuin, donne un  précipité noir s'il g a du ploirih ; le 
sulfiirc de plonib formé est ciiriictérisé par le procédé indiqué 
r~lus loin. 

Cyawures. - Le liquide skparé, s'il y a lieu, du prkcipité 
formé par  SOLII2 est introduit dans u n  rilnti-as avec 50 cc. de fil 
de cuivre enroulé eri spir:ile. ouj-dk dans urie flüinirie et décap6 
enwite ù I'nide de 1':icide nitrique ; o n  distille, et l'on recueille 
50cc.. de clistill:ituin, auquel on :iJoute 5cc.  d'une solution de  
sulfate de  fer au  vin;.ti&ine. 2 cc. d'une solution de  perchlorure 
de fer i!u centième et  5 cc. d'une solutiori dtt soude au dixième; 
nu bout de quelques minutes, on acidifie franchement avec IICl ; 
un précipité hleu indique la présence de cyanures. Si le précipité 
est très terne ou veidtltre, on le recoeilie par  filtration ; on le 
lave avec urie solutiori d'acide oxalique a u  dixièrrie; la coloratiori 
bleue d a  précipité appnriiît alors avec netteté. Outre l'acide cyan- 
hydrique des cyanures al(:alins, celui du cyanure de  riierciire a 
passe dans le distilliituin. 

Mercure. - Si la spirale de cuivre est blanchie , on peut con- 
clure :i In présence de mercure; on peut s'assurer de cette pré- 
sence en Invarit la spirale k l'eau. h I'nlcool et k l 'éther; on I'in- 
troduit skctie dans un  tube essnissec ; on entoure les deux tiers 
supérieurs d u  tube de papier-filtre iriouillt': d'eiiu, et l'on chaufre 
la prtic: inft':rieiirp. rlii tiihc; la spirale reprend sa  couleur rouge, 
et le mercure se  condense dans la partie moyenne du tube ; on 
laisse refroidir ; on  cnli:ve le papier-filtre et la spirale de  cuivre ; 
on introduit dans le tube une trCs faible parcelle d'iode, qu'on 
vaporise B l 'aide d'une trés douce chaleur ; l 'apparition de  I'eri- 
duit rouge de biiodiire de mercure est caractéristique. 

Le liquide acide dont  on a retiré la spirale est traité à chaud 
par I'hydrogéne sulfuré ou par  l'acide thioacétique. Le peu de 
cuivre dissous, proveri:irit de  la spirale, doririe uri précipité d e  
sulfure noir entraînant les sulfures de ploiriti et de mercure, s'il 
y en a ; on filtre ; le précipité noir, séparé d u  filtre, est lavé trois 
fois A 1'e:lii boiiilliintc, puis traitii i chaud par  AzO" au q u a r t ;  
on cxnrnine la solution azotique corriiiie il est dit  plus loin pour 
le ploiiih. I;n r k i d i i  de sulfurenoir.  insoliihle d a n s  A2O3IT, indi-  
quelle r1Lercure. 

Ori s'en assure cri dissolvnnt ce résidu dans  l'eau r é p l e  
faible; on ajoute uri excès d'un(: snlution saturée d'acétate de 
soude, puis, goutte il goutte, une solutioii nu dixième d'iodure 
de potirssiurii ; un prCcipit6roug-e de l~iiodureintliqiie le merc~cre. 

Plornb. - Ln solution nitrique. sGp:lrCe, s'il y a lieu. d u  
sulfui,e noir de nlercure, est additionnée d'nriinioriiaque et de  
2 suuttes d'eau axyçénCeou d'uiie solution de persulfiite alcnliri ; 
on fil!re au hoiit de  qiielqiies minutes; on Iiive deux fois le filtre 
à, I'enu ; on ajoute sur  le filtre quelques ce. d ' x i d e  nitrique 
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au  quart  chaiid ; on filtre ; on a,joute un  excés de solution saturée 
d'acétate de soude et quelques gouttes de solution de hichroinate 
de potasse; uri précipitk jaune indique le plomb. 
Zinc. - Le licruide stlnaré des s i i l f~irei  noirs est additionné. 

d'un excés d'unc solution saturtie d'acktittede soude et soumis de 
nouveau h cliaii~t à l'action de I1tiydro=érie su l fur i ;  la forrriation~ 
d'un sulfiirc blanc inrliipe Ic zinc. 

Si la couleur du préçipilb est douteuse, on le sépare par  filtw- 
t ion;  on le I;ivc ; on le dissout H l'aide de quelques gouttes ti'HCI 
dilué; or1 a,joutc A lit solutiori obteriue un pcu dt: SWH2 ; or1 porte 
pendant 40 iriiniites au bain-marie houillant ; on ajoute un excès 
de soude, p u i s q u u " l i ~ u c ~ o u t t e s  de solution de cyiiiiure de potas- 
sinrn au  dixi ime et, autant  de sulfure d e  sodium ; il se forme 
un prkcipité blanc de sulfure de zinc. Ce sulfure, grillé et 
imbihb d'une solution (le nitrate de cobalt, donne, par calcina- 
tion. une laque verte carastkristique, dite uert de Rinnzmm. 

Pr6sencc d'un pigiiieiit, jaune anornial clans 
l'urine. - RI. Ed. d. :lllJELLER (.Jour?inl de  pharmacie et de 
chimie du 16 juillet 1'316). - IJ'uririe que lltiiit,eur* a exatninée 
provenait d'un malade de I'hOpital militaire de Versailles, atteint 
d'urie pneuriionie suivie d'une pleurésie purulente. 1,'urine pré- 
sentait  les car:ic:tFres suivants : réaction f;iiblenient acide, traces 
de  sucre, O g r .  35 d'albiiinirie et quantité notahle d'urohiline; sa 
couleur était j aune- rou~ei t re ,  iriais elle ne tachait pas le papier 
e t  nc. donnait pas de mousse colorée en jailnc~ au contact de la 
soutie caust,ique et surtoub de l'ariiriioniaque ; elle se  colorait en 
jaune d'or,  et alors elle tactinit en jaune le papier ;t filtrer, et la 
mousse ktait colorik. 

hprbs  défécation à !'aide du sous-acétate de  plomb et filtration, 
le p&cipit6 a pris une teinte jauiie-ckiariiois, tRndis que io filtra- 
tuiii était fritncheirient jaune et tachait le filtre en jaune. M. dus- 
t in  hlueller conclut que le p i p t : n I  jaune n'avait pas été précipité 
par  l'agent dkfëquant. En acidifitirit l 'urine filtrée, la coloration 
jaune  disp;trnissait. 

La plupart  des urines se colorent légèrenient en jaune lors- 
qu'on les alcalinise, mais cette coloration est  irisignifiante et ne 
se cornmiinique pas a u  filtre. De plus, lursque ces urines sont 
déféquées, ellcs \e  r16rolor~~nt plu!: ou moins, quelqiiefois m h n e  
complèternerit. Ide cas o t m r v é  p a r  II .  Justin Jlueller constitue 
donc une nriorrialie. 

Cet expérimentateur a tenti: d'extraire le piçirient qu i  colorait 
1c filtratuin de l 'urine qu'il avai t  analysCc ; ce pisrnent n'ktait 
soluHe ni dans  I'kther, ni dans le chloroforme, ni daris l'acétone, 
ni dans le riitraheriï.i.rie. 1,c. chrorrio:,.P.ne n'a pas pu &tre davan- 
tage extrait  du filtrat,urn. 

J>'urine e n  question, déféquée ou alcalinisée, paraissait  avoir 
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quelque analogie avec les urines ictériques ; toutefois elle ne  pré- 
sentait pas !es carncti:res de ccs derniCres et  ne donnait pas la 
réaction des pigrnents biliaires i r idiquk p a r  RI. Grimhert. 

Ail spec"toscope, l'urine d8féqnCe donnai t  des bandes d'ahsorp- 
tion particulières. qui disparaissaient lorsqu'on acidifiait l 'urine. 

L'urine non défCquCc, nlcaliniséc ou rion, nc donnait pas de  
bandes. Pour  dkféquer, M. Justin Mucller a employé un excès de 
soiis-ac6tate de plomb, et, après avoir filtri!. il a prkcipitr': 1'ext:P:s 
de plomb par  une soliition s a t u r k  de sulfate de soude ; il a 
filtré de nouveau. Commc point dc coiiipar:iiçon dcs handes 
d'ahsorption, il a eniployb, une solution chloioïormique d'urobi- 
line ; avec ce1.t.e srilut,ion, la b:tnrle d'absorption était placke entre 
220 et  140 ; avec l'urine di:ft;qués. la t~imde &tait située entre 
135 et 160. 

l in  ess:ii ultCrieur de  l'urine ayant  étt: effectué par  M. Justin 
Slueller, celui-ci const:ltii. qu'elle nc i:ont,rnaii. plus dc pigrricnt 
jaune ; p;ir contre, elle contenait toujoursde l'urobiline et un peu 
d'ulbuniinc. Le sucre avait disparil. 

M .  Justin Mueller estime qiie le pigment ol)serv6 piir lui &tait 
un pigrrient d'un cnractiirc spiitial. non encore ditfini, provenant 
vraisemhla1)lement d'une altération du foie. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Dosage du zinc. dans les tîbleri et fils ,rralvanisfis. - 
M. J .  A .  ACPPERLE (Chern. Eny., 1913, p.-127, d'aprcs Journ. 
o f  Soc.  ofchenzical Industry ,  1915, p. 515). - Ilans l'expression 
des résultats dc cette analyse industrielle, on propose q u e  les 
poids du  @vaiiisage (tôles et fils) soient ex<rim& p& pied 
carré. La longueur de  fil prélevée sera telle que la sur f t~ce  
recouverte soit &ale à 3 pouces carrés 079. Pour les tôles, on 
prendra Y l j4 sur  2 l /lc pouces. 

Dans In solulion du  zinc. on ajoute une petite quantité de  ehlo- 
rure d'antimoine, de rnaniéie à former, sur  le Ter on l'acier, une 
couche ~ n i n c c  protectrice, ernpbchnnt leur dissolution. 

f i l es .  - 5 éctiaritillons (2  2/4 x 2 214) sont  pesks ensemble et 
irnniergks skpiirijinent, pendant 2 minute, dans 100cc. d'llCl 
(1) - 2,20)xdditionn6s de  5 cc. d'une solution de chlorure d'an- 
timoine obtenue par dissolution de  20 gr .  tl'antiiiioine dans  
100Occ. d'llC1 (1) = 1,YO); les morceaux sont ensuite I a v k  e t  
frottes sous u n  courant d'eau, puis séchks avec un  niorceau de  
drap et enfin 1:iissés pendant quelques secondes dans un endroit 
chaud. 

La perte de poids, divisée par  5 ,  donne le poids d u  galvnni- 
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sage erilevé. Chiiqiie 31'. correspond h 2 once de zinc pu ,  pied 
carré. 

P'ils. - Uri petit inorceau de l'6cliantillon est nettoyé : iwc de 
l'acide. conirnc c i - d e s u s ,  puis on iiiesure le diaiiii.tix d II fil 
noir, afin de iiresiirer In longueur du fil nécessilire IL l'essai. Le 
f i l  eiiiployi! pour la déteriiii nation est nctttoy6 au  tétr;~clrloriiïe 
de carbone, puis traité dans unc giariile épwuvettc d e  verre par 
llCl ( D  = ,1,20) conterinnt 2 L 3 cc. d e  solution de chlorure d'an- 
timoine. On Iiiisse cri corit;ict pendtint I ininiite, et I'on termine 
comme préckderninent. P. T. 

Dosage des iiiatiCres niiii6rales dans  les caaut- 
clioucts vulcaiiisés. - 31. II .  I V .  JONES (RulrCer /îitlus/ry, 
l 9 I 4 ,  p. 199, d'nprhs Jmiru .  o f  Soc. of cl~enlicnl Indushy ,  1!)15, 
p. 672). -2 3". L1el'~ctiiiritillori surit cliaufrks avec 40 <'i 50 cc. de 
nitrobenzine dans un  ballon ii forid plat de 200-3C)O cc. muni 
d'un réfrigkranl à reflux ; lorsqiie In dissolutiori du caoutchouc est 
complète, on laisse refroidir ; on dilue avec de I'ac6toric : ori 
agite avec iiriz baguette de verre et on h i sse  reposer. 

Les rrintiCres niiri6rnles se d6po:erit rnpirlerricnt et sont sépa- 
rées par dr?ciiritation, p;tsstfes sur  uri filtre eii papier et Invkcs i 
l'acétorie. Dans qlielipes cas, i l  est bon de laver ensuite avec de 
l'alcool et du cliloroforrne, puis d'huiiiecter le filtre a w c  de l'enii, 
de  manière à obtenir un  résidu huiiiiile permettant un examen 
ultérieur. 

11 ne se dkai~geqiw peu ou pas d'acide c:irl~oriiqrie des carborta- 
tes de chaux ou de inagnésie par  r~liiillition peridarit unc heure 
avec la nitrobenzine. P. T.  

Id~ntific-atiun cles dix-erser, s o i r s  ax~t i f i~ ie l l c~s .  - 
M .  1,. J .  JI.\'POS ( d l n ~ e r i c n n  .lournnl o f p i m r m a c y ,  I!lZ/i.. p. 472). 
- On rencontre, dans  le commerce, ciriq sortes de  soie artifi- 
cielle : celle fiihriquée avec In celliilos~:, celle à I~nsr: de celliilose 
n i t r k ,  une autre  faite a r e c  la viscose, celle préparhe avec I'ncé- 
tate de cellulose et enliri In soie f'ii1)riquée avec la gkliltine. L'au- 
teur  indique les moyens de distinguer ces soies artificielles l'une 
de l 'autre. 

Lorsqo'on cliniifre doucenient, dans  un tnhe à ess:ii, un peu de  
la soie essayer et quc I'on ploiige dans  le tubs un papier rorqe 
de  tournesol huiiiide au  mornerit oii se dégagent des vapeurs, si 
le  papier blcuit, c'est qiie Iir. soie est iine soie ,!i 1i:ise cl(. gi:.lat.ine. 
Les qu:itine autres soies dorinent des viipixirs acides rie réagissant 
pas sur  le papier rouge de  tournesol. 

1dii soie de sd i i t ine  se reconnaît encore it cs qu'elle se dissout 
d a n s  ilne soliitiori chaude de potiisw Ii &O p. 100 : Iris ;~iitressoies 
gonflent sans se dissoudre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La soie de gélatine se dissout également daris une solution 
an~iiionincale d'oxyde d e  nickel, e t  il se produit en mènie temps 
une coloration brurie. Les soies cclliilosiques gonflent et ne se 
dissolvent pas. 

Lorsqu'ori p h c e  un peu de soie s u r  une plaque d e  porcelaine 
et qu'on I'humecle, d'abord avec S04112 glycéririé, puis avec une 
solution d'iodure dc potiissiiirii iodé, si la soie se colore en 
jaune, c'est qu'elle es1 biise d'acétate de cellulose La in8irie 
'coloration ,jaune est ohservéf: si  I'on traite In soie par  le chlorure 
de zinc iodé. 

Les soies k biise de celliilose, de cellulose nitrce ou de  viscose 
doriiient, avec S0'+i12 glycéririé e t  l'iodure de  potassiuin iodé, u n e  
colorntion bleue, et., avec le rliloriire de zinc iodé, une  colorat,ion 
violet-rougeâtre. 

La soie de  cellulose se dissout lentement dans S04112 concen- 
trke; les soies (le ceIllilose nitrée et de viscose se dissolvent, au 
contraire. tres rapideinerit. 

Pour dilrtrencicr Ics soies de cellulose nitrCe et de  viscose, on 
filit r6,igir s u r  elles SO4IlQn présence de la  diphénylamine; la 
cellulose nilrée hleiiit, la viscose reste incolore. 

II  est hieri criteridu que,  si la soie est teinte, on ne peut pro- 
chier à ces divers essais q u ' a p r h  avoir enlevé la matière colo- 
rante dont elle est iiriprégnbe. 

IBétrriiiination du pouvoir ~~édnctrour des ca.ux 
naturc.11~~. - JIM. L. W .  WIYliIAI~:R (.Journ. o f  Sac. o f  
c/lemicul hduslry, 1915. p. 679) - L'auteur recorriiiianrle le 
procédé suivant  pour les eaux coiitenant des n i t r a h ,  des sels 
ferreux et  d m  sels de rrianganèse. 

100cc. d'eau sont traités pzr I cc. de solution de soude 
caustique h 1 0 p .  100, puis laissés a u  repos pendant 5rninutes ; 
dans ces conditions, les sels ferreiix et riiariganciix sont oxydés 
par l'oxyghne dissous dans I'euu ; lOcc. de solution alcirline de 
permanganate de potassiuiri SjlOO sont ajoulés, et, après u n  
laps de temps d e  24 heures, on acidifie à l 'aide d'une solution 
d'acide ptiusl)hoi~ique iiu q u a r t ;  ciri ajoute de l'iodure d e  potiis- 
siurn,  et I'on titre l'iode lilxiré l'aide d'hyposulfite de sodium. 

Un autre portion de I'eau est aussi traitée par  l a  solution de 
soude caustique afin d'oxyder les sels ferreux et manganeux,  puis 
on ajoute du  permanganate de potassium, e t  I'on titre l'excès de 
ce dernier, a p r k  tieiix miniikç de contact. Les nitrites sont. 
ainsi oxydés, tandis  que les matières orsaniques ne sont pas atta- 
quées d'une rrianière apprkciable. P.  T. 

Iloeage de l'alcool rnfithyliqut! en prGscmce de l'al- 
cool éthylique. - M .  W .  -4. R.  \t'ILKS (Wellcome Tropi- 
cal li'eseurch Lao., Khartoum, B~i l l .  no 2 !  octobre 1916, d'après 
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Journ. of Soc .  of chernical l m ! ~ ~ s t ~ y ,  1913, p .  8 l 2 ) .  - L'auteur 
propose la modification suivante d u  procédk Thorpe et  Holrnes, 
dans le but  d e  diminuer l'action d u  mélange oxydiint s u r  l'alcool 
6thylique e t  d ' e inpkher  les pertes d'alcool mkt,hyliqiie par 
évaporation. 

Dans le flacon d'oxydation, o n  introduit 3 0 ~ r .  de bichromate 
de potassium dissous d a n s  130 cc.  d'eau ; on refroidit à l'aide 
d'un rnklange rC?fri$ranl., puis  on verse 5 0 1 : ~ .  du 1116l;rnge des 
alcools ; on ajoute g r d u e l l e m e u t  un rnklange de 20cc. de 
SObII2 et  20 cc. d'cnu prCnlnblesrient refroidie ; ori laisse l'oxgdn- 
lion s'efrectuer p n d a r i t  18 heures, e t  l 'acide carboniqui est 
recueilli . I h n s  ces conditions, l'alcool rnkt,hyliqiie est. oxydé 
coriipl~!le[rient. Avec l'alcool kthylique seuk, la correction adop- 
ter est d e  O g r .  0040 d'acide c;liIionique en nioiris par  araninie 
d'alcool. P.  T .  

Hccherehe d e  I'aeitle cliacétiqiic tlmnn l 'urine.  - 
M .  W.-H. IlARTLEY (Jiiinc/~ener med. N:oc/ienmhri[t). - L'au- 
teur  iridique Ir prochdé suivant  : on fait  u n  mélange de 10 cc. 
d'urine, 2 cc. 3 de S04H4 roncentré et I cc. d'une solution de 
nitrite de sodiiirn à 1 p. 100 ; or1 agite et on laisse reposer ; on 
ajoute 13 cc. d'amriioniaque e t  li cc. d ' u ~ i e  solution de sulfate ou 
de  perchlorure de fer au dixiénie ; après agitation, on transrase 
dans un verre de Sess lw,  et on li~isse reposer ; en prtsence de 
l'acide diacétique, il se développe lerileinerit une belle coloiatiuri 
violette ou pourpre. A .  B. 

Ilkaetif de I'liualr do foie de morue. - 31. SE1;CIII 
NENO (Pfmrmaceulical Journal, 2925, I I ,  p. I:3'3j. - La terre de 
Kariihara, terre acide du Japon,  est eriiployée iridnstriellernent 
pour la décoloration des huiles iiiinérales et  des huiles grasws. 
Ce produit  est un  réactif c;~rnct6ristique de I'liuile de foie de  
niorue. Pour obtenir In réaction, il suffit (l'agiter dans un  tube à 
essai une petite quantité d'huile de foie de  morue avec quelques 
grammes de terre, qui  prend aussitot une belle coloration vert- 
bleuâtre. A.  u. 

Renherchr: du @ocre dans I'urlnci. - Jf. IV. CRAMER 
(Pharmaceutical Jourtlal, 1913, 1, p. 829). - Ide rénct,if est pré- 
par6 e n  dissolvant, dans 100 cc. d'eau, 4 dkcigr. d'oxyde de riier- 
cure rouge ou jaune et 6 gr. d'iodure de pot i iss i~i i i  ; on alcalinise, 
de f a ~ o n  que 10 cc. soient neutralises par  2cc. d'acide N i l 0 .  

On porte à I'ébullitiori 3 cc. de réactif;  on ;ijorite O cc. 3 d'urine; 
on Fait bouillir le iiiklange, qui noircit en préserice de  sucre. Le  
lactose, le maltose, le xylose et I'arnbiriose réduisent ce réactif, 
s u r  lequel le sucre de  canne est sans act ion.  A.  D. 
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Dosagedes acidea gras dans 1t.s sax-011s. - M .  SlACK 
(Pharmaceut icul  J o u r n a l ,  191 5, 11, p. 6Y6). - L'auteur a cherché 
une méthode de dosase plus simple et  d'exécution plus rapide 
que toutes celles cn usase. 11 a choisi coriime dissolvar~t la $ y c &  
rine, qui dissout facilement le savon et qui donne une solution 
ne rrioussant pas. 

On pèse 5 g r .  de savon, firienient divisé, qu'on iritroduit dans 
un vase cglinilriqiie de 100 cc..  avec 10 cc. environ d e  glgckrine 
pure, et l'on ch:iuffe jnsqu'h coniplète dissolutiori ; on laisse 
refroidir en partie ; on a joute peu B peu environ 4 cc. d'IIC1 au 
quart,  e t  l'on chaufre (le noiive;iu s'il est nécessaire ; avec. une 
pipette ayant. une partie renflPe d e  cop;ic:it.i;, suffisante, et dont  la 
tige est gixdui:e sur  une I o n p e u r  de 5 cc.., on aspire les acides 
gras liquéliés, en rnèrue temps qu'une partie du  liquide glycéri- 
que, de riianikre que la colonne fori-iike par les acides soit çon- 
tenue e n  toi.alité dans lil partie gr i idi ik  ; on ferme le bec rle In. 
pipette avec un  bout de tube de c:ioutchouc et urie petite pince à 
ressort. I I  n'y a plus qu ' i  suspendi~e la nipette dans u n  vase con- 
tenant de l'eau chnulltie 50-35° et à lire le voluine occupé par  
les acitlcs gins .  Pour le calcul final, il faut connaître les poids 
spécifiques tics acides gras  du  savon essaj-6 et tenir conipte de  la 
températurc laquelle le volume a kt6 lu sur  la graduation. 

En pratique, il wnvierit  d'avoir une table des poids spécifiques 
des ;xidï:s gras  (ICS diverses sortes de savons les plus communé- 
ment eriiployés. I)'aillenrs, ces poids spécifiques ne prksentent 
entre eux que des ditYérences minimes, et, dans la plupart  des 
cas, on peut adopter uri chiffre unique. A .  D. 

P i - b e r \  r C i c i r i  contre ses gaz H F ~ I I I ~ X / ~ I I C L I  (Jvur t ia l  
[ l e  rnt?h:cirw el  de ~ h i r u r g ~ i e  p r a t i p e  du 10 janvier. 1916). - 
Dans unc tlii.se Toit irit6ressant(: souteniie devant ln Faculté de 
rnCtlecine de 13cirdcniis et ayant pour titre : Essai SUT la défense 
sunilaire des tr'oul~es C I L  cumpaq?ie,  ni. le I ) r  I'eyronnet d e  1,afon- 
vielle ét.iitlic les principales qiieslioiis qui se rattarhent l'hygibne 
militaire en cariipirgne ; i l  consacre un cliiiliitre anx gaz asphyxiants, 
qui orit pris ilne plilce iniportarile daris la tactique alleiiiande. Le 
niédecin joue un role iiiiportant dirns cette prophylasie, car, ainsi que 
le recoin~ni~riiic le graritl quartier gc;ni.ral, il traitera, dans ses entre- 
tiens aux Iioiiinies. l'iiii~iortant problèiiie de la lutle cont7.e ces gaz .  
II instituera tic Sii;qlierites séances lii Sois tliéoriques et pratiques, 
dans 1esqiit:lles il expliclnein aux soltliits qiiels sont les gaz suscep- 
tibles d'étre lancCs coriire eux, qiiels sont leurs cf i ts ,  corliment s'en 
préservw. quelle attitude ils doivent observer en pri.sencr d'iin nuage 
Cpais di? vapeiirs aspti,ysiantes cpi, pousse par le vent: s'avance vers 
Iciirs pasiiioris. 
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hl.  1'. d e  Lal'onvielle entre,  & ce propos, daris qiielqiies détails, tirés, 
soit des riotes rie l'titat-riia,jor nllerriand, soit des irislructions don- 
nées par Ic grand quartier g tnéra l .  

Natu7.e d e s  gaz.  - Tant dans  lii zone anslaise qiic fi;irii:aise, il 
semble (pic le gin qui domine piirmi ceiixeiuploy~ls par les A\lleri~iinds 
est  le chlore. ((11 provient de récipients et  sert ii. constitiiei. de véri- 
tables barrages de giiz iri~espirahlcs, derises et  é[~ais.  » 

1)';iiitres gaz sorit. signnlQs, priiicipnleriient le l'orriiol, pilis le brome, 
le bioxyde d'iizote, l 'anhydride siill'ureiis et ,  en irioiridre qii;iritit~, les 
gaz sliipéfiarits : l 'éther, le clilorol'orine, l'acide cyanliytli,iqiie ( la  p r i -  
sence de ces derniers ~ i r z  se révèle siirloiit ;iiis poiri1.s d'éclatement 
des obus). 

Le chlore est ii~respir;il)le; il a t t aq i~e  les poumons. Lcs officiers qiii 
on t  ott': Icuis irinsqiies pour c:oiriiiiiintlr:r dans I'action tlii ?; rnlii (siir 
le f iont ariglais) on1 été ;ispliysitls iiiiniéili;~leiiient. 

C'est, le sen1 gaz qiii soit réelleinent ci;iintlre. parce qiic Iiii seul 
est émis e n  quantilés énorriies et  régulièrenient. 

Le Sorrriol, qui est érnis a u  lieu rl'explosiori de  i:eit;iins obus, est 
peu dangereux ; il eri est de rnéiiie d e s  ohus qui 11i.g;rgent de l'éther, 
di1 chlorol'orrne, de l'acide c ~ i i n l i ~ d i i q i i e ,  car  l'effet n'est que local. 

I~'ar11idule du  clilore es1 I'liyposiillile de soude, qii'eiriploient les 
Allerriaii~ls eux-rriéiiies eri cas de reloiir biiisqiie des gaz. 

Ide corilacl ;inii:rii: la coriiliiri~iisori du  cliloie avec le socliiiiii. et tous 
les efz ts  nocil's surit iiirisi arrPtts .  

Un tiirnpon d'ouate eri(oiirée tle g i m  e l  iinprégnik d'iine sol~iliori 
d'liyposullite constitue lerespiraleiir ou masque de I'arnit'e iiri;Iaise. 

En Friiiice, l'ouate est imprégnée d'une soliitioii telle que l 'a  con- 
seillée I'.\(:ntléiriie et qui est l a  suivonte : 

Ilypoçiiliile de soiide. . . . .  1.000 grainnies. 
Ciirhon;rte de soude . . . . .  200 - 

Glycériiie . . . . . . . .  150 - 

E a u .  . . . . . . . . .  800 - 

liaris I'ariiiée italienne, Ic l iq i i id~ prbserval eiir se coinpose de : 
Carhoriate (le soiirle cristallisé . .  130 grairmes.  
Carbonate de potasse . 110 - 

Caii . . . .  ,100 - 
Ce riiasqiie respiratoire :L été récemment rernplack sur  le front par 

une  cagoule d 'un bleu horizon, eriveloppant c:orripI6teiiient la lete el  
riiuni d'une Iiiriie de I I I ~ C R .  assez fragile, pour les yeux. Ori treriipe ceite 
c:agoiile dans la boliilion d'hyposiilfile au  nioirieril de s e n  servir. L'in- 
diistrie privée a conslriiit aussi divers riiodi:lr:s de  mascliies, en parti- 
culier un respirateur dont l a  gaze absorbante est  niontee sur  une 
ariiiatiiro riiétalli«iie. 

Le médecin niililaire devra convaincre les soldats que l'eiriploi 
fait avec soin (ln rn;isquc prépar6 avec l'hyposiilfite Iiuriiide et rapide- 
men t  nppliqu6 siir 1:i bouche et  le nez, de  rnnnikre il n e  respirer qu'ë 
t i a ~ e r s  1';ipparcil et nori par les bords, suffit R irnriiiiniscr conîp1i:le- 
rnenl les lioiniiics coritrc les effets du clilore. IJour préscnir le Iirr- 
moieincnt, ils seroiil iriiiiiis de  lunettes analogiies à celles des aritorno- 
bilistes. qii'ils poileront sans cesse ail-dessus de la ~ i s i e r e  du liépi 
afin de les avoir loiijoiirs sous la rriain, de mCriie que les iiiasqiies 
seront rontiniielleriicnl dans une  poche extérieure dc  lii capote. 
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Les Anglais qui les o n t  utilisés leur accordent une  grande valeur il 

condition qu'ils soient bien placés. A cet égard, l a  c i r cu l~ i r c  du  granrl 
quartier général précilrk recommande encore aux médecins de faire 
de claires théories aux hoinmes pour bien leur expliquer l a  neutrali- 
sation du poison par le masque, en  leqnel ils doivent avoir. pleine 
confiance. Ces théories devraient étre coupées d'esercices pratiques, 
afin de tenir en  haleine le soldat. qui devrait très rapidement assii- 
jettir son masque, soli éloupc, ses lurieltes : on instituerait, 'la aussi, 
des exercices d'alerte. 

On devra faire comprendre aux homrries quc reculer c'est marchtmr 
dans le sens des gaz el, par  conséqiient. rester dans  l a  nappe pliis 
loriglenips, s'exposer A des accideiils pliis graves. Restcr immpbilc 
~ a u t  ~riieiix. Profiter du  nuage créé par l'ennemi pour  s'avancer saris 
étre vu et  s e  porter ci I'allugue sera l a  meilleure façon de  procéder, 
yuisqu'eIle fera sortir 1r:s honimes au pliis vite d u  riiilieu délétére e t  
surprendra I'erineirii, d 'autant  plns qu'il croit son procédé infaillible. 

(Les renseignerirents donnés par RI. de Lafonvielle sont assiirémerit 
exaçls, iiiais ils sont insiiffisants, e t  il est regrettable qu'il n e  les ait 
pas corriplétés e n  a j o u t m t  qu'actiiellement les masques ou plutfit les 
cagoules. qui sont bcaiicoiip plus efficaces que  les masques, contien- 
nentdes mélanges préscevatifs dits polyvalents, c'est-&dire c,onçtitiic;s 
par divers réactifs capables de neulraliser les divers 'gaz siiscep(ibles 
d'être laneés par  l 'ennemi contre nos troupes. 

Nous ajouterons que, d'après des renseignements qiii nous o n t  136 
fournis, un  certain nombre de pharmaciens du front,  mobilisés dans 
les laboratoires de  losicolngie, o n t  fait aux  soldats des conftirences 
pour leiir indiqiier l a  façon de se servir des cagoules, et, afin (le Iciir 
démontrer I'ei'ticacitt? proteclrice de  ces appareils, ils kis rc~nf'crrnaien t 
et se renfermaient eux-mhnes  dans une  pièce contenant des g;ia 
asphyxiants, princip;ileinent. di1 chlore, ca r  c'est le gnï. dont les A l l ~  
mands se servent le plus fréqiiemment, e t  c'est en méine temps celi~i .  
qui est considBr6 conirrie le pliis dangereux. Les confreres qui ont 
pris l'initiative de cies confiirences e t  de ces exercices pratiques ont. 
bien merité de leurs chel's, et nous estimons qu'ils sont plus qiialifitk 
que les médecins pour l'aire ces leçons de  choses auxquelles les on t  
préparés leurs connaissances chimiques et  leur h a h i h d e  des manipii- 
M o n s . )  j C.  C. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 

Nous informons nos lectenrs qu'en qualite de  secretaire général du 
Syndicat des chimistes, nousnouschargeons, lorsque les demandes et les 
offres leperrnettent, de pi'ocurer des chimistes aux industriels qui en  ont 
besoin et des places aux chimistes qui sont B l a  recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser à M.  Crinon. "11.13oulevard Richard-Lenoir, Paris, 11. 

Sur la demande d e  M .  le secrétaire de I'hssociation des anciens eliives 
de l'Institut rie chimie appiiqiiee, nous informons les indiistriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en  s'adressant B lui, 3, rue 
Michelet, Paris, . o n .  

L'Association amicale des anciens bleves de I'lnitilut national agrono- 
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riiiilu& est ' 8 niéme cliaquc iuinée d'offrir b MY. les industriels, clii- 
aiisles, etc.. le concours de plusieurs ingbnieurs epnnmea. 

I'rikre d'atlresscr les ~leiiiaiidas a u  siége sociiil (le I'Assuciiilion, 16, rut- 
Cli~rirle Bernard, I'aris, 5'. 

1,'Association des anciens 6lPves du laboratoire d e  chiriiie analytique de 
i'tiiliversité de  Genkve nous prie d e  faire savoir qu'elle peut offrir drs 
chimistes capables et  expérimenti+ dans tons les domaines se  rattachant 
a I i i  chimie. - Adresser les deiiiandes i 1'Ecole de chiiiiie, i Genève. 

O N  DESIRE ACHETER une ceritrifiigeuse pour dosage de la  matibre 
grasse dans les laits selon Gerber, compre- 

naiit 24 ou 36 tubes pour acid-butyrornBtres et niue de pr6fi:rence l'bler- 
tricité, avec les acid-butyroiri&tres. les pipaites e t  les buretles, en un iiiol 
tout I'outillape servant a u  fonct ionneme~it  d e  l'appareil, qui n e  sera arlielh 
q u e  s'il est ofye~t düris d e  boririm conditions de wriservatiou e t  de pris.- 
Adi,esser les offres au Horeau dt.s Annales, sous les iriitiales F.  L. iin 
indiquant tous renseignenrenl.~ utiles e t  les prix. 

A (-$DER d,an"Se bonnes conditions, pour  cause de  iiiobilisation. rolo- 
rirriétre Iluhoscq. polarini15ti.e Laurent grand niodèlo. cen- 

tril'iigeuse de laboratoire, coiripte-globules du sang  et deux ri!frigériirits 
Licliig en cuivre. - Faire  offres a M.  B A K H I E R ,  8.  place de la  tlourse, 
Jlarseille. 

Banlieue I'aris. ayant  capitaut, IN DuSTRIEL-DISTILLATEUR trans,orrnerait son usine pour bbri- 
q u e r  quelques arlicles I'roduils Chimiques intéressants ou Spécialiles, s i l  
trouvait CIIIMISTE ou Chef de Travaux ti,Ps cnrnp6terit qu'il iritéresst,rait 
a u  Iicsoin dans bénefices. Ecrire :Dupas, 146, rue da la 'ionibü-1ssoire.l'aris. 

Inghieur-Chiriiisle. mobilisé e t  désilarit LABORATOIRE A CEDER se retirer apr, la  guerre, c,+derai, riws 
d e  bonnes conditions son laboratoire, comportani d e  nombveux appnreils 
en hon &Lat.- S'adresser à hl .  Pierre (IITANI'IN, 26. rue  St-3lichel. 1.e Havrt.. 

CHIMISTE cherche situation slalile. produits cliiuiiqiies ou laboratoire 
rriédical ; l o n g e  pratique b;ictériologiquc? ; possède diplbriie 

de ~~har rnac ien .  Skrieuses réféi,cnces. - S'adri:sser a u  liureau (les Annales, 
sous les ~i i i t j i~lcs  L .  H.  

(1 I':~iliiûhli? (lails I'Aulie; 5 1irclart:s 119 (le t ~ r -  USINE A VENDRE : rain : vasIi:s c i i i i~~ i . i i i~~ ior i j  ; 20 ~ogi.rrirnts nii- 
vriimrs. bordce par  clierriin d r  ft:r e t  routc nnticirialc ; hur riviere h ' ~ ' d i v ~ ? ~ ~ n l  
en lrois bras ; iu rb i i e  el chute d e  3 ni6lres. corivieniirait pour  produils 
ctiiriiiques. Imrnenses fori:ts clans le voisinage - S'adresser au bureaa 
des Annules, a u x  iriiiiales L .  11. 

ON DEMANDE pour -  I e s E t a t s I J n i s  (Califoriiic) un ingénieur ou lin 
r:hirniste capahle d'installer et de diriger une usine 

611 ctrolytique pour le traitement des chlorures (soudes e t  potasses). - 
S'adreîser a u  bureaii des A m a l e s  d e  chimie an?lylique, 40 boul. Hichwd 
L(>rioii. Pari?, aux initiales hl. B. 

ON DEMANDE pour  les États-Unis (Californie) u n  irigt"nieur ou u n  
r:himiçte ou un chef d e  fabrication capable de dirizer 

urie potassrrie - production et rarlinage de salins. - S'adresser a u  bureiiu 
des Bnnnles de chimie u m l y l i y u e .  20 boul. Kichard Lcnoir .  Paris, aux 
inil lales M. B. 

pour Li Californie (Etats-Unis d'Ariii.rirpe) un ingénieur. ON DEMANDE un c~iirriiste ou un contrc-maitre capatiie rie riioriter ~c 
p~.ocL\d<i Leblanr pour l e  traiternent des ~ u l f a t e s  de soude et de putasse, et, 
au besoin, pour prendre lii direction d e  l a  fabrication. - b'adresscr aii 
bureau des Annales de c:iimze a7mlylique, 20, boul. Richard Lenoir, L'arit;, 
aux initiales hl. R .  

L e  (;&an1 : C.  CRISON. 
L A V A I . .  - I U I ' R I M E R I R  1.. R A R N E O T I D  ET Pi. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Sur le dosage du raffinose en présence 
du saccliaroae, 

Par M. H.  PELLET. 

Lorsque les solutions contennnt du saccharose et du raffinose 
sont sensiblement pures, e t  surtout lorsqu'elles ne renferment 
pas d e  matières changeant de pouvoir rotatoire suivant  qu'elles 
sont en solution neutre, plombique ou acide, l a  méthode classique 
est très suffisante pour  obtenir un  dosage satisfaisant du  raffi- 
nose, B la condition de bien o h ç e r v ~ r  t o u t ~ s  les précautions qui 
ont été indiquées depuis peu d'années pour  proc6dcr l'inver- 
sion des liquides sucrés. 

On polarise donc à. 20"e liquide avant  inversion, et l'on pola- 
rise le niénie liquide aprés  inversiori en présence de l'acide ctilor- 
hydrique (50cc. du  liquide + Scc. d'IlC1 + 25cc. d'eau) B une 
température de  700 pendant 8 h 20 minutes;  on refroidit;  on 
cornpléte 100 cc. ; on polarise à 200, on multiplie la polarisation 
droite par  l e  coefficient 0,5124 ; on y ajoute la polarisation 
gauche, e t  l'on divise p a r  le facteur 0,839. Le résultat est sem- 
blable ou inférieur $ la polarisation directe. S'il est semblable, il 
n'y a pas d e  raffinose ; s'il est inférieur, on prend la différence, 
qu'on divise par  1,8% représentant la rotation du  raffinose anhy- 
dre, le  sucre dlarit égal à 1. 

Le résultat de  la division indique le raffinose anhydre,  qu'on 
rapporte B l a  matiEre initiale ; mais si le liquide renferme des 
produits du  type asparagine et  dkrivés, du  type glutamique et 
dérivés, ce procédé n'est plus applicable, p a r  suite des modifica- 
tions considérables du  pouvoir rotatoire produites par  ces sub- 
stances, suivant  les conditions de  la solution. 

l h n s  ces conditions, on a cherché h doser le saccharose, m&me 
en l'absence du  raffinose, au moyen de l'invertase, qui  n'invertit 
que le saccharose ; ce procédé donne de  bons résultats e t  est trés 
employé depuis quelques années pour le dosage d u  saccharose 
dans les plantes, e t  depuis peu de  temps e n  sucrerie; mais  lors- 
qu'il y a du  raffinose, I'iovertase ne permet pas  de doser exacte- 
ment le saccharose, puisque la levure invertit  en méme temps le  
raffinose. 

MAT 1916.  
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On a alors pensé qu'on pourrait ,  pour  doser le  raffinose, le 
soumettre à l'action difrdrcnte de deux levures. 

Voici le mode opkratoire auqucl on pourrait  recourir : on sait, 
siirtout d'après les expériences de D. Loiseau, que  la levure dite 
de  fermeritation haute ne fait  ferinenter que  le tiers du raffinose, 
tandis que, avec la levure dite de fermentation basse, l a  fernien- 
tation est complète ( 2 8 7 4 4 8 7 5 ) .  JI. Uau, en l804 ,  a pensk qu'on 
pourrait  faire réagir les deux levures sur  le liquide renfermant h 
l a  fois du saccharose et  du  raffinose, et, d'après leur action trhs 
cliflérente, doser le raffinose e n  closant, dans les deux liquides, 
les riSductcurs, en observant les pouvoirs rotatoires et,  a u  besoin, 
dosant. l'ext,rait sec. 

Ilécemment .\J.\l. C .  I~udsor i  e t  S. Harding ont étudié uiie 
rnéthode de dosage du raTfiiiose basée également s u r  l'action dif- 
férente de deux levures! mais en empêchant la fermentation ct 
en procédant seulerileiit il l'inversion ; on obtient ce résultat cn 
met tan tdaus  le liquide soit du  toluène, soit du thymol, ou même 
du  fluorure de sodiurn. Dans ces conditions, les levures ne font 
qu'invertir le  çaccharosc et le raffinose, sans production d'alcool. 
Or In levure hüsse dktruit 88 p. 100 du  pouvoir rotatoire d u  raffi- 
nose, tandis que la levure haute n'en détruit que 48 p. 200. Par 
conséquent, si un  liquide contenant du  raffinose est soumis à I'ac- 
tion des deux levures eruactcnient dans les rnSrries cunditions, lois- 
que  les polarisations seront constantes (après 24, 36 heures, etc., 
suivant  In teinpérnturej, on peut aisément, d'après l a  différence 
des rotations observées, c:ilculr.r la quantité de rnffinose. 

O n  doit aussi mettre dans les rriéines conditions lc  même poids 
des Ievui.es, afin de vérifier si ces agents n'apportent pas  des prin- 
cipes ayan t  un pouvoir rotatoire quelconque. 

II y a lieu @alement de vérifier qu'une m h e  solution d e  sucre 
cristallisable, traitée par  les d e u s  levures, donne une  même rota- 
tion gauche. 

D'autre part ,  les observations doivent étre faites à une  tempé- 
ra tu re  absolurrient égale, 1;i terripérature exercarit une  irifluence 
considérable s u r  la rotation de  l'inverti. 

De plus, il y a des prkcautions à prendre pour q u e  les levures 
a ~ i s s e n t  normalement ; les solutions doivent notamment étre 
neutres ou,  de  prtiférence, 16gèrement acidifiées p a r  l'acide aeé- 
tique. 

Si les  produits ?I exaiiiiner sont  t rès  impurs ,  comme la mélasse, 
o n  doit les purifier :tu moyen du sous-acétate d e  plomb, et Ir? 

plomb doit être complkternent d i m i n é  par  l'acide sulfureux ou 
l'acide oxalique. 
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Enfin, le liquide doit être sature p a r  le carbonate de chaux ; 
en effet, une trace de plomb nuit beaucoup au résultat,  de même 
qu'une aciditE minérnle. 

Quelques essais nous ont iiioiilrC que ccI.te iii15tliode pouvait 
Ctre appliquée au  dosage d u  raffinose dans les produits de  
sucrerie. 

Kos expéritnces continuent ; procli;~inc~iiient nous pourrons 
indiquer quelques-iiris (les résultatk qiie nous  aurons obtenus e t  
revenir sur  les détails de la inbthode. 

Pr~~c6rlb de coiitr0le pcriric-ttarit cl'apprc:cier r a p i -  
denient et sans détficioration la qiiantitd de nickel 
d6posée sur  des ob,jets iiickeléo, 

II existe, dans  la pratique ind~istriellc de la p lvan isn t ion ,  un  
moyen tr?s simple de se  rendre conlpte, en qiiclr~ues niinutw, si 
u n  objet galvanisé a rccu une c~ouclir: de zinc siiffisnntc ou si 
la galvanisation n'est d6feclucuse qu'en rcrtains poinlç (le la 
pièce. 

Ce procbdé, bas6 sur  In dkoinposition des sels [le ruivrc :ILI 

contact du fcr ou du  zinc, c o n s i s t ~  il immerger, pendilnt un temps 
t r ks  coiirl., I'ohjet zingiié dans une soliition :iqiieiist: d e  s i i l f i ~ t , ~  d e  
cuivre, qui est  le plus généraleinent composke de 30 p ~ r t i e s  de 
SOTu,  511" pour 100 parties d'eau. Si la giilvariisatiori est homo- 
gène et si  le rlépbt de  zinc recouvre sufka in inen t  le fer, la sur-  
face immergée se recouvre inslautanénrent d'un enduit  noir de 
cuivre mélalligue, suiui ensuite, s i  la durée IYC I'imn~ersion se p ro-  
longe, $un dipôt granuleux non adkièren! de cuivre rouge. Ce 
dépdt de cuivre disparaît  par  u n  simple lavage 2 l'eau courante 
dans le cas d'une galvanisation bien faite, mais il adhére forte- 
ment si le fer est k nu ou si la couche de zinc est insuffisante. 
D'où un moyen, mis  à la portée de tout le monde, d'apprécier 
facilement e t  rapidement la valeur d'une galvnnisntioii indus- 
triell e. 

Mais si rious avons A notre dispositiori un moyen t r é s  siiriple 
de contrôler les dkpûts de ' z inc  s u r  les objets en fer galvniiisé, i l  
n'en est pas de rnême pour ceux en fer ou en cuivre nickelé. 

L'industrie d u  nickelage échappe il tout contrûle rapide lors- 

(1) Travail prdsenté j. lu Sociélé d'tincourageiueiil pour 1'industr.ie 
nationale. 
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qu'il s'agit de prendre livraison de  marchandises dont  la valeur 
repose uniquement sur  l'adhérence et  l a  quantité de nickel 
déposé à la surface d'un métal. 

Le procédé que j'ai imaginé a pour  but d'obvier cet inconvé- 
nient et de permettre k toute personne de serendre compte, dans 
un  temps très court, de  la quantité de  nickel déposée s u r  un  objet 
métallique, cuivre ou fer. 

Principe de la méthode. -Le principe de  cette méthode repose 
sur  l'action combinée de l'eau oxygénée et  des acides minéraux 
au  contact du  fer ou du cuivre. 

Si, dans une solution îroide de IICl étendu el de  I J W  mélangés 
dans des proportions convenables, on immerge une lame ou un 
objet nickelé par  6lectrolyse, les deux phénomènes chimiques 
suivants se produisent : 

2 W n e  pénktration plus ou moins rapide du  mélange oxydant 
à travers les interstices laissés par  un dépôt électrolytique de 
nickel plus ou moins bien réparti  e t  abondant. La rapidité de 
cette pénétration est fonction de In q~ian t i t é  de métal déposke et 
du rapprochement de ses molécules, e t  ne  devient effective, dans 
le cas d'une épaisseur suffisante et uniformement répartie,  que 
lorsque le liquide a détruit une partie du nickel pour  arr jver  jus- 
qu'au cuivre (1). 

20 Une at taque à froid du nickel, qui  facilite la pénétration du 
mélange oxydant jusqu'au métal sous.jacent. Cette attaque se 
manifeste différemment suivant trois cas qui  peuvent se présenter: 

a) Le nzé~al de fond e s t  du cuivre .. si In couche de nickel est fai- 
ble, la formntionde CuCI2, 21120 estinstantanée(moins de  2 milligr. 
pa r  centim. carré) ; si In couche de  nickel est suffisnnt.e (de 2 A 
3 milligr. pa r  ccnt. carré), la formation de CuC12, 21120 est accom- 
pagnée de NiC12, 6He0 ,  et,  rlans ce cas, l 'apparition de  ces sels, 
constatée par  leur coloration verte, est d'autant plus  rapide que 
la couche de nickel est moins grande,  le  nickel é tant  peu atta-  
quable p a r  le réactif. 

b) Le métal de fond esl  du fer : dans ce cas, l 'apparition du 
perchlorure de fer est beaucoup plus rapide que celle du  chlorure 
cuivrique ?i quantité de riickel kgale [Voir le renvoi (i)]. 

(1) C'est ce qui se passe pour le  cuivre nickelé. Il n'on est pas de même 
lorsque, au lieu de cuivre, on a affaire & du fer. Daus ce cas, la réaction 
est la  meme, mais la pénétrstion du melange oxydant est beaucoup plus 
rapide, h qiiantitb do nickel égale, le fer Btant, par sa nature merne, beau- 
coup plus difficile h. couvrir que le cuivre. Cela tient au peu d'homogb- 
nkite d e  la  masse do ses particules présentant toujours une section à grains 
grossiers e t  irréguliers, parsemée de fissures et de cavités facilement dèce- 
lables au microscope. 
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c) Le inétalde fond est'dic fer; mais il est cuivré, avan t  d'être 
nickelk. 

Si la couche de  nickel est fnilile, le cuivre apparaît inst:int:in& 
ment et est suivi presque en m&me temps de  l'apparition d u  fer. 

20  Si la couche de  nickel est forte, seul le fer apparaî t  a u  début  
de ln réaction, suivie elle-m&me de  l 'apparitiondu cuivre dans un 
temps plus ou rnoinç long, qui est proportionnel :I la quantA6 d e  
nickel déposée. 

Dans les trois cas, l 'apparition des sels de  fer  e t  de cuivre 
indique le terme d e  la réaction, rendue sensible p a r  la formation 
ultérieure d'un sel double (pour le cuivre seulement) et pi,uvoquée 
par une addition prudente a u  mélange d'une certainc quantité 
d';iiiirrioniaque liquide concentrée. 

11 résulte d e  I'exposE de  cette méthode que la quantité de  
nickel nécessaire Li l'obtention d'un lion nickelagr: var.ie avec la 
nnture du métal sous-jacent. Blle est bien moins importante pour  
u n  mbtal à grains fins et coniparts et d'une contexture homog6ne 
que pour un  métal présentant ilne surface irrkgulihre, g ranu-  
leuse, fissurée ou striée. 

Le fer et lecuivre destinés aq nickelage doivent, au préalable, 
être polis, et,  d e  plus, le fer doit subir l 'opération du meulage, de 
façon à égaliser les surfaces en enlevant autant  que possible les 
fissures et soufflures peu profondes qui  peuvent s'y trouver et  qui  
ne seraient pas couvertes p a r  Ic nickel. 

Pour obtenir une bonne adhéreme du nicltcl sur  le fer, Ics pra-  
ticiens recommandent de cuivrer a u  prkalable ce niétal. 

Une couche de  nickel représentant 2 rriilligr. pa r  centim. ca r ré  
es1 sufiisante pour  couvrir forlenient la surface d'un objet en , 

cuivre, mais doit être portée a IL rnilligr. pa r  centim. carré pour  
des objets en fer préalablement cuivrés. 

L'expérience montre que, p u r  une quantité de nickel égale k 
1 milligr. pa r  centim. carré deposée sur  une surface de cuivre oii 
de laiton, la durée de  contact, avant l'apparition do,sel double d e  
cuivre et d'ammonium, est 6gale ?i 3 minutes. 

Dans la pratique, nous considkrons comme indispensable une 

teneur minima de  1 rnilligr. de  nickel par  centim. carré pour  di1  

cuivre nickelé, e t  de  3rnilligr. par  centirn.carr6 pour du.fer nickeld. 
Mode opératoire. - Composition du  réactif pour 100 parties en 

volurne : 
Eau distillhe . . . . . . 50 cc. 
.4z0311 à 360 B< . . . . IO cc. 
HCI 8 220 Re . . . . . , 20 cc. 
1IZOe21 t 2  volumes. . . . . 20 cc. 
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Aprks avoir trempé pendant rluelques secondes l'objet n i c k ~ l é  
d a n s  u n  bain de S05R%oncentré, lavé h grande eau et essuyé 
avec un linge propre, on verse, a u  moyen d'un compte-gouttes 
ou d'une tige de verre, une goutte d u  mélange oxydant sur  une 
part ie  quelconque de l'objet ; on laisse en contact pendant d e ~ i x  
minutes ; ces deux minutes écoulées, on verse une  goutte d 'am- 
nioniaque sur  la goutte de  réactif. 

Nouvcau contact d 'une minute : soit trois minutes en tout. Aus- 
sitat après, le inélange est versé sur  une soucoupe de porcelaine 
ou sur  une assiette blanche ; il ne doit pas étre coloré en bleu, si 
l'essai a étk effectué s u i  un  objet dont le  métal de fond est du 
cuivre, e t  en brun  ou jaune (FeW3), si  c'est du  fer. Dans le doute, 
pour ne pas confondre la coloration mauve du  sel double de 
nickel avec celle franchement bleue du  sel double de cuivre, une 
goutte de ferrocyanure de potassium est ajoutée a u  mélange 
versé s u r  la porcelaine, et, après  u n  nouveau contact d'une 
minute, ne doit pas donner la coloration rouge du ferrocyanure 
de cuivre. Ce temps de trois ininutes de contact correspond à une 
teneur minima de i milligr. de nickel par centim. carré pour les 
objets en cuivre, et de 4 milligr. pour  les objets en fer préalable- 
ment cuivrés. On peut,  pa r  ce moyen, établir les temps de con- 
tact nécessaires pour  d'autres teneurs en nickel s u r  cuivre et sur 
fer.  

On peut aussi, par  te même procédE, contrûler les teneurs en 
argent  sur  les objets en cuivre ou en laiton argenté. 

. Mayen prntiqne et éoonamiqoe de eoiimtitoer naa 
trompe soofilrrnte de laboratoi~e et on Pour do 
aliaoffage intenaif paor analyaea, 

Par M. A .  HUTIN. 

L'appareil dont  In description suit peut fonctionner avec 8 2. 
10 mètres de pression d'eau seulement. 

On prend un  col droit à gros col de 8 i?~ 10 litres ; on y adapte 
un  bouchon en caoutchouc percé de 2 trous de  20 millim. et d'un 
troisième trou très fin pour le passage d'un tube coudé rétreei ; 
dans  l 'un des gros trous, on fait passer u n  tuyau de  caoutchouc 
toile, rigide, A ,  qu'on dispose de maniére qu'il vienne frapper 
obliquement le paroi du  flacon (voir l a  figure). 

Davs le  deuxiéme gros trou, on dispose u n  tuyau de caout- 
chouc identique au précédent et pénétrant presque jusqu'au fond 
d u  col droit B. 
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Une trompe T (cl6 Wurtz OU mieux de Villiers) a sa sortie d'eau 
jointe ?I A. L'Bcoulement de l'eau a lieu par B dans la décharge. 

Avec 8 m.  de pression d'eau à peine (minimum de ce qu'on a 
Paris), on peut faire fonctionner, soit un  gros bec Jléker, soit 

un chalumeau hahituel. 

Pour obtenir de très hautes températures très peu de frais, 
on creuse deux briques rkfractaires suivant C ; on ajuste au  
trou ainsi obtenu un  creuset coupé D, et  l'on mastique le tout au 
roulis. Les 2 briques sont frettées, posées sur l'anneau d'un sup- 
port ; l'intérieur, on dispose un petit triangle de platine, ou, à 
defaut, de nickel ; on ohtient ainsi de trEs hautes temphatiires, 
car nous avons vu  parfois le fil de nickel fondre. 

Comme on le voit, on peut, k peu de frais, constituer une trompe 
et un four de chauff'age intensif, alors que la plus simple des 
trompes en cuivre coûte 70 francs et le four 30 francs. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANÇAISES 

Dosage du zinc par électrolyse. - M. F.  C H A N C E L  
(Bulletin de da Société chimique de France, fbvrier 1 9 1 6 ,  p. 59). 
- Le dosage du zinc par éleclrolyse ne sernhle pas être entré 
dans la pratique, parce qu'il ne réussit que lorsqu'on se place 
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dails des conditions bien déterminées. L'auteur l'a étudik, e t  il 
obtient, d'une manière constante, de  bons résultats. 

Pour  avoir un bon d6pOt de  zinc, il faut : 2 0  une densité de 
courant assez uniforme s;ir la cathode ; lorsqqe cette condition 
n'est pas remplie, il y a accumulation de zincen certains endroits, 
e t  le dépht devient spongieux ; 
3" Une acidité de la solution assez constante ; on n'obtient, en 

effet, de  bons déphts qu'en solution acide, mais, s i  l'acidité est 
t rop  forte, la précipitation est iricornplète ; or ,  l'acidité varie 
pendant  l'électrolyse pour  deux causes : mise en liberté d'acide 
et  transforiiiation des corps qu i  peuvent être en solution, tels que 
1'Az0311 et les sels organiques. 

L'auteur a fait  ses essais avec des cathodes de  petite dirnen- 
sion en toile de platine ; on les recouvre d'abord de  cuivre ou de 
mercure, pour  que  le  zinc ne  se dépose pas directement sur le 
platine. 

Comme récipient, on se  sert,  soit d'un tube de 30 millirn. de 
diamètre et  123 millim. de longueur, avec fil de platine traver- 
san t  le fond et  servant  d'anode, soit d'un tube de  même dimcn- 
sion, mais avec anode séparée, constituée p a r  u n  fil de platine 
pEn6trant par  la partie supérieure et placé dans  l'axe commun 
de la cathode et  du  tube. 

Afin d'obtenir l'uniformité approximative de la densité du COU-  

r an t ,  on  enfile sur  le fil de platine un petit tuhe de  verre de 
2 millim. 2 à 2 millim. de diarnktre et  de  ,IOmillim. d e  longueur 
environ, qu i  masque la partie inférieure de  l'anode ; le couraiit 
passc donc difficilement d a n s  cette partie. La cathode est fixéc à 
u n e  hauteur  telle que la  partie active d e  l'anode soit comprise 
entre  les 2 hases d u  cylindre cathodique ; malgré la prksence du 
petit tube de verre, le mdlange se fait bien, parce qu'il y a dans 
ce tuhe ni1 petit dégagement de gaz q u i  fait circuler le liquide. 

Lorsqu'on emploie cornrrie anode le fil de  platine plongeant par 
sa partie supérieure, on réalise la même disposition en doublant 
le fil de  platine & son extrémité s u r  u n e  loisueur de  23 milliniin. 
environ, ct en enfilant également s u r  le fil de platine un  tube 
de verre d e  faible diamètre, qu i  est retenu p a r  le sommet de la 
partie doublée; ce tuhe de verre  a une  longueur suffisante 
(10 millim. environ) pour dépasser de 5 à. 6 inillim. l a  surface de 
l'électrolyte. La partie inférieure, doublée, du fil de platine agit 
donc seule corriirie anodr:. L'anode et  la cathode sont fixées à uric 
hau teur  telle que In part ie  active de  l'anode soit comprise entre 
les bases infkrieure e l  supérieure de  la cathode. 

Cette disposition, plus facile h réaliser que la  précédente, pré- 
sente uri inconvénient consistant en ce que, dans  le  fond du tulie, 
la solution reste inimohile ; pour assurer  le  mélange, il faut de 
temps en temps insuffler quelques bulles d'air p a r u n  petit tube 
qu'on fait plonger jusqu'au fond entre l'anode et la cathode. 
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L'auteur dit avoir aussi ohtenii de hons résultats avec un  vase 
de Bohême de forme haute et de 45 millirn. d e  diamètre. 

Pour obtenir u n  électrolyte de composition convenable e t  du  
volume de 30 cc., voici comment opère l'auteur : 

Le zinc, dont l e  poids ne doit guère di?'passer O gr.  3, est atta- 
qué par  i gr .  5 de S0'1l2 (3 centièmes d'équivalent) e t  environ 
2 ç r .  d'hz0311; la solution est évaporée au  b a i n - m ~ r i e  jusqu'à 
départ complet d'AzO%. Le sulfate de zinc est dissous et  neutra- 
lisé par  AzH3 (&N) en se  servant du méthylorange comme indica- 
teur ; on met  une  goutte d'AzII3 4.Y en excès, et I'on revient à la 
neutralité par  S0411a normal;  on ajoute Occ. 25 de S04€12 normal 
et, par  chaque décigramme de zinc existant dans la solution, 
Ogr. 2 de formiate de  sodium, en se tenant plutôt au-dessous et  
comptant, p a r  exemple, Ogr. 05 de zinc e n  moins. 

L'électrolyte ainsi préparéest très légèrement acide et le restera 
jusqu'à la fin de l'opération ; il contient, e n  outre, 2 g r .  de sulfate 
d'ammoniaque. . 

S'il arrive que, dans  ces conditions, un précipité se produise, il 
suffit de  chauffer pour le redissoudre et de  commencer l'électro- 
lyse lorsque la  sollition est légèreriie~it ticde et que le précipitk ne 
s'est pas encore reformé. 

Un courant de  4 à 5 ampères p a r  décirn. carré de cathode 
détermine le dépbt complet de Ogr. 3 de zinc en 3 heures avec 
l'appareil à anode plongearit pa r  la partie supkrieure e t  en 
2 heures seulement avec l'appareil ?L anode inférieure. Comme 
il y a échauffement, il faut refroidir dans iine cuve d'eau. 

On s'assure de  la fin de  l'opération en prélevant quelques 
gouttes et t ra i tant  par  le ferrocyanure de potassium ; il faut  
attendre a u  moins 20 minutes pour voir si  le précipité se produit. 

Le cuivrage de la cathode ne présente rien de particulier. 
L'amalgamation se fait pa r  électrolyse d'une solution acide 

d'azotate mercurique ; l a  cathode, lavée 2 l'eau et  à l'alcool, est 
abandonnée dans I'exsiccateur. 

La cathode amalgamée, lorsqu'elle a reçu le dépbt de zinc, est 
également lavCe l'alcool e t  à l'eau, puis mise dans l'exsiccateur. 

L'auteur donne le résultat de 23 essais, desquels il résulte que 
la surcharge s'élève en moyenne à 2/1000. 

A p p h a t i o n  au dosage du  zinc dans le lailon. - On attaque 
Ogr. 5 de laiton par  Az03H ; on précipite le cuivre à la manihre 
habituelle ; on évapore le filtraturri en présence de 1 gr. 5 de 
SOIHZ, de manière à chasser complètement Az0311; on sature p a r  
un excès d'tZzH3, de rnanikre précipiter le fer ; or1 filtre ; on 
évapore pour chasser AzH" on sature exactement par  SO'H2 ; 
on acidifie avec O cc. 25 de S04HQiormal, e t  I'on ajoute l a  quan- 
tité convenable de  formiate de sodium. 
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Substitutioii de l'ean oxygénée à l'hyposnlfite de 
  ourle dans la nt614icjiatioii de l'ean de boisson par 
I'hypochlorite de soude. -- M. FERRAKL) (Cornples rendus 
de I'dcadimie des sciences du  30 mars  1916). - Lorsqu'on steri- 
lise I'eau de boisson par  I'hypochlorite de soude, on emploie 
ordinairement, pour u n  litre d'eau, une quantité d'hypochlorite 
correspondant à 3 niilligr. de chlore ; on agite; on laisse en con- 
tact pendant une heure, e t  I'on neutralise par  l'hyposulfite de 
soude le chlore libre restant. 

Se basant sur  l'action stérilisaiite de  I'eau oxygénée en pré- 
sence d u  permanganate de potasse, M. Ferrand a pensé qu'il 
serait avantageux de remplacer, dans le procédé a l'hypochlo- 
rite, l'hyposulfite de  soude par l'eau oxygénée. 

Les expériences suivantes rendent compte des modifications 
apportées dans la purification de I'eau par  l a  substitution ci-des- 
sus indiquée : 

Un échantillon A d'eau d ' & p u t  est additionné, par litre, d'une 
quantité d'hypochlorite de  soude correspondant 1 3rnilligr. de 
chlore ; au bout de 5 minutes, on ajoute 10 gouttes d'eau oxygé- 
nCe (cette quantité correspond à l a  neutralisation de l'hgpochlo- 
rite dans  l'eau distillée, mais, lorsqu'il s'agit d'une eau souillée, 
consomniant plus d'hypochlorite, il reste, s u r  les 10 gouttes, u n  
excès d'eau oxygénée, mais cet excès est n8gligeable). 

Un échantillon B de la mème eau reçoit la méme quantité 
d'hypochlorite, et, au  bout de 5 minutes, un nornhre de gouttes 
d'hyposulfite de  soude déterminé 2 l'avance. 

Dans u n  échantillon C ,  I'hyposulfitc n'cst ajoutC qu'au bout 
d'une heure. 

Dans l'échantillon LI, i l  n'est versé qu'au boiit [le 3 heures. 
L'eau emplogbe conteiiai t 100.000 colonies par  cc.,  de  très noni- 

breux microbes anaérobics et  plus de  1.000 colihacillcs par  litrc. 
Dans tous les kchantillons traités, on ne tronvait plus n i  

microbes anakrohies, ni colibacilles. L'échantillon A reifermait 
seulement 3.000 colonies p a r  cc. ; 116chantillon B IO.OUO, l'&chan- 
tillon C 6.000 et  l 'échantillon D 4.060. 

Ces expériences prouvent que l'eau oxygénée produit, en moins 
d e  temps que l'hyposulfite de  s o ~ i d e ,  la destruction d u  colibacille 
et l a  diminution des autres germes. On peut donc remplacer I'hy- 
posulfite pilr l'eau oxygénée et réduire 10 minutes l a  durée de 
l'action de celte derriiére; aprés l'addition de I'eau oxygénée, on 
agite I'eaii, et l'on peut la consommer immédiatement 

011 iwut facilenient r1Bterniinei~à l'avance lenornhrc: de cc. d'eau 
oxygénée i e t n p l o y ~ r .  

Pour 10 litres d 'eau,  on prend 8 gouttes d'hypochlorite à 31". 
et l'on ajoute 20 gouttes d'eau oxga&ée à 9 volumes. 

Pour 7 5 i i t r e s  d'eau, on prend I cc. d'hppochlorite, et I'on 
ajoute I cc. 25 d'eau oxygénée A 9 volumes. 
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Pour 50 litres d'eau, on prend 2cc.  d'hypochlorite, e t  I'on 
ajouk Scc. 50 d'eau o x y g h é e  A O volumes. 

Pour 100 litres d'eau. on prend Qcc. tl'hypoclilorite, et I'on 
iijoute 3 cc. d'eau oxygéiiée B 9 voluines. 

Pour 500 litres d'eau, on prend 2Occ. d'hypoclilorite, ~t I'on 
iijou te 25 (cc. d'eau oxygénée à 9 volumes. 

Dosage de l'azote total dans l'ui-ine, particulière- 
ment lorsqu'ellc? contient di1 sucre. - II. J .  YIUELLER 
( J i ~ t u ~ l n l  dr: pharmacie el de chimie du 15 avril  1915). - On 
recoininande @éralement de se servir d'un hallon d'une grande 
cap ' - i té  (500 cc. ou 1 litrc) pour la destruction de la matière orga- 
nique que contient l'urine dans laquelle on rltsire doser l'azote 
total, e t  cepenriant on ne doit irit,iodiiire dans  Ir .  ballon que quel- 
ques cc. d'urine et  d e  S041i2. 11 en résulte que,  lorsqu'on chauffe 
le ballon, il casse assez fréquemment. 

M. AIueIler a constat6 qu'on peut réduire les dimensions du  
hallon ; en rkglant la flemme convenablement, on arrive à de  
bons résultats avec un  ballon de 250 à 250 cc., mais alors l'urine 
ne doit pas contenir de sucre. Si l'urine renferme de 60 & 70gr.  
de sucre par  litre, il se  produit une mousse noire abondante; 
méine si I'on chaufle modkrément, e t  l o r ~ q u ' o n  emploie u n  ballon 
d'un litre, celui-ci se  remplit de mousse. 

Le sucre constituant une gêne, il y a lieu de  s 'en débarrasser 
piir oxydation. Des divers oxydants essag6s par  M. Justin Mueller 
(perinilnganate de potasse, acide chromique, perborate de  soude, 
eau oxygénée), c'est cette dernibrc qui donne les meilleurs resul- 
t ~ t s ,  parce qu'elle n e  détermine pas la formation, au  sein du  
liquide, de corps susceptih~cs de g h e r  l'opération. 11 faut, pour 
o q & x -  1 gr. de  çlucose, JO cc. d'eau oxygénée à 12 voluines. 

Lorsqu'on veut doser l'azote total dans une urine, on commence 
donc par  doser le sucre dans cette urine ; afin de savoir la quan-  
tit6 d'eau oxygénée à eriiploycr en opérant sur  10cc. d'urine, on 
divise par 2 le poids d e  sucre contenu dans un litre de  l'urine 
examinée, e t  l'on il ainsi,  en cc., la quantite d'eau oxygénée dont 
on doit se servir. 

Quant  à la quantité de  S04H2 nécessaire, elle augmente avec 
la teneiir de l 'urine en sucre ; pour une urine non sucrée, on 
prend 5cc. d'acide ; lorsque l'urine est sucrée, on prend 5 cc., 
plus un nombre d e  cc. Egal a u  nombre obtenu en prenant le 
dixième de  la quilntitk en gr .  de sucre p a r  litre d'urine. 

l'our ilne urine contenant, pa r  exemple, 40 gr .  de sucre, il 
40 110 

faudra - = 20 cc. d'eau oxygénée et 5 + - = 9 cc. de  SOkH2 
2 10 

concentré. 
Dans le cas d'une ur ine sucrée, il est préférable d'employer 

u n  ballon de 200 a 350 cc. h l .  Mueller propose de se servir d'oxa- 
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late de potasse comme adjuvant. On introduit donc dans le ballon 
IO cc. de l'urine i traiter, 5 cc. d'une solution d'oxalate de potasse 
k 30 p. 100, e t  9cc.  de SOYB2. On ajoutelentement les 20cc. d'eau 
oxygi?née, et I'on divise l'opération en deux phases, dont la prs- 
mibre consiste à oxyder le  sucre et l a  deuxibme à détruire la 
matière organique. 

Pour la première phase, on chauffe jusqu'au moment OU 
l'effervescence, qui est  très blanche, commence A bruni r ;  on 
baisse alors la flaiiime du bec Bunsen jusqu'à ce que  I'enerves- 
cence ai t  cessé. 1.e sucre est oxyde. 011 conlinue l'opératiori avrc 
minngeuient. Lorsq~ieles  fumées blanches apparaissent,  on place 
sur  le col du ballon u n  entonnoir dont l a  douille es t  taillée en 
biseau ; si l'opéra lion est surveillée, il ne se forme pas  de mousse, 
e t  l'un ri'est pas, par  cunséquerit, obligé de  recourir k l'alcool 
pour  la faire tomber ; l'addition d'alcool présenterait d'ailleurs 
l'inconvénient de donner l i e ~ i  k la formation d'éther éttiglsullu- 
rique, dont les vapeurs seraient entraînées hors d u  ballon au 
lieu (le se condenser. 

Rtwherchc? de l'acide picrique dans l'urine en pré- 
seiicv ou en l'absence de pigments bil iaires.  - 
M M .  VlLLICDIEU et ,lI,iNCE;\U (Archives de nlkdecine el de phar- 
ruucie tttilitnires, 191 5, p. 255). - Le procridé proposé par les 
auteurs repose sur  la solubilit6 d u  picrate d e  baryum et sur  l'in- 
soliihilisation des pigments biliaires par  les sels alcalino-ter- 
reux. 

O n  lj'elld IOOcc. d'urine, qu'on additionne de 2Occ. d'une 
solution saturée de chlorure de baryum ; on agite, et I'on filtre ; 
on verse s u r  le filthe IO k 25 ci:. d'eau distillée hoiiil1nnl.e ; on 
additionne d'un excès de  SO(H2(environ 5cc.) le filtratuin, auquel 
est réunie l'eau de lavage et  qui est une solution d'acide picri- 
qiie; on agite ce liquide avec 20 cc. d'éther; on décante laliqueur 
kthérée ; on évapore l'éther au  hnin-marie ; on reprend le rCsidu 
sec p a r  2 cc. d'eau bouillante, e t  l'on filtre s u r  u n  filtre mouillé; 
on obtient u n  filtratuin de couleur jaune, s i  l 'urine contenait de 
l'acide picrique. 

A 2 gouttes de cc filtratuin, on ajoute 2 gouttes d'une solution 
de clilorhydrate de cocaïne 5 10 p .  100 ; il se forme u n  précipité 
de picrate de  cocaïne, qui se présente au  microscope avec l'aspect 
de cristaux en houppes soyeuses. 

En mélangeant à chaud 20 gouttes du  inéme filtratum et 2 A 
3 gouûfes de  solution de cyanure de potassium alcaline, on 
obtient une coloration rouge foncé d'isopurpurate alcalin. 

Enfin, on peut, e n  immergeant dans  le filt,rat,iirn un  mouchet de 
laine blanche, colorer celui-ci en jaune, e t  cette coloration risiste 

un lavage a l'eau. 
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REVUE DES PUBLICATIONS 

D(.te~~iiiiiiatioii du carbone combiiic: clans les suh- 
staiicrs ueriiblables au carboruiirluiii (siluiiduni). 
- JIM.  S. A .  TI;CICI:K et. A I.O\?'Y ( J o z i m .  T n d .  &y. Chem., 
1945, p. 563, cl'apris Jou7.11. o f  Socielg of C'hem. Intlustry, 1915, 
p 830). - Lr silunrlunt e ~ t .  priiduit a u  four dectrii pie par l'action 
de lx vapeur rlc silici~iiri ou d'uii rnélarige de v:iliclui de  siliciurii 
vt (l'oxyde de carlmne sur  le charhon. La kmpéi;;itiire de forma- 
t iu i i  est supthieurc à 18000. 

Jusqu'à 18000, on olitieril une variélé de silw~ctlinz de couleur 
verl-ardoisé, de formule SiSCW. Au-dessus d e  1800°, le produit 
est d e  couleur gris-acier ; sa foriiiule S i c  1'app:irente au  carbo- 
rundum. 

Le silundzcm est bon conduclciir de  l'électricit6 ; sa résistance 
spécifique est de  0,2374 ohrn par  cc. pour la variétit grise ; sa 
dureté à l'échelle de i?lohr est de 9 ; sa densité est de 2,9 à 3,O; 
il n'est pas attaqué p a r  les acides, il se d6coiiipose p a r  les car- 
lionntes alcalins et les alcalis fondus, en présence de l'air, e t  pa r  
le peroxyde de sodium et l'oxyde de  plomb, mais non p a r  le 
silkate de sodium, le borax, le bisulfate de potassium, la cryoli- 
the, le bichromate de potassium ou le mélange de chlorate et  de 
nitrate de  ~ o t a s s i u m .  

Dosage du carbo?ze combiné rlnns le si lundum. - La suk~stance 
est fondue avec de  la li harge en donnant lieu a u x  réactions 
suivantes : 

t 
SiC + 41'110 = SiO2 + 4Pb + C O  

I ' t iO ; !$O2 = PhSi03 
2Pb '+ 0" 2PbO 

Ogr. 30 à Ogr.25 de 1'écli;intillon sont iiiéiangés avec 5 g r .  de 
lithaige et  placds dans une iiacclle en silice fondue, qui est elle- 
rilénie introduite dans le  tube en silice d'un four klectrique. 

On déplace l'air p a r  iin courant d'axggéne sec, puis on chautre ; 
la ternpérat~ire et le  courant d'oxygène sont réglés de  manière il 

éviter une déconlposition trop rapide ; au bout de 45 minutes d e  
rhaufre à 600°, on 6lève graduellement la température jusqu'à 
10000 ; l'oxyde d e  carbone dégagé est oxydi  par  l'oxyde de cuivre 
chaud, e t  l'acide carbonique total dkgagé est absorbé dans la. 
potasse caustique. 

On fait un essai ü blanc avec la lithaige. P. T. 

Dosage volnniétrique des ferrocpnures.  - BI. 13. 
CAhIPBELL (Analyst., 1915, p. 327, d'après Journ.  o f  Sociely of 
chem. Indzistry, !91& p. 832). - O n  chaufye doucement 2 gr. 5 
à 2gr. de ferrocyanure finement pulvérisé avec au moins 30cc. 
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de  SOLH2 dilué(1 : 5) jusqu'à décomposition complète ; on refroi- 
dit, puis on dilue, e t  l'on ajoute Sgr .  de  zinc ; aprks dissolution 
du  zinc, on titre avec une solution de  permanganate d e  potassium 
N/IO (1 cc. = Ogr.0433 de  ferrocyanure cristallisé K4Fe Cy631120), 
La méthode donne aussi de bons résultats avec les ferrocyanures 
contenant des carbonates ou des sulfates. P. T. 

Dosage du plonib à l'état de sulfite. - Rf .  G. S .  
J A M I E S O N  (Amer.  Jozlrn. Sc i . ,  2915, p. 157, d'après Journ. of 
Sociely of chem. Indus t~y ) .  - Le ploinb peut étre précipité 
quantitativenient de solutions légèrement acides par  addition d'un 
excès de  bisulfite d'ammonium ou de  sodium ou d'acide sulfu- 
reux, pourvu qu'un excès d'acidité soit évité p a r  addition 
d'AzHS. 

P a r  exemple 22cc. d'une solution d'acétate de  plomb conte- 
nant  7 gr .  833 de  plomh et  10 g r .  d'acide acétique libre par  litre 
sont dil116s k 100 cc. environ et  traités par un  excès de  solution de 
bisulfite de sodium à 2 p .  100 ; après agitation, le mélange est 
laissé a u  repos pendant  une heure au  plus ; le précipité est 
recueilli dans u n  creuset de Gooch et  lavé B l 'eau froide d'une 
manifire continue; après  dessiccation 1300, le sulfite de plomb 
pesait O gr.  239 correspondant ii Ogr. 1723 de plomb, soit une 
erreur de  O p .  0002. L a  méthode s'applique à des mélanges de 
plomb, d e  cuivre et  de zinc, mais ne peut  pas &tre employée avec 
les in6taux alcalino-terreux ou avec ceux réduits p a r  les sulfites. 

P. T. 

R B a c t i o n  nau\-elle de l'eau o x ~ g ; B i i é e .  - hI. SI'II10 
(PharmaceUtical Journal, 1915, II. p .  465). - D'aprks l'auteur, 
si  l'on ajoute quelqiies gouttes d'eau oxygknée, puis  qu~.lqucs 

'gouttes d'une solution récente de sulfate ferreux, à une  solution 
diluée d e  phénol ou d e  crésol ou d'acide poxjberizoïque,  il se 
produit une  coloration verte, qu i  vire au violet-rougeàtre par 
addition d'un alcali. 

Extraction par  diwsolvants non niiscibles et dom 
liant lieu à b n i u l s i u r i .  - $1. A. W .  SELF (Pharntaceuti- 
cal Journal,  1923, I I ,  p. 264). - L'auteur a expérimenté, pen- 
dan t  une longue pratique, les moyens d'éviter l'émulsionnement 
des véhicules d'extraction ou d'y remédier lorsqu'il s'est produit. 
En règle générale, il est toujours préfërable de préveriir la for- 
mation de  l'émulsion. L'éther est certainement l 'un des dissol- 
vnnts les plus convenables, mais  il a l'inconvénient de  contenir 
t rop  souvent d e  l'alcool et d'entrainer des impuretés avec la 
petite proportion d'eau qu'il dissout, cette eau pouvant determi- 
ner l'altération des substances facilement oxydables e n  milieu 
aqueux (composés phénoliques ou amidés, corps gras). I l  faut  
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préférer I'gther & tout autre  \.6hiciile lorsrp'on agit sur  dcs liqui- 
des ayant  tendance h s'émulsionner, comme les solutions de 
savon ou les liquides teriant en suspension des solides dans un  
état extrême d e  division. 

Lc chloroforme est avantagcuscment einployir dans les cas où 
l'é~nulsionnement n'est pas B craindre. Comme on l'obtient faci- 
lement très p u r  et qu ' i l~n 'entraîne pas d'eau, il est trés avanta-  
geux pour l'extraction des alcaloïdes et dcs principes fticileinent 
oxfdables, mais  il forme fréquemment des émulsions d'une 
stabilité déconcertante. L'éther de pétrole, le benzol se  pla- 
cent entre les deux précédents ; ils présentent :L peu près  l'es 
mêmes avantages que l'éther et ils tendent moins que le chloro- 
forme & l'émulsionnement. Toutefois. leur emploi est moins gbné- 
ral, parce que leur pouvoir dissolvant est moins considérable. 
Le premier convient pour l'extraction des graisses émulsionnées, 
le second pour celle des corps aromatiques. 

On prévient la formation des émulsions : 1 0  en mélançearit les 
deux liquides e n  présence par  u n  simple iiiouvernent de rotation ; 
20 en éliminant a u  préalable les substances qu i  donnent lieu ü 
l'émulsion, soit qu'on fasse agir  à cet effet un  dissolvant appro- 
prié, soit qu'on fasse intervenir un  liquide qui les précipite; 
3 0  en ajoutant,  soit de l'alcool, soit un  acide minkral, ce qui peut 
offrir souvent de  multiples inconvénients ; 4" cn einployaiit. ~ i i i  

mélange de deux ou plusieurs véliicoles extracteiii~s se corrigeant 
réciproquement; 5 0  en employant successiveiiient deux dissol- 
vants, tels que l'éther et l 'éther de pétrole, le premier ernpé- 
chant l'émulsion e t  le deuxième élirriinant les iinpuretés du pro- 
duit d'évaporation d u  premier ; Ci0  en employant une not;il)le 
quantite de dissolvant; c'est à cette dcrniére méthode que l'nu- 
teur donne la préference dans la plupart des cas. 

Pour  rEsoudre une émulsion forinke, l 'auteur indique : l 0  le 
chauffage modéré ou la filtration sous pression de la partie émul- 
sionnke; ce procédé donne des résultats médiocres ; 20 la centri- 
fugation, l'addition ménagée de diverses substanccs. telles que 
l'alcool, l 'éther, les acides minéraux;  30 enfin l'addition d'un 
plus grand volume de dissolvant,, a v e e  forte agitation ; en répé- 
tant I'opkration plusieurs fois, a p r i s  décantation, s u r  les parties 
émulsionnées les plus résisl;mtes, on peut réduire l'émulsion il 
une quanti té négligeable. Ch .  P. 

Fabrication au Canada de l'acide nitrique en par- 
tant de l'azote atinosphérique (The Chernist and Drug- 
gist d u  13 janvier 2916). - Une nouvelle sociktb industrielle 
aurait acquis, au  voisinage du lac Saint-John, des chutes d'eau 
devant étre utilisées pour l a  fabrication de l'acide nitrique en 
partant de  l'azote atmosphérique. 
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Rbcupérzttion du in01 y l ida t~  d'amnmoni~qiie. - 
M. J .  A .  PHESCOST (l'lrnrmaceutical .Journal, 1915, 11, p. 390). 
- Ln méthode de r h p é r a t i o n  proposée p a r  l 'auteur est l~as6r  
sur  la précipitatian d e  l'acide molybdique p a r  un acide en e x c h .  
Les résidus d'analyse de phosphates sont concentrés dans une 
capsule, et,  si  ceux li réaction acide prédominent, il n'y a pas 
lieu A une addition d'acide. 011 obtient un liquide sirupeux, dont 
la rhnction doit être fortement acide, dans lequel se  trouve 
l'acide molybdique avec des cristaux de sulfate et  de nitrate 
d'ammoniaque qui  se  sont formés p a r  le refroidissement; on 
recueille sur  u n  filtre I'ücitle rriolybdiqiie rri4lang6 d'un peu de 
phospho-molybdate ; on le lave k l'eau froide, e t  on le redissout 
par u n  excés d'ammoniaque ; à la solution ammoniacale, on 
;!joute avec précaution de ln mixture magnésienne jusqu'k ces- 
sation rlc prP,r.ipit(? de phosphate nmrrioniaco-rnngnésien ; on 
concentre la solution filtr4r jiisqu'à faible volume en prksence 
d'un excès d'amnioniiicjue, et on liiisse cristalliser. L'eau-inEre 
fournit, piIr concentration, une nouvelle quantité de  cristaux, 
qu'il f:iut. piirifier par  une rleuxiériir. criçtnllisation. Si, dans les 
conceritr%tions, tout ou partie (lu sel aniri~oniacal avai t  été sur- 
chaulT6, i l  pourrait donncr une solution bleue par  addition d'ain- 
moniaque, b cause de la présence d'oxydes inférieurs du molyb- 
dène. Une addition convenable d'eau oxygénée la solution 
suffirait pour les transformer en acide molybdique e t  pour d6co- 
lorer cette solution. Ch. P. 

Saccharine d a n u  les  produits alimentaires. - 
M. F. CECCHZIiELLI (Bollettino chimico fiwmaceutico, 1915, 
p. 6 4 2 ) .  - En l'ktat actuel de  nos connaissances, il n'y a pas de 
criterium cerlain pour la recherche d e  la sac'charine. 

Ori ne peut affirmer la présence de ce corps que lorsque, après 
traitement par  le pcr~rianganate de  polassiurri, on obtient un  résidu 
fortement sucre, ne donnant p i s  la réaction salicylique directe, 
iriais I n  donnant apr&s fusiori avec la soude à 2500. 

Le résidu doit conteni? ln quantitb correspondante (le soufre, 
former un sel d'argent insoluhlc contenant 3 7 p .  200 d'argent 
rriétalliqne et doririer l a  rCaction de  Tarugi-Lerici. 

Cette réaction s'effectue s u r  quelques rriilligr. du  résidu intro- 
duits dans u n  tube B essai avec une ou deux gouttes de  S04J12; 
on  chauffe jusqu'k formation d e  furriées blanches ; or1 hisse 
refroidir;  on y o u t e  quelques cc. d 'eau,  et l'on neutralise par la 
soude. 

Dans un aulre  tube, on met un cristal d'acide p l h i q u e ,  un 
peu de soude et  1:i. soliition pr6cBdente ; on ajonte alors goutte A 
goutte une solution récente d'hypochlorite de  soude, q u i  doit 
produire une coloration bleue, 
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Cette réaction se produit sui. l'azote iiuidique de la saccharine, 
qui se  transforme en azote amidique. '1. D. 

Emploi de la  digitonine pour doser Lïnsapoiii- 
fiable dans leu graisses et les huiles officinales et 
dans la  lanoline. - M. RAYS S:ILOMON (Rerichte phnrmnc. 
Geselschaft, 1914, p. 189). - La partie insaponifiable des huiles 
véghtalcs contient d c  la phytostérine; ccllc des huiles et  graisses 
animales renferme de In cholestérine, et c'est s u r  le point de 
fusion de ces principes ou de leurs acétates qu'on se -base pour  
retrouver les huiles végétales dans les huiles ou graisses ani- 
males. 

Après que Windaus eut découvert la propriété que possktle la 
digitonine d e  précipiter la cholestérine, on fut amené i p r k i -  
piter l a  phytostérine et la cholestérine dnns les huiles rt lcs 
graisses. 

Voici le  procédé que propose l'auteur : on prend 50 ou 100 gr. 
de la rriatiére grasse à examiner, qu'on saponifie A. I'aidt: (le la 
potasse alcoolique ; on agite avec l'kther le produit d e  la saponi- 
fication; on distille la solution EthérBe ûprés I;iv:lge h l'eau dis- 
tillke; le résidu est desséché à llb,tuve et pesé. La partie insiipo- 
nifiable firute ainsi obtenue est dissoute k chaud dans I'alrool ; 
on ajoute h la solution un excès d'une solution alcoolique de digi- 
tonine (pour 0 gr. 4.0 de résidu insaponifiable, on emploie 1 gr .  de  
digitonine); a p r k  u n  repos suffisant, la coinbinaison digitonique 
(digitoninestéride) est précipitée; on l'essore et on la lave il l 'éther; 
on ln dessèche à 40 degrés;  on In traite par  2Occ. d'anhydride 
acétique, et l'on fait bouillir prndant  20 minuics clans un  tiallon 
muni d'un réfrigérant reflus ; on évapore au bain-marie 1'exci.s 
d'anhydride ncktique ; on dissout le résidu daris 50 cc. d'alcool 
3 i )50 l~ .  

Afin de séparer les nc6tylsti:i.ines, on ojoule d e  l'eau distillée 
goutte goutte jusqu'o apparition d'un trouble ; on lafsse rclpo- 
ser ;  on ajoute de nouveau de l'eau goutte goutte ,jusqu'h ce 
qu'on en ait  employé en tout 2:icc. ; ni1 filtre sur  un tampon d e  
coton ; on lave les cristaux avec l'alcool & 70°, et on les dissout 
ensuite dans l'éther ; on évapore la solution éthkrée ; on dcsséche 
à l'étuve I'acétylstérine obtenue comme résidu, et on  la pèse. La 
détermination d u  point de fiisiori doit étre faite s u r  lin produit 
plusieurs fois recristallisé dans  l'alcool nbsolu . 

Pour séparer la par t ie  solide e t  la partie liquide de I'insaponi- 
fiable, on malaxe le produit avec l'éther de  pétrole bouillant 
h 500, en opérant a u  contact d'un mélange réfrigérant ; on dis- 
sout ainsi l a  partie liquide ; par  concentrations et refroidisse- 
illents successifs, on peut enlever B l'éther de pétrole à peu près 
la totalité de  lapart ie  solide, et  I'onobtient finalement la portion 
liquide de I'insaponifiafile, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I.orsqu'ori a précipité d'abord, par  la digitoninr, la partie 
solide de I'insaponifiable, on obtient facilement la portion liquide; 
le filtratum &nt débarrassé du  digitoninestéride, on l'additionne 
d'eau, et I'bn agite a plusieurs reprises avec de l 'éther; la partie 
liquide passe dans l'éther, tandis que  la digitonine reste en solu- 
tion ; on lave 5 l'eau distillée la solution 6thérke ; on filtre ; or1 
Evapore I'éther, et l'on pEse l'extrait visqueux qui reste c,omiue 
résidu. 

Voici quelques résultats obteniis p a r  l'auteur avec diverses 
rriatihes grasses : 

Composition 
d e  l'irisaponifiüble 

Asangr. . . . . . . . 
Huile d'aiiiandes . . . 
- d'arachide . . . 

- de lin. . . . . . 
- d'olive . . . . . 
- de ricin . . . . 
- de sCsanic . . . 
- de foie III: rnnrue 

Beurre de cacao . . . 

- 
partie 
liquide 
p. 100  

33.60 
zi .au 
45.31 
i i7.60 
G8.4(;  
4 3 . 4 5  

0.4!1 
23.10 
4i -70 

- partie 
solide 
p. 1 0 0  

6 4 . 4 0  
72 no 
Y 4  fi9 
32.40 
31.5b 
56.55 
99.81 
76.90 
r i8.30 

L'auteur a constaté q u e  c'est 5 la partie liquide de  l'insaponi- 
fiable de l'huilc (le sésame qu'est due la réaction de  Baudouin. 

II a étudié une  lanoline anhydre,  q u i  contenait 51,60 d'insapo- 
nifiable, dont  43 p. 200 étaient précipitables p a r  la digitonine. 
Le point de  fusion de l'acétate de çholestirine obtenu était 
de 1130. 

La paraffine et  la vaseline n'étant pas  precipitables par la digi- 
tonine, on comprend que  l'emploi de ce rkactif permette de 
reconnaître leur présence dans la lanoline. 

Réaction colorée de la papaverine. -M. L.  WAKREXS 
(Pharrnaceutical Journal, 1915, 11, p. 642). - En traitant le fer- 
ricyanure de papavérine par  le réactif de Marquis (i), il se pro- 
dui t  une  coloration bleue, virant au  violet, puis au vert, et lira- 
lement au jaune-brun. On ohset-ve S peu près les m&ines 
colorations en soumettant au  même réactif un mélange d'alcaloïde 
et de ferricyanure de  potassium. Dans ce cas, l a  couleur initiale 
est plutût bleu-verdâtre. 

Sur 39 :tlcnloïdcs essayés par  le mSme réactif, un seul, u n  
alcaloïde non dénoinnié, retiré de la sanguinaire, posséde h peu 

(1) Solution d'acide oxyni&thylsulfonique. dans l'acidet sulfurique 
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près le5 mêmes caractères que la papavérine. Mais cet alcaloide 
de la sanguinaire se distingue en c e  qu'il donne, avec l'acide 
sélénieux, une  couleur violet-pourpre iatense, tantlis que, avcc 
la papavérine, il se produit une coloration verte. C. P. 

Succédands du  cotoii, des nitrates et du caniphre 
en Allemagne (The Cheruist und Druyyist d u  15 jan\$iei 
1916). - D'aprcs une comriliinication faite par le président de 
la Chambre de  commerce de Brême à I',\ssociatioii des  comnier- 
çants de cette ville, l 'industrie allemande n'aurait plus besoin, 
aprEs la guerre, d'acheter à l'étranger le coton, les nitrates et le 
camphre. On aurai l  réussi, durant  le blocus qui enserre les 
empires du  centre, à perfectionner la fabrication de  la cellulose 
du  bois, des nitrates et d u  camphre synthktiqucs de manière a 
supplker a u x  proclnits achelés précédemment h l 'étranger. 

Caraatdrisatioii du sana par l e a  cristaux d'lie- 
mine. - MM. W. BEA.11 e t  G. A! FEAK (The Chernist a n d  
D r u g y h  du 4 septenibie 1915). - Les auteurs signalent uri 
procédé filcile pour obtenir les cristauxd'hémine, dont  la forma- 
tion est utilisée pour  caractériser la prSsence d u  saris. On i n -  
rnerge un niince filariicnt d e  coton- dans le  liquide contenant du  
sari;. ; on maintient ce filament sur  le bord d'un tube à essai ; le 
liquide s'évapore, e t  il se  forme, s u r  le filaiiient, des cristaux 
d'hkmine, qu'on reconnaît au microscope avec an  gioesissenient 
de 25 diaiiiktres. 

Acide picrique eniplugé cornnie antiseptique. - 
M. II .  L. TIDY (Lancet, 1915, p. 604). - L'auteur a constat6 
qu'une solution d'acide picrique à Ogr. 269 p. 100 agi t  comme 
bactéricide s u r  les cultures de bacille typhique aussi 6nergique- 
mefit qu'une solution d'acide phénique a u  centième. 

Dosage dn thiuph@nerlanslahenzine. - MM. PAOLINI 
et SILUEHMAKS (Pharmaceutical Journal ,  1916, p .  23). - Le 
réactif est préparé e n  dissolvant à chaud dans l'acide acktiquc 
pur un  lkger excés d'oxyde rnercurique. 

Au liquide refroidi on ajoute la benzine, e t  le rnélange est  
porté au  bain-marie bouillant pendant 15 minutes. On obtient u n  
précipité de thiophéne tétramercuracétate, qui est lavé l'éther, 
séché à 100" et pesé. A .  1). 
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NOUVELLES. ET RENSEIGNEMENTS 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 

Nous informons nos lecteurs qu'en qualité de s e c r h i r e  général du 
Syndicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsque les demandes elles 
offresle perrnetterit, de procurer des chimistes aux iridustriels qui en ont 
besoin et des places aux chimistes qui sont à la recherche d'un emploi. 
Les iriserlions que nous faisons dans les Annales sont absolurnent gra- 
tuites. S'adresser A M.Crinon, 20, Boulevard Richard-Lenoir, Paris, 11. 

Sur  l a  demande de M.  le secretaire de l'Association des anciens élkves 
de  I'lnstitut de chimie appliquée, nous informons les iiidustriels qu'il& 
peuvent aussi demander des chi~nistes en  s'adressant tt lui, 3, rue 
Michelet, Paris, 68. 

L'Association amicale des anciens élbves de 1'Instilut national agrono- 
mique est & rnhhe&aque année d'oifrir & MM. les industriels, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieurs ingénieurs agronomes. 

l'rikre d'adresser les demandes au sikge social de l'Association, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 5'. 

L'Association des anciens BlPves du laboratoire de chimie analytique de 
1'Universilé de Genkve nous prie do faire savoir qu'elle peut offrir des 
chimistes capables et experiment6s dans tous les durnaines se rattachant 
à la chimie. - Adresser les demandes I. 1'Ecole de chiiuie, a Genbve. 

pour les Etats-Unis (Californie) un ingenieur ou un ON DEMANDE chimiste capable d'installer et de diriger une usine 
Clectrolytique pour le traitement des chlorures (soudes et potasses). - 
S'adresser au bureau des Annales de chimie anzlytique, 20 boul. Richard 
Lenoir. Paris, aux initiales M. B. 

pour les États-unis (Californie) un ingénieur ou un ON DEMANDE chimiste ou un chef de fabrication capable de diriger 
une potasserie - produclion et raffinage de salina. - S'adresser au bureau 
des Annales de chimie analytique, 20 boul. Richard Lenoir. Paris, aux 
initiales M. B. 

ON DEMANDE pour la cdlifornie (Etats-Unis d'Amérique) un ingénieur, 
un chimiste ou un contre-maitre capable de monter le 

procede Leblanc pour le traitement des sulfates de soude et de  potasse, et, 
au besoin, pour prendre la direction de la fabrication. - S'adresser au 
bureau des Annules de chimie unalylique, 2 0 ,  boul. Richard Lenoir, Paris, 
aux initiales M. B. 

Jeune Suisse romanil diplôme de I'Cniver- INGÉNIEUR-CHIMISTE site - de Lausanne, dispensé du service mili- 
taire, cherche place. - Offres W. Blanc, Grancy, 8, Lausanne. 

Le Gérant : C. CRINON. 

LAVAL. - IMPBIYBRIE L. BARNBOUD ET ci* 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Sur l'emploi du sesquichlorure de titane 
dans les analyses volumétriques par réduction, 

par M. A. MONXIER, pr~ofesseur a lZIJniversitt? d e  Genève. 

Dans un pricédent article ( I ) ,  nous avons mentionné l'emploi 
qu'on peut faire du sesquichlorure de titane dans l'analyse 
qualitative. 

Ce réactif peut rendre egalement de grands services en analyse 
volurnétriquc, car il peut étre employé pour effectuer toute une 
série de dosages. 

La méthode que nous proposons est d'une application g&nérale 
et permet de doser, avec une grande exactitude, la plupart des 
corps qui sont facilement réductibly, tels que les sels ferriques 
et cuivriques, le chrome et le vanadium à l'état de chromates et 
de vanadates, le titane après réduction par le ajnc et l'acide 
chlorhydrique; elle se préte aussi aux nombreux"&osaaes indi- 
rects dans lesquels on utilise l'oxydation des sels ferreux et la 
réduction ou la précipitation des chromates et des bichromates. 

Knecht a proposé, il y a quelques années, l'emploi de ce réactif 
pour le dosagc du fer ;  mais ccttc méthode ne présentait pas 
d'avantages sur celle au chlorurestanneux, à cause de la diffitulté 
de reconnaître le point exact auquel la réduction est terminée. 
Nous sommes arrivi  à modifier ce procédk pax I'ernploi d'iudi- 
cateurs très sensibles, permettant de saisir, avec la plus grande 
nettetd, le terme dc'la rkaction. 

Nous utilisons dans ce but des solutions de cert,aines matières 
colorantes, notamment du bleu de mélhyléne; aussitdt que tout 
le sel ferrique est réduit, le liquide bleu se décolore. Le chlorure 
ferreux est sans action sur cette matière colorante. 

La solution do'it étre fortement acidifike par l'acide chlorhy- 
drique, et il est préférable d'opérer ii c h u d  dans un cournht 
d'acide carbonique. 

La présence de l'acide sulfurique ne $ne pas, mais le dosage 
n'est pas possible en présence de l'acide nitrique ou des nitrates. 
'Les dosages se font comparative ent avec des témoins prépa- 

rés avec des solutions de  titre conn a du corps & doser et  dans ies 
m h e s  conditions de température et  de dilution. et aussi en 

( 1 )  Annales de chilnie analytique, 19.15, p. 1. 
JUIN 1916. 
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présence du même nombre de gouttes d'indicateur. Pour des 
dosages délicats, on peut, par lin essai B blanc, tenir compte de 
la  quantité. d e  solution titanique n6cessaire pour dhcolore~ le 
bleu de niéthylène. 

Si l'on veut opérer froid, avec des solutions faihlement 
acides, on peut utiliser comme indicateur une solution de tungs- 
tate de soude ; dès qu'il y a un excks de TiCI3, le liquide se colore 
en bleu par réduction de l'acide tungstique. 

Dosage du fer. - Les sels ferriques sont téduits d'après la for- 
mule suivante : 

FeC13 + TiC13 = FeC12 + TiCIL. 

Solutions nécessaires : 
1. Solution de sesquichlorure de titane k 6 gr. par litre environ ; 
2. Solution titrée de chlorure ferrique; 
3. Solution de bleu de méthyléne à 0,2p.  100 environ; 
La solution de TiC13 est gréparée en diluant la solution du 

commerce à 15 p. 400. Cette liqueur s'oxydant rapidement au 
contact de l'air, on doit la conserver sous une couchd d'huile 
minérale, dans un flàcon muni CI sa base d'une tubulure latérale, 
communiquant par un 'tube de caoutchouc A la base de la burette, 
qui  peut, de cette façon, être automatiquement remplie. 

La solution de chlorure ferrique est préparée comme pour la 
métkpde au chlorure stanneux. On peut la remplacer par une 
solution d'alun ferrique ammoniacal, préparée en pulvérisant et 
desséchant ce sel entre des feuilles de papier buvard et dissol- 
vant 8 gr. 606 d'alun dans un  litre d'eau distillée Zt 150 ; chaque 
cc. renferme O gr. 001 dc fer. 

Titrage. - On prélève 50 cc. de la solution ferrique ; on I'aci- 
difie à l'aide dc 10 cc. d'HU, et l'on ajoute 3 à 4 gouttes de I'indi- 
cateur; on chauffe au bain-marie. L'opération peut étre effectuée 
dans un ballon 21 fond plat,, muni d'une tubulure latérale par 
laquelle on fait passer un courant d'acide carbonique pendant le 
titrage. On peut aussi ajouter à la solution, au moment du 
titrage. un fragrrienl de magnésite ou un comprimé de bicarbo- 
nate de soude. 

On laisse couler lentement la liqueur titanique jusqu'à ce 
qu'une goutte provoque la  dtkoloration complète-du liquide ; le 
virage est d!une grande netteté. 

Dosage. - Le dosage est effectué sur les solutions à analySer 
de la m&me façon et dans les mémes conditions que le titrage, en 
employant, autant que possible, les mêmes quantités de liquide 
pour chaque essai et le m h e  nombre de gouttes d'indicateur. 
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DOSAGE D U  BER DANS LES MINERAIS.  

a)  Dosage du fer to~a2.  - On pèse Ogr.  5 à 1 gr .  de  minerai 
trés finement pulvérisé, qu'on calcine a u  rouge  sombre et  qu'on 
attaque ensuite p a r  15 ou 20 cc. d'IIC1. Lorsque la dissolution est  
elïectuée, on s'assure que la liqueur ne renferme pas de  fer au  
minimum ; si l'on a constaté la présence d'un peu de sel ferreux, 
on ajoute u n  ou deux cristaux de chlorate de  potasse, et l'on 
maintient à l'ébullition jusqu'k élimination compléte de vapeurs  
de chlore ; on  dilue avec de l'eau de manikre à compléter 250 cc. ; 
or] prélève 50 cc. d u  liquide,et l'on titre aveclii liqueur titanique. 

6 )  Uosaye du fer a I'état ferrique. - On attaque dans un petit 
ballon Ogr. 30 ou O gr .  40 de minerai finement pulvérisé ; le  bal- 
lon est muni  d'un bouchon traversé par  deux  tuhes de verre, dont 
l'un sert -3 faire arr iver  un  courant d e  gaz carbonique pour éviter 
l'oxydation du  fer ferreux ; a p k e  dissolution complète, on laisse 
refroidir dans l 'atmosphère d'acide carbonique, puis on  dilue 
avec de l'eau bouillante; on ajoute quelques gouttes de solution 
de bleu d e  méthylène, et l'on titre. 

DOSAGE D U  TITANE. 

Principe de la méthode. - I,a solution conlcnant le titane est 
traitée par  le zinc ét  l'acide chlorhydrique, qui rkduisent le fer 
l'état de  chlorure ferreux et le titane à l 'état de sesquichlorure; 
aprés  réduction complète, la liqueur eet filtrée dans u n  ballon 
contenant une  quantité exactement m ~ s i i r é e  de  solution titrée de 
chlorure ferrique; on ajoute l'indic:tteur, e t  l'on dose l'excès de 
sel ferrique p a r  la liqueur titanique. 

Pratique du dosage. - Aeiimnnn et  Murphy ont  décri\ une 
méthode de dosage du  titane au  moyen d 'une  solution de bleu de 
mélhylène (1). Nous leur empruntons le mode opératoire indiqué 
par  eux  pour l a  réduction du fer et du t i tane.  

L a  solution d e  la substance, alliage ou minerai,  obtenue p a r  
fusion avec le hisulfate de potasse ou le  peroxyde de  sodium, 
doit étre l impide;  elle est introduite d a n s  un  ballon à fond plat  
avec 30 !t 35 cc. d'lICI, environ 2 gr. de poudre de zinc et  quelques 
grenailles; le flacon est bouchg l'aide d'un bouchon muni  
d'une soupape de  Bunsen; au bout d'une heure, on ajoute encore 
un peu de  poudre de zinc, et,  quelques minutes aprcs, on filtre 
rapidement dans  u n  ballon contenant 40 o u  50 cc. de  la solution 

( 1 )  Zeitsch. für anorg. Chernie, 1913 et  Annales de chimil anal,ylique, 
1914, p. 181. 
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titrée de sel ferrique, e t  à l'intbrieur duquel on fait arriver un 
courant d'anhydride carbonique. 

Dans un a u h e  ballon, on verse l a  même quantité de la  liqueur 
ferrique, et l'on dilue au rnérne volume que l'essai, avec de 
l'acide chlorhydrique dilué; on ajoute dans chaque ballon, le 
même nombre de gouttes de bleu de méthylbne, et l'on ajoute 
avec précaution la solution de  chlorure de  titane jusqu'à décolo- 
ration, en ayant soin d'opérer dans un atmosphère d'acide carbo- 
nique. 

Le témoin donne le titre de la solution titanique, qu'on calcule 
en Ti02, e t  la différence de cc. entre  les deux titrages, multipliée 
par  le titre, indique la quantité d'acide titanique contenu dans 
l'essai. 

Yoici Ics rEsultatfi de quelques dosages effectués sur des solu- 
tions d'acide titanique ohteniies par fusion avec le hisulfate de 
potasse : 

PesB Trouvé 

TiOe . . . 0 5 5  0,0&44 
» . . . 0,04 0,03974 
H - . J . 0 ,03  0,01980 

Les mêmes essais, effectués en prksence de fortes proportions 
de fer, ont donné des résultats tout aussi satisfaisants. 

DOSAGE DU CHHONE.  

Les chromates sont facilement réduits en sels chrorniques par 
le  sesquichlorure de  titane. 

On opére de la même façon que pour le  titrage du  fer : la solu- 
tion de chromate alcalin est additionnée d'HG1 e t  chauffée au 
bain-marie ; on ajoute quelques gouttes de  bleu de  m6thylène, et 
l'on titre dans un courant d'acide carhonique. 1,e virage est t r i s  
net, malgré la formation d u  sel d e  chrome vert ,  mais  il est pré- 
fCrnble d'opkrer avec des solutions dilu6es. 

Cette méthode est particulièrement recommandable pour le 
. dosage de petites quantités de  chrome. 

On détermine le titre de la solution titanique e n  effectuant des 
essais témoins avee une  liqueur titrée de  bichromate d e  potasse. 
On peut, p a r  le même procédé, doser le vanadium amené à l'état 
de  vanadate  alcalin. I 

DOSAGE D U  CUIVRE. 

Les sels cuivriques sont rkdiiits & chaud, en solution sulfu- 
rique ou chlorhydrique, à l'état. de  sels cuivreux : 
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\ Pour saisir la fin de la rdaction, on ne peut pas employer le 
bleu de m6thyl&ne, car il est réduit avant le cuivre. Cette parti- 
cularité permet de doser le fer en présence du cuivre. 

Pour le dosage du cuivre, nous employons comme indicateurs 
d'autres matières colorantes : la safranine ou l'induline, qui ne 
sont d4colorées que lorsque tout le cuivre est réduit. 

On détermine le titre de la so lu t i~n  titanique au  moyen d'une 
solution renfermant 3 gr. 93 de sulfate de cuivre cristallis6 pour 
un  litre d'eau B 950; i cc. dc cette liqueur renferme Qgr .  00i 
de cuivre. 

Pour doser simultanément le fer et le cuivre, on prélève deux 
ichantillons sur la solution A examiner. Dans I'uri on ajoute', 
comme indicateur, le bleu de m8thylène; le deuxième est addi- 
tionné de safranine ou d'induline; On chauffe les ballons au 
bain-marie, et l'on titre. 

Le premier essai donne la teneur en fer; l'autre I R  Somme fer 
et cuivre. 

On  compare avec des  témoins prkparés en mélangeant en 
proportions convenables les solutions titrkes d e  se1 ferrique et de 
sulfate de cuivre et en opéraut dans les mêmes conditions de 
dilution et de température. 

Ces quelques exemples de dosages laissent entrevoir que le 
procédé peut s'appliquer $ beaucoup de substances reductihles 
et qu'on peut arriver à combiner un grand nombre de péthodes 
directes ou indirectes, qui pourront rendre des services dans 
certains cas particuliers. C'est ainsi que le chloriire de titane a 
été préconisé pour le dosage de 'l'eau oxygdnée, des perborates et 
des percarbonates (1). 11 peut avantageusement remplacer le 
chlorure stonneux, qui n'a pas rendu les services qd'on pouvait 
en attendre, parce que son action varie selon la concentration 
des solutions ; l'action réductrice du sesquichlorure de titane est 
beaucoup plus régulière et  plus Cnergique. 

Si l'emploi de ce réactif ne s'est pas encore généralis6,c'est 
certainement parce qu'on, ne possédait pas d'indicateur permet- 
tant de caractériser la fin de la réaction. 

(i) MOSER e t  LEELING, Zeits. f .  analyt. Chemie, 1913, p.  73. 
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Sur IR rédoation de l'adde aélénique, 

Par MM. (ECHSFIBR DE CONINCX et CHAUVEFIET. 

Dans nos expériences, nous avons employe u n  acide sélénique 
blanc, de densitk 1,4. 

Si I'on mélange de  l'acide formique concentré avec un  I&er 
excés d'acide sClénique, et si I'on chauffe peu ?I peu k l'ébullition, 
il sc dégage CO2 ; il y a réduction, et il se  dépose du sClémurn 
rouge-brun foncé. 

L'acide oxaliquecristallisé se dissout à chaud dans l'acide sCl6- 
nique ; si l'on maintient l'ibullitiori peridarit un temps suHisani- 
ment long, il se dégage COZ, il y a rbduction partielle et séparn- 
tion de sélénium rouge-brun foncé. 

Yous avons obtenu la rnéme variété de  séléniunl en employant, 
a chaud, les acides rnnlonique et pyruvique. En opernnt avec 
l'acide acktique et l'acide succinique, il n'y a pas eu de  réduction. 
La variété de  sélénium rouge-brun obtenue était amorphe et inso- 
luble ou trés peu soluble dans le  sulfure de  carbone ; elle parais- 
sait  identique avec celle qu i  se  dépose lorsqu'on réduit l'acide 
sélénique par  l'anhydride sulfureux. 

(Institut de chimie de Montpellier, 9 inai 1916). 

Dosage d u  plomh ia I'étmt de sulfite de ploiuh, 

Par RI. H .  PELLBT. 

Le no 5 du  15 mai  1926 des Annales de chimie analytique con- 
tient iine note dc M. G. S. Jamieson, indiquant  que le plomb 
peut étre dosé sous forme de  sulfite. 

Kous devons faire remarquer  que nous avons d6crit ce procédP 
d a n s  la Sucrerie Belge et d a n s  leh'zdlelin de rAssociation des chi- 
misies  de sucrerie et de distillerie de France et des Cololzies (n", 
novembre 1913, pases 362 e l  suivantes).  Nous avons Etudié ce 
procédé pour doser le plomb restant d a n s  les solutions de milas- 
ses de  betterave et  de canne aprils leur traitement au moyen 
d u  sous-acétate de  plomb. Nous avons coristatB que ce procédé 
est  t rés  exact e t  permet u n  dosage facile et rapide du plomb, 
rriSme en préserice d'une cer ta i~ ie  q u a n t i t é  de chaux ; dans  les 
mélasses q u i  souvent renferrrient de  la chaux ,  on ne  peut utili- 
s e r  n i  les oxalates, ni les carbonates, n i  les phosphates pour prC 
cipiter le  plomb. 

De plus, nous avons  reconnu que  le  sucre et  les matiéres oras. 
niques contenues dans  la mélasse ne  nuisent e n  rien 3. I'exacti. 
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tude du procédé, -ce qui  n'est pas toujours le cas pour cer taines 
méthodes usitées. 

En outre, nous avons  observé que le sulfite de plorrib est plus 
insoluble que ie carbonate de plomb, surtout en présence du 

-sucre et des principes organiques de la  mélasse. 
C'est pourquoi, dans  la préparalion des liquides impurs  desti- 

nés A être invertis par  l'invertase,. après le traitement pnr-le sous- 
acitate de plomb, le plomb restant h i n s  le liquide devant être 
Eliminé, on a choisi rie prBfPrence l'acide siilfureiix pour obtenir 
un liquide complètement .débarrassé des moindres traces de  
plomb, qui sont très nuisibles k l'action d e  I'invertase. 

Le sulfite de  plomb est facilement formE p a r  u n  courant de  gaz 
sulfureux, et le mieux est d'utiliser un siphon d'acide sulfureux 
comprimé. Le liquide doit renfermer un  excès d'acide sulfureux. 
Si la solution primitive est trop acide, e t  surtout si elle contient 
d e s  acides minéraux, il suffit d e  saturer  la solution B l'aide de la 
soude et, Au besoin, de saturer le liquide IégCx-ement alcalin p a r  
l'acide acétique, qui  ne $ne pas l'opération. . 

Le sulfite de plomb peut être recueilli su r  deux filtres tarés, 
mais, CO-me souvent les premiéres parties du liquide filtrent 
troubles'et qu'il est indispensable de procéder k une deuxièmefil- 
tration, on ne peut pas  mettre les deux filtres l'un dans l'autre. 
On opére alors comme suit : les deux filtres ayant le même 
poids,on redueilie le  précipité sur  l'uri deux, e t  le liquide est reBl- 
tré jusqu'k ce qu'il soit l impide;  le liquide limpide est  ensuite 
repassé sur  l e  filtre témoin, qui subit ainsi le méme traitement 
que le filtre ayan t  retenu le sulfite de  plomb. 

Après lavage con,venable, on sèche et l'on pkse; le sulfite de  
plomb x 0,722 donne le plomb métnlliqiie. 

Lorsqu'on dose le plomb dans  les liquides impurs, tels que  l a  
mélasse traitke p a r  le réactif plomhiqulr, le  sulfite de plomb est un  
peu coloré ; mais cela ne nuit en rien l'exactitude des résultats. 

Ce procédé de dosage d e  plomb est très rapide et  très simple 
, et peut recevoir de nombreuses applic a t '  ions. 

On 4,vibe ainsi l'emploi de I'hydrogéne sulfuré, ainsi que les 
niiinipulations destinées 5 transformer le  sulfure de  plomb en 
sulfate d e  plomb, manipulations au cours desquelles il est 
souvent facile d e  constater la perte du métal par  réduction. En 
tout cas, s'il n'y a pas de pertes en prenant certaines précau- 
tions, il y a toujours du  plomb réduit par le filtre, qui  exigealors 
u n  traitemeril pa r  l'acide nitrique, suivi d'une nouvelle calcina- 
tion en présence de l'acide sulfurique en excés. , v 
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D'autre part, parmi les métaux précipitables par l'hydrogène 
sulfuré, le plomb-est le seul qui  soit précipitable par I'acide sul- 
fureux, ce qui est un aviintage pour la skparation complète de ce 
métal d'avec les autres métaux du méme groupe: 

Reelierahe de l'arsenic dans le sulfate de soude 
oP8elaa1, 

Par M. P. Can~xs.  

Le sulfate de soude des pharmacies constitue deux espèces bien 
distinctes. La première donne, avec l'eau distillée, une solutioo 
limpide ; I'aupe fournit, dans les mémes conditions, une solution 
louche. Ce louche, dlinten,sité variable, est acceptable ou non ,  
selon qu'on est à la campagne ou B la ville ou dans bel quartier 
de cette ville, ou encore que le médicament est plus ou moins 
demandé par la médecine vétérinaire. L'espèce donnant une solu- 
tion limpide répond seule à toutes les exigences du Codex. Il n'en 
est pas de m&me de l'autre, qui parfois précipite abondamment au 
contact du nitrate d'argent. 

Si, après en avoir fait dissoudre 50 gr.  environ dans le rniui- 
murri d'eau distillée froide, on verse la solution ainsi obteiiue 
sur un filtre sans plis de 9 centim. de diamètre, si on lave ensuite 
le papier et si on l'incinère, on constate que !'insoluble est cons- 
titué par une poussière impalpable, dans laquelle domine Uoxyde 
de fer; on dirait de l'ocre ou un limon desséché. - 

Comme, pour la préparation de ce ~u l f a t e ' sod i~ue ,  l'industrie 
décompose le sel marin par l'acide sulfurique; cohme il est très 
avantageux d'utiliser, pour cette fabrication, l'acide sulfurique 
des pyrites, qui est toujours plus ou moins arsenical ; comme, 
enfin, en dépit des purifications par simples cristallisations, le 
sulfate de soude préparé conserve de l'arsenic dans les 58 p. 100 
d'eau qu'il renferme normalement, le Codex recommande d e  
I'kprouver à l'appareil de hlarsh. 

Un  semblable essai est facile dans u n  laboratoire de chimie, 
mais il n'en est pas de mhe dans l'officine du pharmacien. 

/ M. Rougault a bien indiqué,' il y a peu d'aonbes (i), un procedé 
plus simple de déceler la prksence de l'arsenic, mais ce procédé 
ne nous a pas donné de résultats satisfaisants dans I'essaidu sul- 
fate de soude. Peiit-être est-ce parce que I'arsenic se cache en 
partie sous forme d'arséniate ferrique dans la fine poussiére dont 
nous avons parlé plus haut et dont la séparation est âifficile. 

( 4 )  mir Annales de  chimie analytique, 1902, p. 382. 
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Dans tous les cas, voici un autre mode d'essai que le pharrna- 
cien peut aisément pratiquer et qui permet d'opérer sur une assez 

, grande quantite de rnatikre. Ce fait vaut I t l  peine d'Ctre pris en 
considération, alors qu'il s'agit d'un sel qui renferme plus de 
la moitié de son poids d'eau normale, sans compter le dissolvant. 
Enfin, nous ajouterons que, avec ce procédé, les moindres traces 
d'arsenic se manifestent avec intensité et selon une gamme assez 
doquente. 

On introduit dans un flacon ordinaire t00 gr. environ d'eau 
distillée, 5gr .  d'acide sulfurique pur et 5 gr. de zinc également 
pur ;  on reçoit l'hydrogène qui se dégage sur un chapeau de' 
papier blanc à filtrer, de 4 A 5 centim. de diamètre, préalablement. 
mouillé avec une solution de sublimé au centième et desséché 
avant d'ètre mis en place; on rabat les bords du papier de 
façon coiffer le goulot du flacon, et on le maintient en place 
par un moyen quelconque. 

Si, au bout de 314 d'heure ou une heure, lc papier est resté blanc, 
c'est que les réactifs employés sont purs ; on introduit alors dans 
le flacon 23 gr. environ du sel suspect ; on agite pour le dissoudre, 
et on laisse la réaction se produire. 

La presence de l'arsenic se manifeste sur la feuille de papier 
par une cdloration allant du jaune-serin au brun le plus foncé, en 
passant par le soufre doré, chacune de ces nuances correspon- 
dant h la quantité d'arsenic contenue dans le sulfate de soude. 

La tache est produite par l'hydrogène arsénié et est constituée 
surtout par de l'arsenic réduit, en vertu de la réa 

6 HgCI2 + 2 ~ S H ~  = 3 HgW2 + 6 HCI 

Nous estimons que, dans I'cssai du sulfate de soude ct de beau- 
coup d'autres sels, cette réaction e,st capable de dénoncer i cen- 
tième de milligr. d'arsenic dans 100gr. de sel. 

Nous avons spécialement appliqué ce mode d'essai à la recher- 
che de l'arsenic dans la créme de tartre cristallisée ou réduite en 
poudre impalpable. 

I#i?ehe,rche de l'acldc mallcyliqoe r l ~ n m  19s vlns, 

par M. X. R o c ~ u ~ s .  

La réaction violette que donne l'acide salicylique avec le per- 
chlorure de ferest, comme on lesait, d'une trép grande sensibilité. 
D'autre part, on a signalé, dans certains vins naturels,, la pré- 
sence d'une trace d'acide salicylique ou tout au moins d'une 
substance donnant la réaction violette par le perchlorure de fer. 
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Enfin, il existe dans les vins des suhstances tanniques, qui sont 
partiellement solubles dans certains des dissolvants utilisés 
pour effectuer la recherche de l'acide salicylique et  qui donnent, 
a u  contact du perchlorurede fer, des colorations pouvant, soit 
masquer la réaction d'une trace d'acide salicylique, soit donner 
une  coloration pouvant faire soupçonner la présence de  cet acide. 

Voici quel est le procédé très simple que nous employons pour 
efiectuer cette recherche : 

Dans une fiole chnique de 250cc.. on verse 20cc. du vin à 
examiner;  on  ajoute l j 2  cc. d'acide sulfurique au tiers ; on 
mélange, ijuis on  ajoute l 5  cc. de  benzine; on  bouche la fiole, 
e t  on laisse en contact jusqu'au lendemain, sans  agiter.  La sur- 
face de contact entre les deux liquides étant considérable (le dia- 
métre  du fond de la  fiole est d'environ 8 centim.), l'acide salicy- 
lique passe d a n s  le dissolvant; le lendemain, on sépare la benzine 
d a n s  une boule à robinet, et on la verse dans  un  tube à essai ; 
on ajoute environ i cc. d'une solut,ion récemmen t  prépavée et 
très diluée de  perchlorure de fer (2gouttes de perchlorure de fer 
liquide pour 5Occ. d'eau) ; on agite vivement (il n'y a pas à 
craindre qu'il se  fasse une émulsion) ; on laisse reposer, e t  l'on 
examine la coloration de la couche inférieure. 

Si le vin & examiner renferme seulement 2 milligr. d'Acide sali- 
cylique p a r  litre (soit OrniIligr. 04. pour l a  prise d'essai), on 
obtient une légère coloration violacée ; avec 4 milligr. d'acide 
salicylique par  litre, l a  coloration est très nette. 

' 

REVUE DES PUBLICATIONS FHANÇAISES 

Appareil pour mesurer l'acide carbonique r&d- 
tant, d'hue fermentation alcoolique. - M .  LLKIIET 
( A n n a l e s  des fàlsiFcations de septembre-octobre 1 Y 15). a L'ap- 
pareil utilisé par  M .  Lindet pour mesurer le voluirie d'acide car- 
bonique qui se  d+gage au  cours d'une fermentation alcoolique 
consiste en une éprouvette à dessécher les gaz,  qui porte une 
tubulure s a  partie infërieure ; de cette tubulure  part un tube 
deux fois recourbé, dont  la courbure supérieure est légèrement 
inclinée et effilée, pour permettre au  liquide contenu dans l'éprou- 
vette de  s'6couler goutte à goutte dans  une  éprouvette graduée : 
le niveau de la courbure supkrieure d u  tube est de  3 ou 8 centi- 
mètres au-dessous de  l'ouverture d e  1'6prouveLte tubulée. Cette 
éprnuvette est remplie de  pétrole (dans lequel l'acide carbonique 
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ne peut se dissoudre) jusqu'à ce niveau d'écoulement. Dans I'ou- 
verture de la mème Bprouvette est fixé u n  bouchon à deux  trous, 
dans l'un desquels passe un  tube 
recourbé q u i  amène dans l'appareil 
I'acide carbonique; d a n s  l 'autre tube 
passe un  tube droit,  taillé en biseau, 
fixQ lui-même dans le  col d'un ballon 
renversé rempli de  pétrole. 

Sous la pression d e  l'acide carho- :@- 

nique ou, a u  début , ,de  l'air contenu 
dans le  flacon de  fermentation, le 
liquide de l'éprouvette tubulée s'écoule 
goutte à goutte d a n s  116prouvette 
gradube, et, au  fur e t  B mesure que 
le niveau baisse, Ie pétrole Ecoul6 est 
immédiatement remplacé par  le pé- . 
trole du ballon d'alimentation ; le 
niveau du liquide dans  l'éprouvette 

' 

tubulée reste constant. 
Le volume du pktrole déplacé cor- 

respond à celui de  l'acide carbonique dégagé. 

Caractérisation d e  l'acide picrique dans l es  nri- 
nee. - M. PECKER (Société de baologie, sPance du 18 décem- 
bre 1915). - M .  Pecker a examiné un assez grand nombre 
d'urines provenant d'ictkriques vrais  ou soupçonnés d'avoir 
ingér6 de I'acide picrique, et il a confirmé p a r  l'expérimentation 
sur  le chien la méthode de recherche A laquelle i l  a eu recours. 
Cette methode consiste & prendre 50cc. d'urine, qu'il additionne 
de 5cc. d e  SO4W a u  demi et de 2 ?i 3 cc. de solution de perman- 
ganate de potassium 15 p. 200 jusqu'h décoloration d e  l'urine; 
on obtient ainsi un liquide jaune-paille, qu'on traite par  l'éther ; 
on sépare par  décantation la solution éthérke ; on l'additionne de  
sulfate de sodium anhydre  pour enlever l'eau qu'elle peut con- 
tenir ; on Vévapore a u  hain-marie ; on obtient ainsi, si  l 'urine 
renferme des produits de t ransermat ion  de  I'acide picrique, un  
résidu de  couleur jaune-soufre; dans le cas où ce r6sidu possEde 
une teinte rougeâtre, on le reprend i chaud par 2 gouttes d'acide 
nitrique,.et l'on h a p o r e .  En reprenant le;l.ésidii par  l'eau, on 
obtient une solution jaune, s u r  laquelle on exécute les rkactions 
de l'acide picrique : 

I n  Teinture de  la laine, qui vireau rouge au  contact du sulfhy- 
drate d'ammoniaque ; 

90 A d d i t i ~ n  d e  cyanure de  potassium, qu i  donne une colora- 
tion rouge-cerise, puis  pourpre, d'isopurpurate alcalin ; 

3" On imprègne de solution une bandelette de papier à filtrer ; 
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on la fait sécher; on ajoute sur la bandelette quelques gouttes de 
solution de carbonate de sodium ; on fait sécher de nouveau ; on 
place la bandelette dans une fiole contenant de l'eau de laurier- 
cerise, qui d b g ~ g e  de l'acide cyanhydrique ; si I'on facilite la 
réaction à l'aide d'une douce température, la bandelette prend 
une teinte saumon. 

En définitive, les urines d'ictère simulé par ingestion d'acide 
picrique ont une couleur qui varie de l'orangé au brun-malaga, 
sans reflet verdâtre ; elles ne renferment ni albumine, ni pig- 
ments biliaires, rii urobilirie, ni hémoglobine ; après défécation 
par l'acétate neutre de plomb à 30 p. 100, elles donnent un 
liquide colore en jaune. 

L'acide picrique se transforme dans l'économie et subit une 
série de réductions qui déterrriinent la formation de dérivés arni- 
nés, lesquels contractent des combinaisons avec les acides et les 
bases de l'économie, et qu'on peut retransformer par oxydation en 
acide picrique ; c'est cette oxydation que détermine le perman- 
ganate de potassium,dand le procédé ci-dessus décrit. 

Les dérivés qui se forment dans l'organisme sont d'autant plus 
difficiles à oxyder que l'élimination a été plus lente; c'est ce qui 
se produit lorsque l'acide picrique est ingéré par petites doses ; 
si cet acide est absorb6 haute dose, il s'élimine trop rapidement 
pour être comp1i:tement transformé, et I'on peut alors en retrouver 
dans l'urine, en traitant celle-ci par l'éther après l'avoir addi- 
tionnée d'acide sulfurique. 

REVUE DES PUBL'I~ATIONS ETRANGERES, 

Uétermioatlon de I'oraolun et d o  vanadlnm dans 
leurs mtuerlrls. - bIM. W. F. 1IILLEBHARD et RANSOME 
(Report on uranium, radium and vanadium. Bq. of Inderior- 
Washington, 1914, p. 82). - Ces méthodes s'appliquent à la car- 
notite, mais non à la pechblende. 

Dosage du vanadium, - On grille le minerai doucement pour 
détruire la matière organique; on fait bouillir pendant un qujirt 
d'heure avec fICl ; on filtre ; lerésidu insoluble, lavé et incinérb, 
est traité par quelques gouttes de SOqH2,  puis évaporé pl~isieurs 
fois en présence de l'acide fluorhydrique ; on chauffe jusqul& 
production de fumées d'anhydride sulfurique ; on reprend prlr 
S04He ; on chauffe, et l'on dissout dans l'eau. 

On peut aussi fondre le résidu avec du carbonate de sodium, 
reprendre par l'eau, filtrer et ajouter le filtrat L la partie filtrée 
principale. 

L'ensemble est évaporé avec S04112 jusqu'à production de 
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fumées blanches ; on reprend par l'eau, et I'on traite par l'hy- 
drogéne sulfuré, d'abord à chaud, puis froid; on filtre et on 
lave ; on chasse I'hydroghne sulfuré, puis on oxyde par l'eau 
oxyghée  ; on évapore jusqu'à production de fumées blanches ; 
on reprend plusieurs fois par HCI concentré, afin de réduire Ve05 
en VZOk ; on reprend par l'eau ; on titre au  rnoyeri du perrnanga- 
nate de potassium à 60-700. Dans les indications données par 
M. Campagne (Analyse des aciers), la réduction par HCI a lieu 
avant l'évaporation avec S04112, il faut alors prendre soin de ne 
pas poussercette dernikre opération plus loin que le temps requis 
pour chasser BCI, car, apres cet instant, il peut y avoir une lente 
oxydation de V204. 

Dosage de l'uranium. - On traite le minerai à froid par IICl 
dilué (1 : 1) pendant 15 minutes ; on filtre ; on précipite par H2S 
(a chaud et pendant assez longtemps dans le cas de la présence 
de l'arsenic); on filtre ; on fait bouillir le filtrat pour chasser 
1IPS ; on évapore 2i siccité, .et l'on convertit- en nitrates par  évapo- 
ration à siccité avec Az0311 ; on traite le résidu ii l'eau froide et 
l'on filtre sur un petit filtre en lavant avec un peu d'eau. 

De cette manière, la presque totalité du nitrate d'uranium est 
en solution, tandis qu'ii y a peu ou pas de vanadium. 

On redissout le résidu dans Az03H,  et l'on évapore Ii siccité 
dans une petite capsule de porcelaine ; on verse AzH3 sur le 
résidu, et on laisse en cyntact pendant quelque temps, afin de 
dissoudre la majeure partie du V 2 0 5  ; on filtre sur u n  petit filtre ; 
on redissout le résidu d e  ce filtrat dans A z 0 9 1 ;  on évapore B 
siccité, et I'on reprend une seconde fois par AzH3 ; on dissout 
enfin le résidu final dans AzOYl-I, et I'on ajoute B la solution prin- 
cipale d u  nitrate d'uranium ; on neutralise par AzI13, et' I'on 
ajoute du carbonate de sodium et du sulfhydrate d'ammonium ; 
on laisse reposer pendant 21 heures dans un vase bouché ; on 
filtre ; on lave à I'cau çontenant.un peu de carbonate de sodium 
et de sulfhydrate d'ammonium ; on évapore le filtrat dans une 
grandecapsule de porcelaine ou de platine; on calcine doucement; 
on redissout dans AzOSH ; on filtre s'il est nécessaire, et l'on pré- 
cipite I'uraniprn par AzIIa exempt de carbonate ; o n  filtre ; on 
lavedeux ou trois fois avec de l'eau contenant un peu d'AzH3 
exempt de carbonate; o n  redissout ; on précipite denouveau et 
on lave comme précédemment; on calcine, et I'on pèse V308  
impur. 

On chaufk avec un peu d'AzO3t1 jusqu'à décomposition de 
V 9 O R  ; on filtre le résidu insoluble (qui peut contenir iin peu de 
silice, d'oxyde de fer et d'alumine), et l'on déduit le poids de 
celui-ci du poids d'oxyde d'uranium impur ; on divise la solu- 
tion de ce dernier en deux aortions : on essaie l'une d'entre elles 
pour acide phosphorique. Si l'on constate la pr6sence de celui-ci, 
on  le déduit du poids trouvé préckdemment; on kvapore l'autre 
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portion avec S0411\ on reprend par l'eau, et l'on filtre le sulfate ' 
de baryum qui pourrait être prksent ; on le dtiduit s'il y a lieu. 

On réduit ensuite le V205 accompagnant l'oxyde d'uranium par 
un courant de SO"gazeux, ou par du bisulfite d'ammonium pur;  
on fait bouillir pour chasser S02 dans un courant de gaz carho- 
nique, et l'on titre à 60-70'' p a r  le permanganate de potassium ; 
on déduit, s'il y alieu, V205 trouvé de V 3 0 8 .  On peut aussi procé- 
der de la maniére suivante :.la deuxième portion de la solution 
nitrique est reprise par,HCI pour réduire VZ05 en V204  ; on éva- 
pore avec SO$H2 jusqu'üproduction de fumées blaaches ; on filtre 
s'ily a lieu (à cause dela présence du sulrate de baryum), puis on 
titre a l'état de V20b comme dans le dosage du vanadium. 

P .  T. 

Dosage volumétriqne de  I'urcrniuin danu l a  csrna- 
tite et les minbraoa orano-vaiiadifëres. -M. LEI)OIJ?I 
(Report on uranium, radium and vanadium. Dep. o f  Interior- 
Washington, 1914,  p.  85) .  - On traite dans un bécher 5gr .  de 
minerai (ou une quantité ne contenant pas plus de  Ogr. 3 d'ura- 
nium métal) par 10cc. d'AzO"1 (D = 1.32) et 2Occ. de SO+[IZ 
(D = 1.84) ; on couvre avec un verre de montre, et l'on évapore 
jusqu'à commencement de dégagement de fumCes blanches ; on 
lave le verre de monlre avec un peu d'eau ; on ajoute un  peu 
d'eau au bécher ; on mélange, e t  I'on 6vapore jusqu'à siccité, en 
laissant un résidu legèrement humide et  contenant environ Scc. 
de  S04H2 ; on ajoute 75 k 80cc. d'eau au résidu, e t  I'on chauffe 
jusqu'à dissolution de toutes les substances solubles, puis, saris 
filtrer, on fait passer H2S dans la solution c h a u d e  on filtre, et  on 
lave à l'eau chaude ; on fait bouillir le filtrat pour chasser I12S, 
et I'on peroxyde par l'eau oxygénée. 

On neutralise le liquide à l'aide du carbonate de  sodium, en 
ajoutant environ 2gr. en excès; on additionne de 2Occ. d'eau oxy- 
génée, et l'on fait bouillir pendant I t i  minutes ; on filtre, et on lave 
quatre ou c,inq fois à l'eau chaude en agitant le prkcipité ; on 
recueille lefiltrat dans un béctier ; on passe, h I'aide d'un jet de 
pissette, 16 précipite dans un autre bécher, en négligeant la 
petite partie restant attachCe aux parois du filtre; on dissout le 
précipité dans un  peu de SOhI12 dilué ; on neutralise comme 
préci:demment'par le carbonate de sodium, avec un exchs d'en- 
viron 2ÿr .  ; on ajoute IOcc. d'eau oxygi. ée, et l'on fait bouillir; 
on filtrc sur le premier filtre, et on lave tlois fois ii l'eau chaude. 

Les filtrats des deux précipitations a u  carbonate de sodium 
contiennent tout l'uranium et un peu du vanadium. 

' On ajoute 5gr .  de phosphate d'ammonium et 1Occ. de S04H2 ; 
on fait bouillir jusqu'k expulsion de  tout l'acide carbonique ; on 
rend légèrement alcalin par AzH3, puis faiblement acide par 
l'acide acetique. 
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L'uranium est prbcipité 2 i  l'état de  phosphate double d'uranium 
et d'arnmoniuin, et le vanadium reste en solution. . 

On refroidit le h6Cher duran t  trois quarts  d'heure dans l'eau 
.glacée ou bien on  laisse reposer pendant u n e  nuit. Cctte précau- 
tion est nécessaire pour  la séparation complète du précipité 
d'uranium. 

Le prbcipité est gElatineux et  difficile & laver ; on filtre s u r  u n  
filtre garn i  de  pa te  à papier ; on lave avec une solution à 2 p .  100 
de sulfate d'ammonium, en rinçant le bdcher et lavant hien en 
haut  du  filtre. Lorsque le précipite s'est égoutté, on l'enlève aussi 
bien que possible du filtre à l'aide d'une b û p e t t e  de verre, e t  
on le passe dans  le hécher ; on lave le  filtre pour enlever le vnna- 
diuni qui peut l'imprégner ; pendant  que le  filtre s'ésoutte, on 
ajoute un peu de  solution d e  sulfate d'ammonium dans le bécher, 
et I'on divise parfàitement le précipité ; on ajoute alors 100cc. 
de  solution de4avage de  sulfate d 'ammonium ; on agite et l'on 
liltre comme précédemment. Pour  d e  farts précipites. cette 
méthode de lavage est plus  commode que le traitement direct 
sur le filtre. 

Maintenant, à l'aide d'une baguette d e  verre, on fail passer le 
précipité aussi complètenient que  possible dans le bécher, e t  l'on 
dissout le peu qui  reste sur le filtre avec SOLI12 dilué (1 : 4) chaud,  
laissant l'acide couler A travers le  filtre dans le hécher contenant 
le  précipité ; on lave le filtre à l'eau chaude ; h l a  solution du  
bécher, on ajoute 2gr .  de phosphate d'ammonium ; on di lue 
250cc. avec de I'eau chaude ; o n  rend IégtSremtnt alcalin p a r  
AzI13 ; on fait bouillir pendant quelques minutes, e t  I'on rend fai- 
blement acide p a r  l'acide acétique ; on refroidit le liquide, et 
I'on filtre sur  le filtre ayant  d k j k  servi, lavant le héchrr  e t  le fil- 
tre plusieurs fois avec la solution de  sulfate d'ammonium ; on 
enlhve ainsi les dernières traccs de  vanadium s'il s'agit de mine- 
rais urano-vanadifires ordinaires, c 'est-&-dire ne contenant pas 
plus de  4 p .  100 d'TJ308 et 6 p .  100 de VeOs. 

Dans l'analyse des rninerais plus riches, une troisième pré- 
cipitation doit-être eirectuee pour  Climiner tout le vanadium. 

On dissout le  phosphate d'uranium sur  le filtre d a n s  S06H2 
dilué chaud (1 : &),en employant en tout 40cc. d'acide; on lave le 
filtre; on  refroidit la solution, et l'on essaie avec quelques gouttes 
d'eau oxygé118e pour étre certain de l'absence du vanadium; 
on ajoute un  excès de solution concentrée de permanganate de 
potassium, et l'on chauffe & l'ébullition ; on refroidit le liquide ; 
on dilue h 150 cc., e t  l'on passe à travers un  réducteur. 

Ce rkducteur (employa pour les arialyseu de fer) est  formé d'une 
colonne de 19 centimètres de  longueur e t 2  centimètres de diamè- 
.tre, remplie de  zinc granulé (tamis 30 mailles), qui a été amal- 
gamé dans  une solution diluke de hichlorure de mercure. Cette 
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colonne est en relation avec une trompe. Le temps requis pour la 
réduction à travers cet appareil est d'environ 2 minutes, non 
compris les lavages. 

Après réduction, on agite vigoureusehent pendant une minute 
a u  contact de l'air, et l'on titre avec une solution titrée de per- 
manganate de  potassium. P. T. 

Dovage de l'acidité libre et de l'oxychlorure dans 
lea ~alutionn de perchlorn~edeîer. -M. lelY Cr. ROMLJN, 
'S HERTOGEXBOSCH (The American Journalof Pharmacy, i9i5,  
p.  245). - L'essai pour la recherche de l'oxychlorure et de l'aci- 
dité libre dans une solution de perchlorure de fer indigué par la 
Pharmacopke N6erlandaise diffkre de celui qui est mentionné 
dans  les Pharmacopées des Etats-Unis, Belge et G&manique. 

Cet essai est le suivant : « lorsqu'on mélange 1 cc. de la solu- 
tion en question avec Scc. d'eau et qu'on fait bouillir pendant 
1 minute, le liquide doit être trouble après refroidissement D. 

Les autres ~ h a r m a c o ~ é e s  prescrheni de faire bouillir directe- 
ment avec l'hyposulfite de  soude ; la Pharmacopée des Etats-Unis 
exige qu'aucun précipité brun-rouge d'hydroxyde de fer ne doit 
se séparer, tandis que les deux autres Pharmacopees adniettent 
la formation d'un léger precipité. 

Trois Pharmacopees permettent donc une légère proportion 
d'oxychlorure non définie ; la Pharmacopée des Etats-Unis ne 
l'admet pas, mais elle tolere de I'IIC1 libre. 

Avec différents échantillons de solution de  perchlorure de fer, 
l'essai de la P\armacopée Néerlandaise donne des degr6s trks 
différents de trouble ; c'est pourquoi l'auteur a déterminé l'aci- 
dité libre de  ces mémes solutions. 

L'essai de  la Pharmacop6e des Etats-Unis ne peut pas être prati- 
qué, car une solution contenant de l'HG1 libre libère l'acide thio- 
sulfurique, lequel se dkcompose à chaud en soufre libre, acide 
sulfureux et  eau. A la température ordinaire, la transformation 
du  thiosull'ate ferrique en tétrathionate ferreux se produit très 
lentement, mais l'auteur a constaté que la.réaction est beaucoup 
accélérke par l'addition de  quelques gouttes de solution de chlo- 
rure cuivrique, ce que démontre l'expérience suivante : 

Dans deux fioles de 100cc., on introduit 2cc. de chlorure fer- 
rique en solution, 50 cc. d'eau et 2cc. de  solution de  soude NjlO; 
au contenu d'une de ces deux fioles or1 ajoute 5 gouttes d'une 
solution à 10p.100 de chlorure de cuivre ; après une demi-heure 
d'attente, on ajoute 9cc. d'une solution normale d'hyposulfite de 
soude a u  contenu de chaque fiole. Les deux liquides sont immé- 
diatement colorés en violet foncé. La solution exempte de cuivre 
se dkcolore très lentement : a u  bout de cinq minutes, la colora- 
tion est brun-madére; plus tard, le liquide devient presque inco- 
lore et laisse déposer un précipité d'hydroxyde ferrique. 
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La solution qui  contient le chlorure de cuivre se  décolore pres- 
que instantanément et  devient trouble trés rapidement. 

Lorsque la solution NI10 de soude est remplacée par  BCI, on 
obtient une solution limpide. 

Dans ce liquide', l'acidité libre peut Ctre approximativement 
dkterminée par  titrage en présence du méthylorange comme indi- 
cateur. Le r4sultat obtenu n'est pas  exact p a r  ce procedé, en rai- 
son de la gêne produite par  le dépôt d 'hydra te  ferroso-ferrique, 
mais on peut rerriédier à cet iriconvénient par  addition d'arriidon 
soluble préparé d'aprés la méthode de Fernbach et  Wolf. 

Les réactifs nécessaires pour  l'essai en question sont les sui- 
'vants : 

1"olution d.hyposulfite de  soude contenant 24 gr .  800 d e  pel 
dans 4OOcc. d'eau. 

2"hlorure cuivrique amidonné, obtenu en n~é langeant  2 gr.  
de chlorure cuivrique avec 49 gr. d'amidon solublé préalablement 
sécbé k 100". 

L'dssai se pratique comme suit : à une solution froide d e  Ogr. 5 
de chiorure cuivrique amidonne dans 50cc. d'eau, contenue dans 
une fiole c h i q u e  de IOOcc., an ajoute 2cc. de  la solution de chlo- 
rure ferrique à essayer, puis 5 cc. 5 de solution d'hyposulfite pour  
la solution ferrique de la Pharmacopée des E tats-Unis et 9 cc. pour  
celle de la Pharmacopée Néerlandaise IV. 

Le liquide décoloré est additionné du méthylorange ; si la rCac- 
tion est acide, on titre avec In solution N/10 d'hyposulfite (1). Si 
le liquide est alcalin, on le rejette. et l'opération est répétée après  
addition de 2 cc. d'I1CI N/10, ou davantage Si c'est nécessaire, 
avant l'addition des autres réactifs. 

Comme, dans ces conditions, l 'acide thiosulfurique libre se 
décompose t réspapidement  à froid, le titrage peut être effectué 
aussi trEs vite, et le changement de couleur peut être perçu faci- 
lement au  travers du liquide s u r  u n  fond blanc. 

l)esesexp6riences, ~ ' a u t e u r c o n c l u t ~ u e  2 cc. dechlorure ferrique, 
essayés comme il vient d'être dit ,  ne doivent pas exiger plus  de 
lcc.2 de solution NI10 de  soude ;  d'autre part ,  si le  mélange est 
alcalin au méthylorange, l'addition de 1 cc. d'lIC1 N/20 à l a  solu- 
tioq de chlorure ferrique doit produire u n  mélange ayant  une 
réaction acide. Il. C. 

Recherche des nitrates en présence des matières 
organiques. - M. A. TIKGLE (Phurn~aceut icul  Journal ,  1926, 
1, p. 165). - 1,'auteur revient. s u r  une qukstion qu'il a déjh étu- 
dike (2). 

La rbaction de Torti  permet d e  déceler les n i t rdes  organiques 

il) Le texte porte : u Solution decinormale de thiosulfate de sodium; 
il faut lire plutôt : solution de soude decinormale D. 

(2) Voir Annales de  chimie analytique, 1915,  p.  245, 
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ou les nitrates minéraux mklangés de  matiéres organiques. 
Une solution de nitrate de' potasse A 4/1000 étant  saturée de 

sucre de canne, on en prend 2cc. ; on y ajoute un volume égal de 
réactif (solution de 3 g r .  d'acide salicylique dans 1OOcc. de 
S04H2) ; on chauffe jusqu'à formation de  vapeurs blanches abon- 
dantes;  a p r h  refroidissement, la masse charhonnée est reprise 
par  10cc. d'eau ; la solution, BvaporEe, donne u n  résidu qu'on 
dissout dans l'éther ; la moitié de la solution éthéréc, traitée par 
l'ammoniaque, donne une coloration orangé ; l'autre moitié étant 
additionnec: de  2cc. d'une solution de chlorure ferrique B I p .  100, 
la couche aqueuse devient lentement rouge. 

L a  iiième quanlité de cette solution de potasse siicrbe ne donne 
aucune r6actiori par  S04112 et  la tournure de cuivre. 

:i. D. 

Recherche de I'acide citrique dans le vin et autres 
produits alirrieritaires. - M. R .  KUKZ (The A?zalyt, 
1915, p. 464.). - A 10cc. de  la solution à essayer on ajoute Icc. 
de SO'+iHZ (1 : 1) et O cc. 3 d 'une  solution d e  KIlr à 37,5p.iUü; à 
ce mélange on  ajoute 1 cc, d'une solution de  RlnO'K à 5p.100, 
et le tout est porté à la t emphalure  de 450 pendant 5 riiiriutes; 
s'il se produit  u n  léger dépbt de hin02, on le redissout par addi- 
tion d'une goutte de solution de  sulfate ferreux aciduliie avec 
SOq2.  Un trouble très net  est obtenu avec i milligr. d'acide 
citrique. Les vins donnerit g6riérale1rierit uri trouble avec le haine 
seul, et, il es t  nécessaire de modifier de  l a  maniére suivante l'es- 
sai indiqué plus hau t  : on évapore 50 cc. de  vin jusqu'au voluine 
de IOcc. ; on ajoute 2cc .  de S O q 2  dilué et 10cc. ou davantage 
d'eau de  brome saturée ; on dilue le mélange A 30cc. avec de 
l'eau, e t  l'on filtre en prEsense de  kieselguhr. Le filtrat est traite 
comme ci-dessus. 

Tous les vins rouges et  blancs examinés par  cette méthode 
doririent la riiactiori de  I'acide citrique, quoique la propoition de 
cet acide soit tr&s faible. En opérant  s u r  une  plus çrande quan. 
titk de vin (100 cc.), la pentabromoacétone qui  se .forme dans 
cette réaction peut étrc recueillie, séchée s u r  S04112 après lavüge 
avec S04112 très dilué, puis &sSé. 

Pour  la recherche de l'acide citrique dans le lait, on chauffe ce 
dernier avec SOLI12 dilué ; le  sèrurn résultant est traité par le 
t ann in ,  afin d'enlever les protéines solubles ; on filtre, et le filtrat 
résidnel est trait6 comme il a été dit  en premier  lieu. 

L e  lait  frais parait  contenir plus ,  d'acide citrique que le lai t  
p lus  vieux ou mémc Ic lait caillé. 

Dans lecas de  confitures ou marmelades, une  portion del'kchan- 
tillon est dilué avec de l'eau, puis  acidifié avec quelques gouttes 
de SOLH\ on étend la solution avecenviron deux fois son volu~ne 
d'alcool, et  l'on filtre ; le filtrat est neutralisé avec AzH3, 6vaporC 
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pour éliminer l'alcool après addition de S06H2 dilué ;on filtre de 
nouveau; e t  ce dernier filtrat est utilisé pour l'essai. Si le filtrat 
donne avec le  brome seul un prbcipité, on le traite comme il a é té  
dit pour le vin. Les jus  de  fruits èxigent aussi un  semblable trai- 
tement avant  d'étre essayé. I 1-1. C . 

Recherche d u  p-naptliol dans  l e  lyaol o n  prépa- 
rations similaires.  - M .  R .  B O D M E R  (The  Analysl, 1925,  
p. 341). - I.cc. du lysol à examiner est  dissons dans l'eau dis- 
tilkje ; on amene la solution à 200 cc. (Le lysol doit donner avec 
l'eW distillée une solution parfniterncnt limpide en toutes propor- 
tions). On opère c o m p a r a t i v ~ m e n t  avec u n  lysol ahsolumeat 
exerilpt de  P-nnpthol. - 

Par l'addition de 1 cc. du rkactif à la benzidine k la solution 
du'lysol pur ,  on obtient une coloration oranyi. mais; si le lysol 
contient d u  p-napthol. il se développe, a u  con traire, une bellecou- 
leur ruuye sensible jusqu'k 0,2p.100 'du composé en question. 

Le réactif à l a  benzidine est  préparé comme suit : i gr .  de 
benzidine est dissous dans 4 c c .  d'HC1 concentré ; on arnèoe 
100cc. avec de  l'eau ; on ajoute 1 gr. de  nilrite de  soude, puis on  
neutralise avec un  alcali étendu. Ce réactif ne se conserve p a s  
bien. H. C.  

Recherche de l'acide urique dans l e  sang. - 
BItIiGSCH et KRISTELLER (Medicinische Hlinik, 191 4 ,  p 482). 

' - Les auteurs  indiquont une nouvelle réaction qu'on exécute 
de la façon suivante : on traite le  sérum dilué au 10" par  une 
solution d'acide pliosphomolybdique. Selon la plus ou  moins 
forte qiiantitk d'acide iiriqiie contenu dans  le sérum, il se  pro- 
duit une coloration bleue plus ou moins intense. P a r  cornparaison 
avec des solutions cxactemçnt doshes, on peut déterminer la 
quantité d'acide ur ique à un milligr. près, et méme moins, dans  
100 cc. de sang.  ' A. B. 

Brome pur. - M. A .  SCOTT (Pharmaceutical Journal, 
t 9 2 6 ,  1, p. 276). - Le point d'ébullition du  brome varie, suivant  
les auteurs, de 58 630. 

Un échantillon, préparé en desséchant du  brome s u r  du  bro- 
mure de calcium et en le distillant s u r  de la baryte anhydre,  a 
doriné, comme point d'ébullition, 57O 9 k l a  pression de 739 mil- 
hm. La densité était  de 3.1893. 
, Le point d'ébullition qui est ihdiqué habituellement, e t  qu i  es t  
plus élevé, est sans doute attrihuahle 31 des traces d'eau très dif- 
ficiles a éliminer. A .  U. 

\ 

Acide azotiqne pur. - M. A. SCOTT (Pharmaceu'ical 
Journal, 191 6 ,  1, p. 276). - Pour ohteriir un acide complète- 
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m e n t  prive d'halogénes,  i l  faut di luer  l'acide à 2,4 avec son 
vo lume  d'eau et a jou te r  du p e r m a n g a n a t e  de p o t a s s i u m ;  o n  dis- 
t i l le  erisuite ; les premiéres  por t ions  du dis t i l la tum contiennent 
t oüs  les  halogénes ; le res te  d u  p r o d u i t  dist i l le est cans t i t ué  par 
de l 'acide pur. A .  D. 

NOUVELLES ET REISEIGNEMENTS 
DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 

Nous informons nos lecteurs qu'en qualité de secrétaire général du 
Syndicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsque les demandes et les 
offres lepermettent,  de procurer des chimistes aux industriels qui en ont 
besoin e t  des places aux chimistes qui sont la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument Kra- 
tuites. S'adresser & M. Crinon, 20, Boulevard Richard-Lenoir, Paris, 11. 

Sur  la demande de  M .  le secrétaire de  l'Association des anciens élèves 
de  I'1nstit.ut de chimie appliquée, nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en  s'adressant & lui, 3, rue 
Michelet, Paris, 68. 

L'Association amicale des anciens klbves de I'lnstiiut national agrono- 
mique est a rndrne cliaque niince d'oiïrir tt MM. Ics industriels, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieurs inghieurs agronomes: 

Pribre d'adresser les demandes au siP.ge social de l'Association, 16, rue 
Claude Bernard, Paris. 5'. 

L'Association des anciens e lbes  d u  laboratoire de chimie analytique de 
I'Universitb de Genbve nous prie de faire savoir qu'elle peut offrir des 
chimistes capahles et expérimentés dans tous les domaines se rattachant 
tt la chimie. - Adresser les demandes à 1'Ecole de chimie, à Geneve. 

pour les Etats-Unis (Californie) un ingénieur ou un ON DEMANDE chimiste capable d'installer et de d i r i g s  uua usine 
Blectrolytique pour le traitement des chlorures (soudes et potasses). - 
S'adresser au bureau des Annales de chimie analytique, 20 boul. Riohard 
Lenoir. Paris, aux initiales M. B. 

pour les Etats-unis (Caiifornie! un ingénieur ou un ON DEMANDE chimiste ou un chef de lobrication capable de diriger 
une potasserie - production et raffinage de salins. - S'adresser au bureau 
des Annales de chimie analytique, 20 boul. Richard Lenoir. Paris, aux 
iiiitiales M. B. 

ON DEMANDE pour 1" Californie (Etats-Unis d'bmirique) un ingénieur, 
un chirniste ou un contre-maitre capable de nionter le 

procédtS Leblanc pour le traitement des sulfates de soude et de potasse, et. 
au  besoin, pour prendre la  diroction de la fabrication. - S'adresser au 
bureau des Annales de chimie analytique, 20, boul. Richard Lenoir, Paris, 
aux iuitiales M.  il. 

Jeune Suisse romand diplam6 de 1'Univer- INGÉNIEUR-CHIMISTE site de Lausanne, dispensé d u .  service d i -  
taire, cherche place. - Offres 4 W. Blanc, ürancy, 8,  Lausanne. 

Lq Gérant : Ç. CRINON. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Reaherelie du chlore I W r e  dans les eaux 
d'alimentatlou orbaines, 

Par M. G;B. LE ROY. 

Dans de nombreuses villes en t'rance et à l'étranger, les eaux 
d'alinientation, avant  d'ktre envoyées d a n s  les canalisations 
urbaines, sont soumises à un  traitement de purification bacté- 
rienne basé s u r  l'action de  minimes quantités de chlore actif, 
fourni par  des hgpochlorites alcalins ou alcalirio-terreux mis  en 
œuvre sous leurs espèces coinmerciales d e  chlorure de  chaux  ou 
d'eau de Javel. 

La dose de  c h o r e  à introduire dans  I'eau est variable. E n  
France, la circulaire du Ministre de l'Intérieur du  25 septem- 
bre 1914 indique, comme dose moyenne, par  litre d'eau, 
O rnilligg.. 8 de chlore actif, ce qu i  correspond à I'int,roduction de 
1 litre d'eau de Javel  à 30" chlorométriques pour 100 métres 
cubes d'eau à purifier. 

On adrriet généralement que le chlore actif ainsi introduit dis 
paraît rapidement dans l'eau, d u  fait même de son action purifi- 
catrice, en se t ransformant  e n  chlore inactif e t  combiné, qui  
vient se confondre avec celui des chlorures (NaCl, CaCIP) naturel: 
lement contenus dans les eaux. 11 importe que cette disparition 
du chlore actif, qu i  est plus ou moins rapide selon la nature de  
I'eau, selon s a  teneur en matiéres orgariiques, en nitriles ou sub- 
stances sulfurées, selon son état d'aération, de malaxage, de  
température, de solarisation, etc., soit accomplie avant  l'arrivée 
de l'eau a u x  robinets d'utilisation. En effet, s'il n'est pas 
démontré que de  minimes quantités de  chlore actif constamment 
ingérées dans I'eau de  boisson ne soient pas  irisalubres en agis- 
sant, pa r  exemple, s u r  les ferments digestifs, il est évident que 
l'odeur et la saveur d'une eau contenant d u  chlore actif, e t  qui  
deviennent perceptibles dès que la  dose atteint environ 
O miIligr'. 03 p a r  litr3, sont d6sagréahles pour  le consornma- 
teur. J 

Le contr'dle chimique des eaux traitées p a r  les hypochlorites 
est donc d'une évidente utilité. Malheureusement les réactifs 
propres à dkceler le chlore actif trCs dilu6 dans  l'eau, et m h e  le  
réactif iodo-amidonné, qui est le meilleur d'entre eux, malgré 
sou incoinpléte spécificité, deviennent inefficaces et  inopérauts 

.RJILI.ET 1916. 
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lorsque la  dose de chlore p a r  litre descend au-dessous de 
O milligr. 05 environ. 

J'ai donc cherch6 B remédier à cette lacune analytique par  la 
création d e  la méthode suivante : 

a Cette ni6thode analytique est hasée sur  la congélation incom- 
p l è t ~ .  et fractionnke de I'eau examiner, la congélation 6tant 
conduite de façon a provoquer, d'une part ,  l'élimination de  la 
maje;re partie d e  l'eau à l'état de glace pure, et, d'autre part, la 
migration du chlore actif dans la petite q"antit6 d'eau laissée 
incongelée. Le chlore libre se trouvant ainsi concentré sans alté- 
ration, malgré son instabilité. peut être facilement recherché et 
caractkrisé par  ses réactifs classiques. 

La t,echniqiie de I'opkration est simple ct facile. O n  prend un 
volunie assez considérable de l'eau, s i  l 'examen préalable p a r  
les réactifs a donné un  résultat négatif, soit 10 litres d'eau par  
exemple;  on les place dans un récipient métallique, B parois 
émaillées si possible ; on refroidit, pendarit plusieurs heures, 
par  immersion dans un  bain de  saumure incongelable, forte- 
ment  rEîrig6rée et en circulation. Il faut  avoir soin d e  ne pas 
agiter directement I'eau, ce qui  provoquerait une  &ration nuisi- 
ble ; on procède seulement p a r  secousses m6caniques exercées 
extérieurement s u r  les parois du rbcipient. Lorsqu'il ne reste 
plus que  la cinquantiéme partie environ du  volurne .initial, on 
recueille ce liquide, 'et on le  soumet a u x  réactifs. Dans ces condi- 
tions, en opérant sur  10 litres d'eau, on peut,  avec le  réactif 
iodo-arnidonn6 (solution aqueuse ti I p. 100 d'iodure de potassium, 
ou mieux, à mon sens, d'iodure de magnésium, additionnée 
d'empois amylacé), caractkriser facilement O milligr. O005 de 
chlore actif, dilué d a n s  4 litre d'eau. En opérant s u r  un volume 
d'eau plus conSidérable, soit 25, 90 ou 100 litres (ce qui est facile, 
étant donnée la  technique frigorifique), on peut  rechercher et 
déceler des proportions infinitksinales de chlore actif. ' 

On peut également, en certains cas, pousser jusqu'k l a  congé- 
lation tolale. puis,  après avoir démoulé le bloc de glace, fendre 
celui-ci longitudinalement en deux, de  fiçon Zt mettre B nu la 
part ie  centrale et rnédiillaire ; on examine ensuite, en arrosant 
cette partie centrale avec le réactif iodo-amidonné, s'il y a appa- 
rition de  la. coloration bleue caractéristique, localis6e en cet 
endroit.  

Cette méthode qualitative peut  é tre  rendue quantitative. II 
1 

suffit 'de jauger exactement les volumes d'eau mis  en œuvre et 
de  l a  partie incongelke, et de  soumettre celle-ci à un examen 
comparatif, de  préférence par  voie calorimétrique, avec des 
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solutions types titrées, soit d'iodure d'amidon, soit d'une matière 
toiorante hieu-vioiack. 

Cette méthode est applicable à l 'cxamen des eaux  d'alimcnta- 
tion destin& a u x  troupes en campagne, pour  y déceler des 
traces de poisons aotammcnt  de  poisons volatils, qui  pourraient 
y &tre introduits en violation criininelle des lois de la guerre. 

Sur quelques réactions des carbonates de calciuiri, 
de strontium, de zinc et de magnésium, 

Par M.  W .  ~ K C H S N E H  D E  CONIXCK. 
Professeur 8 l'Institut de Chimie générale d e  I'Cnivecsité de Montpellier (1) 

A'action des  s t ls  solubles sur  des sels insolubles a été étudike, 
en France, principalement p a r  Dulnng, Mirlaguti et leurs élèves. 

En Belgique, elle a et6 étudiée par  le professeur Spring, qui  a 
e u  1p grand mkrite de montrer l'influence gknérale de la pression 
_en pareil cas. J'ai moi-rri&me h c l i é ,  dans ces dernières a n d e s ,  
plusieurs réactions de  ce genre. Aujourd'hui, j'ai repris l'étude 
de quelques rénctions de cet ordre, en faisant réagir, h In tempé- 
rature ordinaire, le sulfate et  le bisulfate d e  potassiuin, le sel 
amnioniac, les aaotntes d 'ammonium e t  de potassiutn sur  les car- 
honates de  calcium, de  slronliuiri, de baryurri, de ziric e l  de 
magnksium. 

I o  Aciion du sulfate de polassium sur l e  carbonale de calcium. , 

- Je prépare une solution Saturee, & la température ordinaire, 
de sulfate de potassium pur. e t  j 'enmets  un fort excès au  contact 
d'uhe petite quantité de carbonate de calcium précipité, sec, et 
pulvérulent. La fiole est agitée de temps ii autre. Le contact est 
commencé le 23 décembre 6915. Le 13 janvier 1916, j'ai filtré une 
partie de la liqueur, et j 'y a i  versé une solution concentrée d'oxa- 
late. d'arnhoniurn. Presque aussitdt, apparatt  u n  trouble très 
marq~ié,  et,  dès le lendemain, il s'est déposé un  précipité d'oxa- 
late de calcium. Il y a donc eu riaction, et l'on peut 6crire : 

cette équation représentant h i d e m m e n t  une réaction partielle. 
3 O  Action du bisulfate +e potassium. - Le 30 décembre 2925, 

je mets en présence du carbonate d e  calcium précipité, sec et  
pulvérulent avec ilne solution saturke de bisulfate de potassium. 
Le 24 janvier 4926, je  filtre une  partie de la liqueur, puis j'ajoute 
de  l'ammoniaque et une splution d'oxalate d'ammonium. Immé- 

(1) Extrait de la Revue generale de chimie, non de janvier et fh- ier  19i6. 
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diatement, trouble très marqué,  et,  peu B peu, le précipité d'oxa- 
late de calcium se dépose. Il y a donc eu réaction, e t  la liqueur, 
fortement concentrée au bain-mar'ie, a fait effervescence par 
l'addition d'HCI. On a donc eu, partiellement, l a  rkaction : 

3" Action de l'azotate de potassium. - Dans les m&mes condi- 
tions, d u  carbonate de  calcium précipité est mis a u  contact d'une 
-solution concentrée d'azotate de potassium le 24 janvier 1926. Le 
31 janvier suivant, je constate, sur  la liqueur filtrée, qu'il y a 
eu réaction, car  l'oxalate d'ammonium fournit un précipitb, rela- 
tivement assez fort. 
40 Action de l'azotate dammon ium sur le carbonate de slron- 

tium. - Le carbonate précipité, sec et pulvérule.nt est mis en 
contact avec une solution concentrée d'azotate d'ammonium le 
3 janvier 1926. Le 25 janvier suivant,  on additionne la-liqueur 
filtrée d'acide sulfurique et  d'alcool absolu. Inirnédiateinent, 
trouble très marqué et précipitk de  sulfate d e  strontium assez 
abondant. L a  liqueur filtr'ée, concentrée a u  bain-marie, fait effer- 
vescence p a r  HCI : 

50 Action du bisulfate de potassium. - Le carbonate d e  stron- 
tium est mis au contact d'une solution saturée de bisulfate le 
10 janvier 1916. Le 2 février suivant,  une partie de  la liqueur 
est filtrée, mais elle ne donne aucune r6action. Toute l a  liqueur 
est alurs filtrée, puis concentrée au bain-marie ; par  HCI, n'appa- 
raî t  aucune effervescence. Le résidu solide, resté a u  fond d e  la 
fiole, es t  traité par  UCI, puis lavé à l'eau distillée et enfin ana- 
lysé. 11 est constitué uniquemenl par  d u  hisulfate d e  potassium. 
Il n'y a donc pas eu de réaction. 

6" Action du bisulfate depo~assiunz sur le carbonale de b a r y m .  
- Le 17 janvier 2926; le  carbonate pr&cipité, çec et pulvérulent 
est mis en contact avec Iü solution de hisulfate. Ce 6 février sui- 
vant ,  je filtre toute la liqueur, et je la concentre forternent au 
bain-marie. Par HCZ, aucune effervescence. Le résidu solide resté 
a u  fond de  la fiole est traité p a r  HC1, lavé ti l'eau pure, puis ana- 
lysé. II n e  renferme que du bisulfate de  potassium. Ici encore, il 
n'y a pas  eu de réaction. 

70 Action de I'azotate depolassium. - Dans les mêmes condi- 
tions, C03Ra est peu à peu attaqu6. La mise e n  contact s'est faite 
le  20 janvier,  et, le 27, la liqueur filtrée précipite nettement par 
S04H2. 
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8 0  Action du se2 ammoniac. - ïg03Ba est fortement attaquE 
par une solution saturée de  sel ammoniac. L a  mise en contact a 
eu lieu le 3 février, et,  le  7 février, l'essai a été prat iqué;  il a dt6 
nettement positif. 

9"ction du bisulfule de potasstum sur C03Zn précipité. - Le 
sel de zinc est fortement a t t aqué .  Mise en contact le 20 janvier ; 
essai pratiqué le 28 du même mois. 

100 Action du sel ammoniac sur le  carbonate de magndsium. - 
Ce carbonate est nettement et  rapidement attaqué. hlise en con- 
tact efl'ectuée le  9 février ; essai pratiqué a u  bout de  52 heures. 

Je ferai rerriarquer que toutes ces réactions s'opi:rerit daiis u n  
t e m p s  beaucoup plus court lorsqu'on opère vers 2000. En 2910, 
j'ai fait agir  des solutions bouillanles d'azotate de lithiurri s u r  
les carbonates insolubles. J 'ai constaté 1.a décomposi- 
tion des carbonates de calciurn, de baryum, de zinc et de  magné- 
sium, mais le carbonate de strontium n'a pas  et6 attaqué. 

t e  soufre cuprique pour la vigne ; 

Par M .  P .  C A ~ L E S .  

Kos lectcurs savent dans qucl but  le çommerce offre ?i la viti- 
culture, prkparé & l'avance, un miihnge de fleur de soufre et da 
sulfate de cuivre en poudre. 

Un de nos corresporidants, grand propriétaire languedocien, 
en a employé déjà pour plusieurs récoltes avec succès ; mais, 
ayant eu, l'an dernier,  un vrai deboire inexpliqué, il rious a 
envoyé, cette année, a u x  fins d'analyse, un  échantillon du  pro- 
duit qui lui avait été proposé, avec cette recommandation spé- 
ciale : veuillez' examiner cette fois? non seulement la pureté 
du soufre e t  déterminer la dose d e  sulfate de  cuivre ajouté, 
mais rechercher s'il n'existe pas dans l'ensemble quelque chose 
qui puisse nuire  B l'action antiseptique du mélange sur  la vigne. 

Le résultat général de notre expertise a été celui-ci : le souff-e 
est commercialement p u r ;  mais son degr6 d e  division, difficile à 
apprécier p a r  les moyens ordinaires B cause du melange cupri- 
que, paraît insuffisant. Le sulfate de  cuivre est, comme dose, 
conforme à la garantie donnée. 

Cependant, comme, dans nos manipulations, nous avions ren- 
contre quelques cristaux durs ,  nQus avons cherché le moyen de  
séparer intégralement les deux composants. Nous avons, A cet 
effet, opéré de la maniére suivante : dans un  vase d'un demi. 
litre, nous avons vers6 20Ogr. environ d'eau distillée froide, et, 
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p a r  dessus, assez de  sulfate d e  cuivre cristallise pour  la couvrir; 
au bout ~e deux heures, cette eau était saturée (1). Ce qualificatif 
signifie qu'elle était dcvenuc incapable de dissoudre ti la mbme 
température une plus grande proportion de sulfate de cuivre. 
Afin de rendre cette solution plus limpide, on l'a filtrée, ce qui 
n'était pas  indispensable. 

On a pesé, d'autre part ,  20 gr. du  soufre cuprique et mesuré 
100cc. d'eau saturée. Avec quelques cuiller6es de  cette eau, ona 
fait une pate homogène, e t ,  u n  q u a r t  d'heure après ,  on a délaye 
peu à peu le tout avec le reste de I'eau. Ap&s dix mi~iutes de 
repos, l a  masse's'est divisée e n  trois couches bien nettes : i0 la 
couchk superficielle etait formée de soufre lkger, e t ,  au-dessous, 
on voyait I'eau bleue limpide ; 20 une au t re  couche était consti- 
tuée p a r  toutes les parties lourdes d u  soufre ; enfin, 3" dans le 
fond se trouvait tout le sulfate de cuivre, nettement séparé, en rai- 
son de s a  plus grande densité. 

Le soufre léger a été facilement séparable l'aide d'une spatule 
agissant eomine écumoire. On l'a réuni dans  un  verre ; on l'a 
lavé A I'eau et  recueilli s u r  u n  filtre pour l'essorer e t  le skher. 

L a  récolte d u  soufre lourd a été plus  minutieuse et plus 1p 
gue ; cependant, en agissant par  lévigation avec I'eau bleue, qu'on 
récupérait intégralement et vite avec u n  filtre, on y est arrivé. 
S u r  ce filtre, le  lavage à l 'eau était aisé et  rapide6 Quant au sul- 
fate de  cuivre, s a  séparation peut devenir pour ainsi $ire inté- 
grale par  ce simple moyen mécanique- ; mais ce qui  est plus 
important,  c'est qu'on le retrouve ici dans l'état même où il a été 
ajouté et où il s'est conservé, c'est-à-dire. selon le cas, en poudre 
fine et rkgularisée au  tamis, ou en poudre grossière et irréguliére, 
ou simplement concassé. 

En procédant de  cette façon, nous avons pu constater que, 
dans l'échantillon qui  nous avai t  été remis, le soufre Mger et fin 
ne constituait que le q u a r t  du soufre total ; que  le soufre lourd 
et en grains .  relativenient lourds e t  gros représentait les trois 
autre9 quarts ; enfin, que  le sulfate de cuivre ajouté &ait en pou- 
d r e  de grosseur fort irrkgulière avec des grains  assez nombreux 
atteignant le volume d'une tê te  d'épingle. 

Tous ces détails ne  sont pas  sans  importance. 
Les viticulteurs expérimentés n'ignorent pas, en d'et,  que  

plus u n  soufre est fin, moins il en faut pour  couvrir un hectare 
de vigne, e t  aussi pour  constituer u n  antiseptique plus prompt 
et plus sûr .  

(1) Cetle même solulion peut servir indéfiniment. 
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Quant ;lu sulfate d e  cuivre, il ne possède le maximum de s a  
puissance anticryptogamique que s'il es t  également en poudre 
impalpable, sans quoi il déterrriine des laches d e  tiriîlure ou 
n'adhère pas a u x  organes du végétal. Il e n  résulte une  perte 
sèche ou une diminution d e  I'eiTet utile e t  mérne une action nui- 
sible sur la vigne. 

Tout cela montre qu'avec plusieurs poudres de  soufre cupri- 
que, toutes formées des mêmes proportions de soufre pur  et de 
sulfate de cuivre pur ,  mais  dans un état de division différent, on 
peut arriver inconsciemment à traiter un  nombre de pieds de 
v$ne fart inégal et avec des r6sultats fort dissemblables. 

* .  
Tous les ans,  à pareille époque, la viticulture française se 

demande si l'on pourra  lui fournir la proportion J e  sulfate de 
cuivre qui va lui &tre.nécessaire et dont une partie notable vient 
de l'étranger. Ccpendnnt, pendant de longues ünnkes, dans les 
paragcs de Montpellier, de Grenoble, etc., ces mêmes viticulteurs. 
avec leurs marcs de  vendange et de vieux cuivres, prkparaient 
sans difficultés un  vert de gr is  ou verdet sysceptible parfois de 
remplacer avantageusement le sulfate de cuivre pour la vigne. 

Cc verdet est un  mélanee naturel d'acétiiles basiques; on le 
veiid sous forme de  boules dures, vertes. II a l'avantage d'élre 
lentement soluble dans l'eau de  pluie, d e  supporter aisément une 
pulvérisation fine et  de pouvoir facilement se mélanger avec le 
soufre. Coinme le  sulfate, il n'agit s u r  les parasites que  par  s,on 
oxyde de cuivre, et, sous ce rapport,  il lui est supérieur, car il en 
renferme 43 p.  100, alors que le sulfate pur  n'en contient que 
32p. lU0. 

L'industrie de  sa  préparation a été jadis prospEre dans les 
centres viticoles énumérés plus haut ,  et nous ne nous expliquons 
pas poiirqiioi, en temps de  paix, les viticulteiirs ne lui  ont  pas 
rendu son ancienne prosporité, dont  ils seraient les premiers A 
bénkficier. I'uisqu'elleexige des rnarcs de vendange, on peut pren- 
dre ses dispositions pour en faire un trgvail d'hiver. 

REVUE DES PUBLICATIONS' FLANCAISES 

Yosage de l'azote total d a n s  l'urine. - 31. R. UHORI- 
MEF; (Bullelin des sciences pharmacologiques de septcn~bre-octo- 
bre i 915). - Les méthodes deKjeldahl e t  Denigès, pour  le dosage 
de l'azote total dans  les urines, sont k ~ n g u e s  ; M .  Dhommke a 
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pensé qu'il serait possible d'imaginer u n  procédé plus rapide; il 
a d'abord eu recours i l'action oxydante de l'iodate de  potasse en  
prksence de S04119. Or, au  cours de  la rkaction qui  se produit, les 
matiéres azotées de l'urine sont oartiellement transforrn6es en 
ammoniaque, d'où perte assez notable d e  l'azote à doser. 

M. Dhom1ni.e a alors songé h recourir h un  corps réducteur, 
e t  il s'est adressé à l 'hypophosphite de sodium, qui lui a donné 
de bons rksultats. Voici comment il opére : dans u n  ballon a 
fond rond, de 230cc., il introduit 10cc. d 'ur ine,  5cc. de  boiution 
d'hypophosphite de sodium à &Op. 200 et  10cc. de W H 2  pur ; il  
chauffe ce mélange sur  une toile métallique excavée de façon 
qu'elle s'applique s u r  une assez large surface d u  fond du ballon. 
Il commence Dar chauffer modkrément. L'eau est éliminée et la 
inasse bru nit ; l'acide hypophosphoreux agit alors sur. les matiè- 
res organiques de l'urine et sur  S04H2 lui-méme, et  il se forme 
u n  d@t de  soufre ; ce soufre se volatilise et forme une pellicule 
qyi tapisse les parois du  ballon. 

D m s  le cas d'urines sucrées, on  observe es projections de 
matiéres organiques s u r  les parois d u  ballon ; e 1 les se produiseu1 
sur  la pellicule de soufre, mais, lorsque, plus  tard, on chaufïe 
plus fortement, ladite pellicule fond et entraîne les matières orga- 
niques projetées, et les parois d u  ballon apparaissent complète- 
~r ien l  propres. De plus,  le  dépotde soufre disparaît  dans la suite, 
en rkagissant sur  S04H2 bouillant pour  donner de l'acide sulfu- 
reux, Qui contrihue à achever l a  destruction des matières orgo- 
niques. Lorsqu'il se produit des vapeurs  blanches d'acide sulfu- 
rique et des vapeurs  desoufre, on place s u r  l'ouverture du ballon 
un petit entonnoir à douille courte, pour permettre à S04112 
condensé de  retomber dans le ballon. 

On règle alors le feu d e  façon à avoir une ébullition Panquille; 
on augmente progressivement le feu, de manière à avoir, i In 
fin de l'opération, u n  chauffage intense, qui active la destruction 
dcs matiEres organiques, et, en cas d'urines sucrées, nettoie les 
parois du ballon; on arrête le chauffage lorsque la décoloration 
complète est obtenue. 11 n'y a pas lieu de chauffer jusqu'k dispa- 
rition du  soufre exempt de matieres organiques déposé sur le col 
du ballon, ce dkpbt n'influant nullement s u r  le dosage. 

La destruction des matiéres organiques, dans  les urines ordi- 
naires et dans les ur ines alhumineuses, exige environ une heure. 
Elle est plus lente dans  lesurines sucrées, l e  glucose étant parti- 
culièrement difficile à dbtruirc, e t  s a  destruction demandant trois 
fois plus de  temps que  celle de l'urée. 

M .  Dhommke, après  destruction complète des  matières organi- 
ques, termine le dosage en appliquanf -la méthode volumétrique 
au formol. A cet effet, lorsque le ballon est refroidi, il ajoute 
avec prkcaution au coiitenu d u  ballon 100cc. environ d'eau dis- 
tillBe, e t  il neutralise à l?aide de  la soude, en présence de la phé- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nolphtaléine ; il conirnence cette neutralisation en employant 
une solution concentrée de soude, et il la termine avec la soude 
décinormale. Si la neutralisation est dépassée, il ajoute plusieurs 
gouttes d'acide acét iqueau vingtiéme, et il recommence la neii- 
tralisation, sans dkpasser le terme. Il.ajoute alors 40 cc. de solu- 
tion de fdrmol 3 33 ou 4 0 p .  100, étendue de son volume d'eau e t  
exactement neutralisée à l'aide de la soude décinormale en pré- 
sence de la  phénolphtaléine. 

Le rndange des deux liquides est incolore. M .  Dhorri~néc verse 
alors, à. l 'aide d 'une burette graduée. de la soude décinormale 
jusqu'à virage au rose. Le nombre de  cc employés, multiplié 
par 0,2446, donne le poids de l'azote total pour I litre d'urine. 

Cette méthode donne les mémes résultats que les nittliodes 
usuelles. 

Moyen de reconnaître une eau traitée par l e s  
hypochloriten alcalins. - M .  Ch. GUILLAIJ?lIN (Soc .  de 
pharmacie de Paris,, séance du  3 novembre 1925). - RI. Guil- 
laumin indique le moyen de reconnaître une eau traitée par  u n  
tiypoclilorite alcaliri. Ca pr;o[édi repose s u r  la disparitiori des 
nitrites dans l'eau javellisée. D'autre part,  lorsqii'on se place 
dans des conditions déterminées, le coefficient d'absorption d'une 
eau pour I'hypochlorite est constant, mais ce coefficient egt géné- 
ralement diminué Si I'on opère s u r  une  eau javellisée. 

REVUE DES PUBLIGATIONS ETRANGERES 
Ihsage du vanadium et  de l'nraniurn dans la 

carnotite et les  autres minerais ( m ~ t h o d e  pondérale). 
- M. LEDOUX (Report on Uranium Radium el Vanadium. Dep. 
o f  Interiur- Washington, 1914, p .  88). - On traite par  10 cc. 
d'HC1, daris u n  bécher, 2 k  3 gr.  da minerai, selon sa richesse. On 
laisse en contact pendant t 3  minutes, en ngitant de temps en 
temps ; on  ajoute 5 cc. d'Az03H, et  I'on chauffe au bain-marie ; 
on érüpore à siccité ; on ajouté 3 cc. d'IlCI et 5 cc.,d'eaii au  rCsidu, 
et on laisse pendaril quelques rniriutes a u  bain-marie, en agitant 
de temps à autre  ; on dilue avec 25 cc. d'eau chaude ; on filtre 
dans un petit b k h e r ,  e t  on lave le rhsidii k l'eau chaude. 

Pour être certain que  la totalité d o  vanadium est en solution, 
on calcine le  résidu dans une capsule de platine ; on le traite par  
5cc. d'acide fluorhydrique, e t  l'on évapore k siccité au bain- 
marie ; on ajoute 3 ce. d'HCI, et I'on evapore i siccité; on répète 
ce traitement pour  chasserl'acide fluorhydrique; on reprend par  
2cc. d'HCl et 2 cc. d'eau ; on agi te;  on dilue, e t  l'on filtre sur  la 
portion principale. . 
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On fait passer H2S dans le liquide, &fin de  séparer le cuivre, 
le plomb et les autres métaux de ce groupe ; on filtre, et I'on fait 
bouillir pour chasser H2S; on concentre 100 cc. ; on oxyde 
par  l'eau oxygénée, e t  l'on neutralise t i  l'aide du carbonate de 
sodium en poudre, eri ajoutant 2 A 3 gr. e n  excès ; on fait bouillir 
pendant25 minutes, j ~ i s ~ u ' b  ce que le précipité jaune d'uranium 
se dissolve, laissant un  précipité brun,  formé ~ r i n c i ~ a l e m e n t  de 
fer. 

On filtre e t  on lave le précipité ; on le dissout dans le  iiioins 
possible d'Az0311dilué (1 : I ) ,  et l'on ajoute 20 cc. d'eau oxygénée; 
on neutralise avec Na2COa, en mettant un  excès de 2 sr., et I'on 
fait  bouillir. 

Ori filtre daris le bécher couteriarit le premier filtrat ; le préci- 
pité de fer peut contenir un peu de v a n a d h m  ; on évapore les 
filtrats réunis à environ200cc.  ; on ajoute 10 cc. d'Az0311. et l'on 
fait bouillir pour chasser l'acide carbonique ; on neutralise par 
hzHS, jusqu'à léger précipité permanent ; oriajoute 4 cc. d'Az03B 
pour chaque 200 cc. de liquide ; on additionne d e  10 cc. de solu- 
tion d'acétate de  plomb à 20 p .  100 e t  d'assez de  solirtion con- 
centrée d'acétate d'ammonium pour neutraliser AeO"II présent; 
or1 prfxipite ainsi le variadiurri, ;l I'ktüt de vanadiite de plomb, 
en solution acétique ; o n  chauffe au  'bain-marie pendant une 
heure au  moins le liquide contenant le vanadate de plomb ; on 
filtre, e t  on lave h l'eau chaude ; on dissout le précipité dans In 
plus petite quantité possible d'Az03H dilué chaud ; on neutralise 
comme pr6cédemment ; on ajoute u n  excès de 3 cc. d'AzOVlI 2 cc. 
de  solutior, d'acétate de plomb, et l'on répète la précipitation du 
vanadate de plomb par  un  excès &acétate d'ammonium ; on 
filtre, e t  l'on ajoute le filtrat à celui provenant de lii première 
précipitation. 

On met de cdté le vanadate de plomb; on évapore les filtrats 
rEunis du vanadatc à environ 400cc. ; on ajoute {Occ. de SOLH2, 
afin de séparer le  plomb k l'état de  sulfate ; on filtre et on lave h 
l 'eau froide ; on neutralise pay AzIPle filtrat du  sulfate de plomb ; 
on ajoute du  sulfhydrate d'ammoniurn fraîchement préparl, 
jusqu'à ce que la solution soit jaune e t  que l 'uranium et le peu 
d e  plomb encore présent soient précipités à l'état de sulfure; or1 
chauffe le mélange au  bain-marie;  on  filtre, e t  on lave $ I'eau 
ch:iudc ; on dissout le précipité dans Az0311 dilné chaud ( Z  : 2 ) ;  
on ajoute 5 cc. de S04112 ; on évapore jusqu'h prbduction de 
furiii.es blanches ; on refroidit, et l'on reprend par  I'eau; on fait 
bouillir, e t  on laisse refroidir pour rassembler le précipité de 
sulfate de plomb; après  rcfroidissement,on filtre, et on lave avec 
S04H2 très dilué. 

Séparation de l'alumine. - On neutralise presque complète- 
ment. avec AzliJ la solution refroidie, et l'on ajoute du  carbonate 
d'ammonium pulvérisé, en employant u n  excès d e 2 g r .  pour 
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précipiter l'alumine ; on laisse reposer ; on filtre, e t  on lave à l'eau 
chaude. Si leprécipité est volumineux ou est jaune, on le  dissout 
dans un  p e o ~ d e  SO'+He dilué, et on le reprécipite par le carbonate 
d'ammonium ; on acidule le filtrat de l'aliirnine par SOLHe, e t  I'on 

,fait bouillir pour chasser COa ; on rend le liquide faiblement 
alcalin par  AzH3 pendant qu'il est chaud, et l'on chauffeau bain- 
marie jusqu'à ce que l 'uranate d'ainmonium soit rassemblé; on 
filtre; on lave ayec une solution trés diluée (2 p. 100) de  nitrate 
d'arumoriiurn; on ne laisse pas le précipité aller à sec aprés le 
premier lavage;  on sèche le précipité; on calcine dans un creuset 
de pqrcelaine, e t  l'on pkse U W ;  on dissout le précipité dans 
Az03A, et on I'essaie avec l'eau oxygénée pour vanadium et  avec le 
carhonate d'ammonium pour alumine. 

Dosage du vanadium. - On disgoùt le vanadate  de plopib 
dans AzU3H dilué; on ajouteIDcc. deS0411Z, et I'onévapore jusqu'8 
production Be fumées blanches ; on refroidit;  on reprend p a r  
l'eau ; or1 ajoute 10 cc. de solution concentrée d'acide sulfureux ; 
on fait bouillir afin de chasser l'exeés-$e ce dernier, et I'on titre 
la solution chaude avec une solution type de  permanganate de 
potassium. 

Le vanadiuni est réduit par  S02  de VeO- v204. 
L'équivalent e n  fer de  la solution de  permanganate, multiplié 

par 2.6329, donne la quantil6 d'anhydride vanadique V V .  
I I  n'egt pas necessaire de  filtrer le sulfate de plomb avant  de 

chasser SOI. 
Le précipité de fer produit par  l'addition d e  carbonate de  

sodium et d'eau oeygénée è. la solution originelle peut  contenir 
du vanadium. On calcine ce préaipité dans  u n  creuset de platine, 
et on le fond avec d u  carbonate de sokiium ; on reprend la masse 
fondue par  I'eau ; o n  filtre; on x i d u l e  le filtrat par  S04H2. 

Le filtrat peut &tre ajouté à la solution principale avant  la 
r6duction p a r  SOe ou  titré séparément, , 

Voici &elques facteurs employés dans les calculs : 

Valeur en lJe du permanganate X 0,9167 = Vanadiuni. 
ValeurenFe '  B p x 1,6329 = V20J .  
V x 4,18124 = V205. 
1: = 0,84824 U308. P.  T. 

Ilosage d e  petites quantités d'acide cyanhydri- 
que. - M M .  ARNO YIEIIOEVER et  CARL O. J O H N S  (Amer.  
t l o ~ r n .  Pharmacy, juin 1915, p. 261). - Dans leurs t r t tvauxsur  
les plantes cyanogédtiques,  les auteurs ont eu à déterrrii~ier de  
petites quantités d'acide cyanhydrique. Les nombreuses métho- 
des volmi5triques k l'argent bnt été éliminées, d'une part ,  parce 
que les distillats de plantes contiennent des composés réducteurs, 
et,,d'autre part ,  parce que les proportions d'acide cyanhydrique 
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à doser Ctaient t rop faibles, car elles ne dépassaient jamais un 
demi-milligramme. 

Chapman ( I )  a montré que la niéthode colorim6trique h l'acide 
picrique de  Waller  (2 )  n'est pas applicable aux distillats d e  
plantes comme contenant u e s  substances rhductrices à chté d e  
l'acide cganhydriqiie. Deux rnktbodes calorimétriques ont été exa- 
minées Dar les auteurs: elles sont connues sous les noms de 
methode au sulfocyanure et niéthode au bleu de Prusse. 

La premiére méthode, connue aussi sous le nom de  méthodede 
I h n c i s  et Connell ( 3 ) ,  consiste à recueillir l'acide cyanhydrique 
distitlé dans ùne solution de potasse caustique; on a,joute du sul- 
fure jaune d'amnioniurn, e t  le  tout est 6vaporé à siccité ; le résidu 
est d k o u s  dans l'eau acidifi6e avec HCl ;-on filtre pour 6liininer 
le soufre;  on acidule de nouveau le filtrat ; oh porte à I'ébulli- 
tion, pouv élicriirier le reste de soufre libre. Ces opérations snc- 
cessives d'acidification et d'ébullition sont répétées jusqu'h éli. 
mination complète d u  souîre libre. .4u filtrat final on  ajoute du 
chlorure ferrique, et la coloration rougecaractéristiqueestobtenue. 

A p r B  exarrieri de cette rnélhode, lesauteurs ont reconnd qu'elle 
n'était pas suffisaniment exacte. car ,  d'une part ,  les ébullitions 
successives font pdrdre de  l'acide sulfocyaniqde. e t ,  d'iiutre part, 
la yéaction entre le sulfocynnure e t  le chlorure ferrique est si 
facilement rnodifiée par  les rrioiridres causes qu'il est difficile 
d'obtenir des r6sultats constants. 

Dans ces dernières années, denombreux t ravaux ont été publiés 
s u r  la formation du bleu de  Prusse aux  dépens d'un cyanure et 
s u r  l'évaluation coloriinkbrique de I'acide cyanhydrique en corn- 
paraison avec une  liqueur contenant d u  bleu de Prusse en solu- 
tion. Les méthodes le plus i n t h e s a n t e s  sont celles de Berl et 
Delpy et celle de  Lander et Walden.  

Berl et Delpy (4) rendent alcaline la solution contenant l'acide 
cyanhydrique avec de la  potasse caustique; ils- ajoutent unesolu- 
tion d e  sulfate ferreux : ils abandonnent  le mélange 2 la tenipé- 
rature ordinaire pendant au  moins 10 minutes, en agitant fré- 
quemmerit, et finalement ils portent à I'6bullition pendant 15 
minutes. Le mClange est refroidi e t  acidifié par  BCI. Dans le ciis 
de  trEs petites qimntités d'acide cyanhydrique, les auteurs  agi- 
tent la solution acidifike a m c  de  l'éther, puis  la couche éthérée, 
;ipres séptipation, est extrait,(? avec une petite qunnt.it6 de solution 
d e  potasse caustique ; on obtieiit ainsi l 'acide cyanhydrique sous, 
une  forme plus concentrée. ' ' 

La méthode d e  Berl et Delpy a étr': modifiée par Lsnder et WaI- 

( l )  The A n a l p s l .  1910, Xi, 411 ; 1911, 36, 269. 
(2) Proc. R o y a l  Soc. 1910 [B), 82,  574 ; The A n a l y s t . ,  1910, 33, 406. 
(31 J o u n .  o f t h e  Amer.  Chem. S o c i e t y ,  1913, p .  35, lti20. 
( 4 )  Beri., i910,  43, 1430. 
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&n (1). Ces auteurs/concentrent In solution diluée d'acide cyan- 
hydrique préalablement rendue alcaline, en chauffant celle-ci 

.jusqu'S l'ébullition ; la concentration finale est t e r m i n k  dans 
un tube ?i essai et poussée presque jusqu'à siccité ; on laisse 
refroidir;  on ajoute du  sulfate ferreiix. e t  le melange est aban- 
donné à la température ordinaire pendant 10 minutes, tout en 
étant  agité f réquemment;  finalement il est ucidifié avec HCI et  
chauffé légèrement. 

Ces deux methodes ont k t 6  expkrimentkes p a r  les aiit,eiirs, qu i  
ont constaté qu'il y avait pe r te  d'acide cyanhydrique par  évapo- 
ration e t  que la concentration jouait un  trhs grand rôle dans l a  
formation d u  bleu de  Prusse. Aprks de nombreux essais, ils ont 
reconnu que les solutions a Icalines d'acide cyanhydrique peuvent 
cependant &tre concentr6es sans pertes appréciables lorsqu'on les 
concentre sous pression réduite comme il sera expliqué plus loin. 

Poursuivant leurs investigations, les auteurs- ont  étudi6 : 
2 0  L'influence des sels sur  la formation et la précipitation d u  
bleu de  Prusse : la présence d e  NaCl donne de bons résultats, 
mais le sel qui  réussit le mieux est le fluorure de potassium ; le 
bleu de Prusse formé est d'une coloration très pure, sans trace 
de nuance verte, ce qui facilite la corriparaison avec u n  type d e  
titre connu.  

20 L'influence des acides s u r  la formation du  bleu d e  Prusse 
et sur  la coloration du produit en suspension ., 

Les différe~its expfritrieritateurs on t  tuus employé HCI dans le 
stade final d e  l'essai pour la prëcipitation d u  cyanure à. l'état de  
bleu de  Prusse. Les auteurs ont remarqué qu'un excés de cet acide 
tend B donner  au produit en suspension une coloration verte due  
fort probablement à la formation de chlorure ferrique, dont la 
couleur jaune, combinée avec le bleu, donile une nuance verte, 
Pour éviter cet inconvénient, on peu t  remplacer HCI par  AzOzH 
et  S04H2. 

3 d  L'influence du  sel ferrique s u r  la Foimation d u  bleu d e  
Prusse. On a pu noter que Berl e t  Delpy, Larider et Walden, ont 
employ& le sulfate ferreux seul pour In formation d e  petites 
quantités de bleu de Prusse : cependant, dnns les laboratoires 
d'analyses, on a généralement l 'habitude d'ajouter auss idu  chlo- 
rure ferrique, lequel change In nuance du prkcipité e t  le rend 
verdâtre, ce qui rend impossible une  comparaison colorimétri- 
que. Les auteurs ont observé qu'il n'est pas nkessaire  d'ajouter 
du sel ferrique B l'essai, le sulfate ferreux s'oxydant pendant 
l'opération eu quanlilé suflisanle : de  plus, il es1 important que 
le sel ferrique n e  soit pas e n  trop grand exces, et,  pour cela, les 
mémes auteurs opèrent dnns u n  récipient dans lequel l'air a 
été éliminé a u  moyen d 'une trompe. 

(1) The Analyst,  1941, 36, 266. 
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4"LL'influence de la chaleur s u r  la formation d u  bleu de Prusse. 
Presque tous les expérirneutateurs appliquent la chaleur soit 
avant ,  soit après l'addition d'acide ; les auteurs  ont reconnu 
qu'il n'est pas nécessaire de'chauffer, surtout si l'on employe le 
fluorure de potassium. Wans le cas de  remplacement d e  de selpar 
le chlorure de sodium ou en l'absence d'uri sel quelconque, un 
chauffage modéré facilite la formation du  bleu de  Prusse. 

MGthode de dosage. - Sous le bénétice des observations qu'ils 
ont faites, les auteurs recommandent le mode opkratoiresuivant: 
l'acide cyanhydrique contenu dans u n  distillat est neutralisé par 
RaOH, en conservant un léger excès d'alcali ; cette solution est 
concentrée dans une fiole de 200 cc., munie d'un réfrigérant; on 
distille dans le vide, en chauffant dans  un bain d'eau maintenu 
B 70" on concenlre jusqu'k ce qu'il ne reste plus que  1 cc. erivi- 
ron de  liquide ; on ajoute à ce résidu O cc. 2 à Occ. 5 d'une solu- 
tion fraîchement préparée de sulfate ferreux-à 3 p. 100 et environ 
O gr.  03 de  fluorure de potassiiim ; la fiole est réunie h u n e  trompe, 
e t  l'on y fait l e  vide ; on mélange en agitant la fiole circulaire. 
m e n t ;  au  bout de  5 ti 10 minutes, la fiole est détachée de la 
trompe, et le mélange est acidifié avec Az03H. La couleur bleue 
apparaî t  immédiatement. S'il n'existe qu'une quantité extrê- 
menient faible d'acide cyanhydrique, il est quelquefois n6ces- 
saire de  chauffer vers 500. pour que la coloration se pro- 
duise. On dilue pour oblenir une  teinte qui puisse Ptre comparée 
avec celle produite par  yne  solution contenant du cyanure de 
yotassiiirri de titre connu qu'on a transforrrié en bleu d e  Prusse. 
Coriirrie type. les auteurs recommandent une solution d e  KCy con- 
tenant  2 milligr. de KCy transforme en bleu d e  Prusse et étendue 
à 25cc. La comparaiion se fait avec un coloriiriètre Duboscq. 
. Lorsque la solution ii essayer contient une proportion suffi- 
sante d'acide cyanhydrique, il est inutile de l 'évaporer; l'essai 
peut alors Btre effectué dans un tuhe c&quel on retire l'air après 
l'addition des réactifs ; ,on agite ; on abandonne pendant 9 à 
10 rriinutes avan t  d'acidifier. On rie doit pas  t rop agiter,  afin 
d'éviter une oxydation trop grande de l 'hydrate ferreux. 

Pour contrôler leur méthode, les auteurs ont pris I cc. d'une 
solution tilrée deKCy, l'ont étendue à 25 cc . ,pu is  distillée comme 
plus hau t  ; aprés  trarisformlition en bleu de Prusse, la quantité 
de celui-ci était tout à fait identique celle produite par  2 cc. de 
la solution type de KCy non diluée. 

Les proportions de  réactifs indiqués son t  convenables pour 
I ou 2 milligr. de  KCÿ;  s'il y a moins de 1 milligr. de  KCy, il faut 
réduire la proportion de ceux-ci ca r  u n  t rop  grand excès peut 
géner la coloration. 

Cette inéthoae peut Stre employée pour la recherche d'un 
cyanure ; elle constitue un essai trirs délicat, car on peut identi- 
fier avec certitude O g r .  00002 de  KCy, ce qui représente moins de 
O gr. O0001 d'acide cyanhydrique. ' H. C. 
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Dosage de l'amidon dans le cacao an moyen de la 
taka-diastase (1). - AIXI CECIL TMVIS et  11. El. RIiRNKI'T 
(The Analys!, 1915, p. 429). - Le dosage d e  I'amidop dans  le 
cacao a été efkc tué  par deux méthodes : par saccharification 
directe au moyen d'un acide ou bien par  l'emploi de la diastase 
suivi oii non d 'un traitement k l'acide. 

Ces méthodes paraissent conduire à des résultats erronés pour  
diverses raisons. La saccharification directe, pratiquée s u r  le 
cacao exempt de rnatière grasse, donne liru, en raison des pento- 
sanes et autres substances semblables contenues d a n s  la suh- 
&ance, à la production de substances reductrices autres. que le 
glucose. Winton et  autres analystes ont constate (2)  qu'il existe 
23,66 p. 100 d'amidon A l 'intérieur de la graine et  Z2,SY p. 100 
dans l'écorce, tandis qne l'examen rriicroscopiqiie de cette der- 
nière partie paraî t  montrer qu'elle ne contient pns d'amidon. 

Bolton e t  Revis on t  trouvé 19 A 23 14.100 d'amidon à I'inlérieur 
et 9 à 10 p. 100 dans  l'écorce, et cela par l'emploi d'une rnodifi- 
cation de  la mbltiode d'Ewer. , 

De meilleurs résultats sont obtenus par  I'eniploi 6e la diastase, 
auivi d 'un traitement p a r  l'acide, e t ,  dans ce cas! Wintoii a trouvlr 
17 p. 100 d 'miidon à l'intérieur. du grain et se~deinent4,47 p. 100 
dans l'écorce. Cependant, d'après les recherches de Dtivis et 
Uaisti su r  le dosage des hydraies de  carbone dans les plantes, ces 
derniers ont montré  que le traitement par  un acide, après I'action 
de la diaslase, donne lieu & une perte d'hydrates d e  carbone et  
que, par  conséquent, le dosage de  ceux-ci ddnne toujours des 
résultats inférieurs h la réalité. 

D'autre part ,  ces derniers expkrimentateurs ont montré que 
l'emploi de la rriC.,tbode de O'Sulliyan, & la diastase seule, donne 
des chiKres troIi bas, lorsque, comnie dans le  cas d 'extrai ts  de 
produits végétaux, o n  est obligé d'eniployer, après I'action de In 
diastase, un agent  clarifiant qui précipite en inêrne temps la. 
dexlrine formée. t 

Toutes ces difficultés sont entièrementélimiriées par  I.ernploi 
de  la taka-diafitase, car ,  avec cette substance, latransformation de  
l'amidon en dextrine est  t rés  rapide, et, h 13 fin de la &action, il 
existe seulerrient du maltose el du  glucose, qu'on peut déterminer 
aisénient par  méthode polarimétrique e t  par  réduction a u  cui- 
vre coinbinkes ; par défécation de la solution, i l  n'y a à craindre 
aucune perte d'hydrates de  carbone. La proportion de ninltose 
et de gliicose varie suivant la durée de I'action de  l a  taka-dias- 
tase, n a i s  la dextrine disparaît  complètement au bout de quel- 
ques heures, lorsque le mélange est maintenu à la tempkrature 
de 370. 

II)  La taka-diastase est un produit qu'or peut se procur,er chez 
MM. Parke, Davis et Ci" ,de Londres. 

(2) An.  Rip.  Conn. Agric .  Exp.  St., 1902, p. 270. 
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Voici la méthode à laquelle les auteurs se  sont arrêtés : 
5 gr. de cacao bien dégraiss6 sont pesés dans  un  bécher et soi- 

gneusement agités avec 5Occ.d'eau alcoolisée & 10p .  100 en 
volurpe ; on filtre ; on répète une deuxième fois ce lavage Bvec la 
mème proportion d'eau alcoolis6e1 puis on termine le lavage avec 
10cc. d'alcool Q 93". La substance encore hurriide est transvasée 
avec précaution dans une fiole graduee de  250cc., avec environ 
123cc. d'eau bouillante ; on inélange et l'on porte au bain- 
marie pendant 15 minutes, en agitant constamnient. Après 
refroidisserneiit vers 380 or1 ajoute au contenu de  la fiole Ogr.05 
de taka-diastase délayée dans un peu d'eau, puis 2cc. de  toluène 
pour éviter la fermentatiori putride, et finalement on maintient la 
fiole bien bouchée dans  qne h v e  à la température de 38" pen- 
dant 3fi heures, en agitant de  temps à autre. ;lu bout de ce temps, 
on ajoute IOcc. d'une solution de  soude N i l 0  pour arrêter la 
digestion ; on refroidit la fiole i, 25" ; on ajoute iOOcc. d'cau, 
piis 10 cc. d'une sulution de  nitrate mercurique préparée comme 
l'a indiqué Wiley pour la Clarification du  lait ( 2 )  ; on complble 
250cc., en laissant surnager au-dessus la couche de  toluène ; on 
mélange et  l'on filtre ; ?i 10Occ. du  filtrat, qui doit être parhi te-  
ment  limpide e t  incolore, on ajoute Ogr.50 de  phosphate neutre 
de  soude cristallise, et, après que celui-ci es t  dissous, 2Occ. de  
solution de soude : le mélange est amité et  filtre. Pour  5gr .  de 

9 ,  cacao, on emploie 50 cc. de  cette derniere solution pouc la déter- 
iriinatiori du cuivre réduit.  Pour  l'exarrieri polarirri6lrique, on 
prend sirnplenîent le filtrat. 

La solution de soude doit ètre ajustée d e  façon que 10cc. ncu- 
tralisent exactement 4cc. de  solution de  nitrate mercurique.11 ne 
faut  pas que la r h c t i o n .  après addition de la soude, soit alcaline; 
il est prtifkrable de la laisser légèrement acide. 

Ecorce de la graine. - Quatre échaotillons ont t t é  examinés 
p a r  la rri6lhode précédente, en employant  IOgr .  d e  substance. 
La réduction du cuivre était  eKectuée sur  30cc. d u  dernier filtrat, 
e t  la détermination p ~ l a ~ i m é t r i q u e  a été faite avec l'appareil 
Wentzke sur  le niéme liquide. Voici les résul tats  obtenus : 

Echantillons Cuivre à l'état 
d'écorce de C u 0  Degres Wenlxke 
- - - 

i o  Blend. . . . Ogr.038 + 0 8 4  
2,' Guayaquil . . Ogr.031 + o , o i  
3" Tr in idad .  . . O gr .  032 + 0 8 3  
40 Grenada .  . . Ogr. 024\ + 0,05 

Ces résultats montrent que  l'enveloppe des graines d e  cacao ne 
contiennent que des t races d'amidon vrai.  . 

( 1 )  L'oxyde de mercure pur  est dissous dans deux fuis son poids 
d'Ai0Vi [ D = , i , < P ) ,  8t.h solLtion obtenue est diiu&o B cinq fois Sun yoiums 
avec de l'eau. 
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Intérieur de la graine. - Cinq 6chantillons ont étd examinés 
aprt's extraction de la matière grasse; voici les résultats obtenus: 

Cacao Amidon p. 100 
- - 

Aecra. . . . . . 12,s 
Guayaquil . . . . 8 8  
Tr in idad .  . . . . 14,s 
Grenada . . . . . 12,3 
Sari Thonié . . . . 1 2,4 

, H. C. 

Cice d'abeilles de  ('orGe. - RI. SEUCLlINENO (The 
~ n a l y s l ,  1915, p. 343). - La cire d'abeilles d e  Corke est sécrétéc 
par l'abeille Apis indica. 

Iles ~ é s u l t a t s  consignés dans le tableau suivant ont été obtenus 
sur des échantillons de cire natui-ellc ayant  participé ii I'Exposi- 
tion de Tokio.  

Moyenne . . . 0,8229 65,6  1,4580 48.0 :TI- 

7 8 , 9 3  
7 7 , 6 4  

7 7 , 7 3  
79,03 
71),62 

f i l ,  34 
Ï 8 , 4 5  
78 ,74  
7 7 , 8 0  

%,O7 
87,98 
77 .38  
74,23 
- 
7 8 , ï i  
. - 

li. 

Dosage rapide de petites quantités d9héroEne. - 
M .  REGIKALD MIT,I,ER (Amer. Journ .Pharm. , j i i in  2 9 2 5 , ~ .  249). 
- On a quelquefois 1'occ:ision d e  déterminer, dans certaines pré: 

. parations galéniques, des quantitks d'héroïne ne  dépassant pas 
O gr. 01 5 et mélangées avec beaucoup de sucre de la i t  e t  quelque- 
fois aussi avec de la cocaïne. Pour déterminer' I'héroïrie dans de 
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semblables prkparations,la méthode p a r  extraction est trBs difh- 
cuitiieiise, particiiiiérernent en br6sence rie la cocaïne ; l'auteur a 
imaginé un  procedé rapide, suffisamment exact, pour la déterrni- 
nation en question. t 

Cette méthode, qui  ne peut être employée qu'en l'absence de 
morphine et de quelqiies autres /substances modifiant. la r h e -  
tion (21, consiste à prélever un poids de  la substance ti analyser 
tel qu'il puisse contenir de  O gr .  001 O gr: 005 d'héroïne ; on 
l'introduit dans un  tube de  Jess le r  avec 1 cc. d'une solutbn 
de SWIIe A, 1 p .  100 et 3 cc. d'une autre solution coinposée de  
600cc. de S04H2 c o n i i n e ~ i a l ,  300 cc. d'eau et 23 cb. de  formol b 
40 p. 200. Ce réactif doit donner une  coloration variant du jaune 
paille au rouge-cerise fonce pour des proportions d'héroïrie de 
Ogr. 0005 O gr.  025. 

Une série de  tubes types sont préparés e t  coritiennenl respecti- 
vement O gr. 001 3, O gr .  0016, Ogr. OU32,Ogr. 0032, O gr .  004 d'hé- 
roïne (ou autres proportions comprises entre O g r .  00k et O 005). 
Dans chaque tube on verse les réactifs ; on attend de  10 
25 minutes, puis on compare la coloration que donne le produit 
B essayer avec les colorations données dans les tubes de conipa- 
raison. e t  l'on obtient ainsi la teneur approxirnative en tiéroïrie. 

Si l'on se trouve en présence de cocaïne, on opère comme suit : 
la &stance est extraite 3t la manière -ordinaire a u  moyen de 
dissolvants nori miscibles ; or] évapore à siccité, et le résidu, qui 
contient l'héroïne e t  l i i   oca al ne, est dissous dans une propor- 
tion connue de S04HZ ti 1 p. 100, de façon que i cc. de  ia solution 
contienne Ogr.00065 à Ogr. 003% d'héroïne. Un cc. de  cette solu- 
tion est versé dans le tube de Nessler e t  additionné de 3cc. du 
rEactif sulfurique formolé. La coloration produite est cornpareh 
avec celle d'une gamme de coloration préparée comme i l  a kt2 
dit  plus haut .  Lü proportion d'héroïne trouvée ainsi est diniinuie 
d u  poids du résidu total ohlcnu,et la difrérence constitue le poids 
de la cocaïne. 

Le tableau suivant montre In sensibilité de la méthode. Une 
période de  15 minutes après l'addition d u  ~ d û c t i f  sulfurjque- 
formique est sufiisantr: pour atteindre le rnaaiinurn de  coloration 
dans chaque cas. 
O gr .  00033 d'hkroïne : très légère coloration. 
O gr.  00065 » : 1égEre coloration jaune-rougchtre. 
O gr .  001 3 )) : coloration jaune-rougeiltre. 
O gr.  001 3 : coloration plus foncée que  la prPc6dente. 
O gr .  OU! Ii )I : coloration plus foncée que  l a  précédente. ) 
O gr .  0022 » : coloration de beaucoup plus foncée que 

la précédente. 
O gr.  0032 11 : coloration beaucoup plus foncée q u e  la 

précédente. 

(1) L'auteur n'indique pas quelles sont cos substances. 
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O gr. 0065 » : coloration rouge-cerise. 
Ogr .013 zl : coloration rouge-cerise t rés  intense.  

II. C., 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
La Çhlnile rrrlsaiinéc. - Ln Chimie n'est pan one 

s e l ~ n c e  de méinoirr : coniinent on doit I'npprenilre, 
par M. LEMARCHANDS, chef de  travaux pratiques à l a  Faculte des scien- 
ces d e  Lyon. 1 vol. de  174 pages. (Gauthier-ViHars, éditeur, 55, quai 
des Grands-Augnstins, Paris). Prix : 3 francs. - La chimie est u n e  
science presque exclusivement expérimentale. Aussi le nombre de faits  
acciirnnlés depuis le débnt de son étude est-il considérnl)l~.  Ces fait,s 
ne  sont cependant pas sans  aucun lien, et ,  du  groupenient de faits 
connexes, on a tire u n  certain nombre de lois 

Ces lois on t  nat,urellement une  tournure expérirneniale, et il semble 
qu'on ne  se soit jamais préoccnpé de grouper ces fai(s expérimen- 
taux de façon & en faciliter l 'étude. II serait. fort nécessaire, pour ceux 
qui débutent dans l'étude de la chimie, de pouvoir se debrouiller dans  
l 'enchevétrement de  tous les faits empilés dans les traités classiques. Il 
serait indispensable qu'un fil conducteur put les mener sùremnnt  à tra-  
vers cette science, Jeur  permettant de condenser en quelques types les 
propriétés des corps et leur préparation. Il. serait utile que ces pro- 
priéfis fussent condensées par des règles les résumant en quelques 
phrases ou les schématisant. I 

C'est ce que l'auteur s'est effoxe d e  fnire dan$ le volume actuel, qui  
s'éloigne donc toiit fait des livres &ssiques de  chimie. I I  espère 
cependant que son utilité n'échappera pas et qu'il sera bien accueilli. 

Il a borné le rble de l a  rnémoire au strict niiriimurn, e t  ce qui était  
un effort pour cette faculté a été schématisé en  petits tableaux fort 
simples a retenir. 
I 

I,a ïnlre de ~ i j n ~ - ~ n ' v ~ o i ~ n d .  - A l a s u i t e  de  la visite des 
parlementaires russes en France, l a  participation de notre industrie 
et  de notre cornmerce 'à la Foire de  Nijnp-Novgorod ne peut que res- 
serrer les liens entre les deux pays alliés. PrIalgré les hvénements, 
cette foire se tiendra a u  cours de l'été comme les preeédentes années. 

Une inanifestation de cette nature,  qui rentre dans le cadre d'act,ion 
économique tracé par la Conference des a l l i k .  ne  pouvait qu'étre 
favorablement accueillie par le Gouvernement. C'est dans  ces condi- 
tions que l 'Union nat ionale  POUT= t ' expor ta t ion  des p rodu i t s  f r a n -  
çais, dont le siège social se trouve 9, rue Laffitte, a pris l'initiative 
d'organiser le groupeinent des maisons françaises désirant participer 
a la foire de  Nijny-Novgorod qui va s'ouvrir. 

Le Comrnerce anglais a déj i  pris ses dispositions en  vue d 'augmen- 
ter ses affaires en Kussie ; le cornmerce français ne doit pas res ter  
en arrière. Les négociants qui  tiendraieot 2 s'associer B ce moiive- 
ment trouveront tous renseignements au  siège de l 'Union nat ionale .  
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DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 

Noiis in formons  n o s  lecteiirs qu'en qiialite d e  secretaire général du 
Syndicat des chimistes, nousnouschargeons ,  lo rsque lesdemandes  etles 
offres le permettent .  d e  procurer  des chimistes a u x  industriels qui en ont 
besoin e t  des places a u x  chimistes qui  son t  ti l a  recherche d'un emploi. 
Les insert ions que nous faisons d a n s  les Annales sont  absolument gra- 
tui tes .  S 'adresser  à M. Crinon. 20, Boulevard Richard-lAenoir, Paris, 11 

S u r l a  demande  d e  M.  le secrétaire del'Association des anciens Blèves 
d e  l 'Institut d e  chimie appliquée,  nous in formons  les  industriels qu'ils 
peuvent  aussi d e m a n d e r  des chimistes en s 'adressant  lui. 3, rue 
Michelet, Paris, 6.. 

L'Associstion aniicalc des anciens eléves de l'Institut national agrono- 
mique est .a mEme chaque ;innée d'offrir a MM. les industriels. chi- 
mistes, etc., le concours d e  plusieurs i~igknieurs agronomes. 

l'ribre d'adresser les demandes au aiége social de l'Association, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 5'. 

L'Association des anciens eleves du laboratoire de chiniie analytique de 
l'Universil6 d e  Genkve nous prie de faire savoir qu'elle peut offrir des 
chimistes capables et expérirnentbs dans tous les domaines se rattachant 
B la chimie. - Adresser les demandes à 1'Ecole d e  chiiiiie, à Geneve. 

pour les Etats-Unis (Californie) un ingénieur ou un ON DEMANDE chimiste . . capable d'installer et de diriger une usine 
Blectrolytique pour le traitement des chlorures (soudes et potassesi. - 
S'adresser a u  bureaii des Annales de chimie analytique, 20 boul. Richard 
Lenoir. Paris, aux initiales M. B. 

pour les Etats-Unis (Californie) .un  ingénieur ou un ON DEMANDE c h , m ~ s t e  ou un chef de ,bricaiion capable de diriger 
une potassrrie - production et rafliuage d e  salins. - S'adresser au bureau 
des Annales de chimie analytique, 20 boul. R i c h ~ r d  LenoSr. Paris, aux 
initiales M. $. 

pour la Californie (Etats-Unis d'AmSrique) un ingénieur, ON DEMANDE un chimiste ou un contre-maître ca able d e  nionter le 
procede Leblanc pour le traitement des sulfates de soule  et de potasse, et, 
a n  hesoin, pour prendre la direction de la fabrication, - S 'adress~r  au 
bureau des Annales de chimie analytique, 20, boul. Richard Lenoir, Paris, 
a u x  iuitiales M. B. 

INGÉNIEÙR-CHIMISTE Jeun0 Suisseroman~l  di'pbrne de l'ijniver- 
site de Lausanne, dispense du spvice mili- 

taire, cherche place. - Offres à W. Blanc. Grancy, 8, Lausanne. 

pour laboratoire d'usine ~ l e c t r ~ m e t a l l u r g i q ~ i e ,  lin bon O N  DEMANDE +ourneur de verre capable de faire la verrerie de labo- 
ratoire, degagé d'obligations mililaives. 

S'adresser a M. Pic, Ir?, avenue Victor Hugo, à Albertville (Savoie). 

Le GPP-ant : C .  CRINON. . 

L A V A L .  - I M P R I M K R I E  L. B A R N E O U D  ET Ci* 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Le thermomètre différentiel système Ruelle, 

par M. D. SIDERSKY. 

Dans un grand nombre d'essais de laboratoire, on a à mesurer 
des températures au centième de degré, par exemple pour la 
calorimétrie ou la cryoscopie. Dans le but d'employer un seul 
thermomètre de B tige courte, pour la mesure précise 
de la température dans un grand intervalle, on a inventé ce 
qu'on appelle le thermomètre diffërentiel, dont le premier type 
fut celui de Walferdin (vers 1840), désigné sous le nom de métas- 
tatique, dont la tige effilée, recourbee en forme de crochet, per- 
met de laisser écouler dans un réservoir particulier une quantitC 
variable de mercure (voir la Physique de Gafiol, éditée par 
Hachette, Paris, 1894, p.  596). Beckmann l'a perfectionné, en 
rendant plus facile le déplacement du mercure (voir SIDERSKY, 
Constantes physieo-chimiques, Paris, 1898, p. 73). 

Mais le réglage d'un thermomètre, différentiel n'est pas facile, 
la quantité d e  mercure à diplacer n'étant déterminée que par 
titonnement, de sorte qu'il n'est pas toujours aisé de passer par 
exemple de la calorimétrie A la cryostopie. 

M. Isidore Ruelle a réussi supprimer ces inconvénients par 
la construction d'un thermomébe diffërentiel à réglage automa- 
tique que nous avons eu I'occasion d'essayer récemment et dont 
la manipulation nous semble trPs simple. Son échelle a 7 0  envi- 
ron, divisés en centièmes ou en cinquantièmes; on peut faire des 
mesures de température entre - 300 et + 30O0. La partie supé- 
rieur? du thermomètre renferme un réservoir dc réglage B 
(fig. t), permettant de fixer d'une façon précise la température 
minima qu'on clésire donner l'échelle, en opérant de la maniére 
suivante : 

On chauffe doucement le thermomètre, sur une flamme ir 
alcool, par exemple, jusqu'à ce qu'une goutte de mercure perle 
l'extrémité de la tige capillaire (fig. I ) ;  on retourne alors douce- 
ment le thermométre, et le mercure .vient noyer la pointe de  la 
tige capillaire (fig. 2),Si l'on remet alors l'appareil dans sa  posi- 
tion normale, la capillarité maintient le mercure dans le haut du 
réservoir B, lequel reste en communication avec le mercure du 
réservoir du  bas du thermomètre, par l'intermhdiaire du tube 
capillaire. Lkppareil est alors prêt pour le réglage. 

AOUT 1916. 
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Supposons qu'on préviie, par exemple, que les lecture8 faire 
soient comprises entre 1 2 0  et 2 8 0 ,  de sorte que le point zéro de 

Fig. l 

l'bçhelle doive correspondre B la tempé- 
rature la plus basse, soit 11" on ajoute 
à 110 une constante inscrite sur le ther- 3 m0m&tre,25~ par exemple, laquelle repr6- 
sentela longueur de la colonne mercurielle 
allant du point zéro juqu'à l'extrhmite 

B du tube capillaire; on a alors lia+ 2S0= 
360; on plonge l'appareil dans un liquide 

Fig. 2 

ayant une température de 360, et l'on 
attend pendant deux minutes, en agitant 
le liquide; dbs que le thermomètre a 
pris la température du liquide (360), on 
lui donne une légère secousse sur le 

a rkservoir B (fig. 2), afin que le mercure 
de ce réservoir vienne se loger au bas de 
B (fig, 1). Le thermometre est alors 
rEg1é. Son zéro correspond à i l n ,  son 
point 1" 120, 20 - 13; et 180. 

Pour obtenir une plus grande préci- 
sion, il faut tenir compte du fait que la 
longueur du degré dépend de la dilata- 
[ion de tout le mercure qui prend part B 
l'opération et dontla quantité est modifiée 
par chaque rbglage de l'appareil. On y 

, arrive par l'application d'une correction simple, proposée en 1895 
par Scheurer-Kestner, laquelle varie avec la tempbrature. Les va- 
leurs de cette correction sont consignées dans le tableau ci-dessous. 

Température 
r Aelle 

correspondant 
au zero 

Coefficient 
tI 

appliquer 
au degré 

Température Coefflcient 
rdelle h 

correspondant appliquer 
au zéro a u  degr6 
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Comme c'est toujours la méme tige capillaire qui est en jeu, 
quelle que soit la région explorée. les observations sont toujours 
comparables entre elles. 

11 est facile de se rendre compte que le therrnomktre diféren- 
tiel système Ruelle est bien supérieur à I'apparcil allemand 
(système Bekmann), au double point de vue de la précision des 
résultats qu'il permet d'obtenir et de la facilité de son réglage. 
Nous croyons donc rendre un service aux chimistes en leur signa- 
lant un nouvel appareil de précision de  fabrication parisienne, 

&a production du matériel scientifique  de^ labo- 
ratoires de chimie assurée par lesi fabricants 
françain, 

par M. René DAGE ( 1  ). 

On sait, cous l'avons dit maintes fois, que les appareils em- 
ployés dans nos laboratoires scientifiquesbtaient, hélas! la plupart 
du temps, d'origine austro-allemande. 

Nous ne  dirons pas de nouveau pourquoi ce regrettable état 
de choses existait; rappelons simplement que nous étions tous, 
plus ou moins, un peu coupables. 

Une grand,? société scientifique française, fondée en t802 et 
reconnuq d'utilité publique,, a CO /:pris que le moment n'était pas 
aux lamentations et qu'il n'y avait pas une minute perdre si 
nous voulions désormais nous affranchir de  nos ennemis au 
point de vue économique. C'est pourquoi la Société d'encozcra- 
gement à rlndustrie nalionale, sous l'active impulsion de son 
sympathique président, M. le professeur Lindet, n'a pas cessé, 
depuis le début des hostilités, de justifier plus que jamais, le beau 
titre qu'elle porte et dont elle peut étre fière. 

Non contents en effet d'avoir démontré, au moyen de  confé- 
rences des plus réussies, faites par des personnalités de I'indus- 
trie française, que, si nous étions trop souvent tributaires de 
l'hllemagne avant la guerre, nous ne devions plus l'être après la 
victoire finale, M. Lindet et le Conseil d'administration de la 
Société d'encoiiragement ont voulu faire mieux encore. Ils ont 
pensé qu'une Exposition documentaire démontrerait, de façon 
indiscutable, que les industriels francais fabriquent, dés mainte- 
nant, au point de vue matériel de laboratoire, ce que nous faisions 
venir trop souvent d'Allemagne autrefois. 

Le Comité des arts chimiques de la Société avait d'ailleurs, B 

( 4 )  Cet article a paru dans 1'~ctualite scientifique du 15 juillet 1916 
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différentes reprises, eu I'occasion-d'examiner de la verrerie pour 
laboratoires, des récipients en porcelaine et des filtres sans 
cendres de fabrication exclusivement française. Il était donc de 
la plus haute importance de faire connaître ces produits k tous 
ceux susceptibles de les employer. 

C'est pourquoi, les i l ,  12, 13 et 14 juin dernier, à 1'IJôtel de 
la Société, 44, rue de Rennes, s'ouvrait cette Exposition docu- 
mentaire qui, disons-le de suite, a obtenu le plus grand succès. 

En effet, malgré un emplacement forcgqent réduit, et bien 
que le but de cette Exposition ait été limitéuniquement au math- 
rie1 employé dans les laboratoires, un grand nombre de profes- 
seurs, d'ingénieurs. de physiciens et de Chimistes ont pu se 
rendre compte du gros effort fourni par plusieurs constructeurs 
et  fabricants français. 

Nous estimons qu'il est de notre devoir de signaler, en un 
modeste article, les progrès réalisés depuis la guerre par notre 
industrie nationale. 

A tout seigneur, tout honneur ... Notre manufacture de Sevres 
a mis, depuis le début des hostilités, ses fours, ses pâtes et sa 
main-d'œuvre à la  disposition de la défense nationale. On y 
fabrique, à la demande de la Direction générale des poudres, 
des récipients en grès, touries, condenseurs, terrines à réaction, 
réfrigérants, en un mot une grosse partie du matériel nécessaire 
pour préparer les acides destinés à la fabrication des explosifs. 
Depuis la guerre, cet établissement a livré aux poudreries d'An- 
goulême, delsaint-Chamas, de Saint-Fons, de Toulouse, de Bor- 
deaux, deBrest et de Dijon, près de 600 pibces, dont ,quelques-unes 
mesurent plus de deux mètres et sont fort difficiles & fabriquer. 

Pour cette fabrication, la Manufacture a expérimenk5 des proA 
cédés de façonnage et de cuisson, ainsi qiie des $tes de compo- 
sition nouvelle. Désireuse de garder une renommée si justifiée, 
sa Direction et son personnel sont qrrivés à de tels r6sultats que 
le gouvernement a vote des crédits spEciaux pour effcctuer la 
fabrication des grbs, A cBt6 de celle de In porcelaine si connue. 
TJn grand four vient d'&tre achevé pour la cuisson des grandes 
pièces ; un  nouveau moulin a été crée et pourvu des appareils 
les plus modernes pour le broyage et le malaxage des pâtes de 
grès, de méme qu'un vaste atelier a été aménagé pour leur mou- 
lage, leur écha e et leur emballage. S\ 

De très belles piBces figuraient à l'Exposition de la Socikté 
d'encouragement. Après la guerre, la Manufacture développera 
la production artistique du gres dans ses ateliers et pourra four- 
nlr aux fabricants des indications techniques qui leur permet- 
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tront de produire les appareils fournis p a r  l'Allemagne 2 l 'in- 
dustrie chimique f r a n ~ a i s e .  

La Manufacture de Sévres a contrôlé, depuis  la guerre, di&- 
rents (( cbnes oii iiioritres fusibles » qui lui é ta ien t  prksentés par  
différents fabricants francais, notamment p a r  M .  Ciiérineau. En 
effet, pour mesurer la teiiipérntiwe des fours  céramiques ou 
autres, on emploie ces a montres D, qui  sont des  indicateurs éta- 
lonnés indiquant, :III moment dc 'leur fusion calciilée pour iiiie 
température déterriiinkc, iliie le t l e ~ i 6  pyroiiiétrique correspon- 
dant est atteint. 

Le moment était vcriii de faire rcntrcr en Fiai ice celle fiibrica- 
tion jusqu'ici localisée en Alleniagne, bien qu 'ayan t  eu son ori- 
gine en France,  comme I~eaucoup d'autres fal,ricntions d'ailleurs. 
AI. Guérinenu a doté ses riionti.es d'une ni i intht ioi i  décimale qu i  
prévient les erreurs qu'occasioiinait bien souvent la nuinération 
arbitraire allemande. Ainsi, pour une température de 6 0 0 k e n t i -  
grades, on prendra u n e  montre no 60 (au iieh du numéro alle- 
mand 0,22) ; pour 1.2300, on prendra le no 125 (au lieu du  no 8 
allemand), etc ... Avant d'en terminer avec la  porcelaine, citons 
les envois des rnaiiufactures de Bayeux, d e  1,iiiioges et de 
Vierzon. 

Au point de vue verrerie de  laliorntoire, c'est avec joie qu'il 
faut constater que l'industrie française est désoriiiais capable 
d'en assurer la production. I I  s'agissait de concurrencer la verre- 
rie qui  venait :iiitrefois d'Alleinagne et d:Aulriche (ballons, fioles 
c p i q u e s ,  vases k filtritions cli:iudcs, etc.). Lcs Etiiblissements 
Poulenc frères, en collaboration avec 3111. Iloudaille et Triquet 
(cristalleries de  Choisy-le-Roi), vendent di:s maintenant  de  la 
verrerie d'une composition spéciale, 1-é~inissnnt toutes les qualités 
requises pour être en usage dans  les laboratoires (résislance au  
feu, stabilité chimique, etc.). Les cristrtlleries d u  Ilas-Meudon et 
de  Combs-la-Ville présentaient aussi quelqiies moddes. Quarit 
31. Berleinont, il est arr ivé produire les vases de  Dewar-d'Ar- 
sonval que  l'Allemagne Fo\irnissait a u x  fabricants de  bouteilles 
K JIagic » pour conserver les liquides chauds ou froids. Ilcrnar- 
quons en passant  que,  piiisqn'nn est arrivé B ce résultat avec un 
prix de vente identique, il aurai t  peut-ètre été préférable d'es- 
sayer de lutter e n  temps de  paix contre la concurrence allemande, 
au lieu d'offrir ces ni;irckiandises I des prix fort élevés qui décou- 
rageaient les acheteurs. La verrerie francaise est kgalement A 
mSme de  fournir maintenant les theriiiomelres inédic:iux autre- 
fois importés d'Allerriagne. 

L'optique était également représentée à l'Exposition. La vitrine 
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de la Socidté d'optique et de mkcanique de haute prhcision 
(anciens établissernenls Lacour-Rerthiot) était particulièrement 
intéressante. On y remarquait : 2 0  des prismes de différentes 
formes, qui constituent des 6lérnents d'instruments construits 
par la Société: 30 des pièces ébauchées montrant les étapes de la 
construction d'un objectif; 30 des pieces démontées composant 
ensemble un objectif photographique; 40 un objectif d'ouverture 
maxima (f : 3,5), parfaitement corrige d e  toutes les aberrations ; 
50 des photographies en couleurs, dont plusieurs instantanées, 
prises avec un ot~jectif de rnéme ouverture; Po deux photogra- 
phies obtenues au moyen d'un périgraphe grand angulaire et 
prises l'une dans, 'la salle de l'Exposition, l'autre de la fenêtre 
de 1'IIBtel de la 20ciété d'encouragement, avec Fn très faible 
recul. 

Depuis la guerre, la Société d'optique, qui a fondé une nou- 
velle usine modele, n'a né$gE aucun effort afin de munir les 
armées alliées des instruments d'optique dont elles avaient un 
besoin impérieux. Etant donne le caractére particulier de I'ern- 
ploi de ces instruments, on n'a pas cru devoir les mettre dés 
maintenant sous les yeux du public. 

Citons également le stand d'oplique de la maison Parra- 
Mantois. 

Uans la section des appareils de laboratoires, le stand. de 
MM. Caplain Saint-André et  fils était particuliSreinent remar- 
qué. On pouvait y voir des tubes et serpentins d'argent vierge, 
de 40 A 80 rnillim. dé diarnktre, sur plusieurs rnetres de lori- 
gueur, qui sont utilisés par les fabriques de soude et pour la dis- 
tillation de  l'acide forrniqiie. Unc grande partie de cm appareils 
étaient autrefois fournis par 1'Alleinagnc. 

Ida chertE de plus en 'plus croissante du platine a amené 
M N .  Caplain Saint-André ?I établir un alliage d'or et do platine 
trbs rdsistant & In chaleur et aux acides concentrés ou étendus 
et pouvant, par conséquent, servir dans les laboratoires h des 
travaux de recherches et de dosages. Le prix de cet alliage per- 
met une réduction de 40 B 45p. 200 sur le prix du platine, et de  
très nornbreuxchiriiistes s'en servent déjg pour diverses analyses 
et s'en montrent fort satisfaits. II serait bon de répandre l'usage 
de ces capsules dans les laboratoires, nuri seulement dans un but 
d'écenornie, mais aussi pour réserver 'le platine certains tra- 
vaux dans lesquels il est indispensable, travaux qui, pour la plu- 
part, int6ressent la défense nationale. A remarquer au m&me 
starid des sels absolumerit purs de métaux précieux. 

Signalons enfin les filtres en papier pour analyses, qui sont 
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fabriques pour  la première fois cn France par  M. Durieux et qui 
sont en vente depuis plusieurs mois déjà chez les principaux 
fournisseurs de  laboratoires. De l'avis unanime des profession- 
nels, ces filtres sont méme supérieurs k leurs similaires alle- 
mands, au sujet desquels on fit jadis tant  de bluff. 

Remarque également les halarices de  haute précisiori Collot, 
les appareils de laboratoire présentés par  les maisons Poulenc 
fréres, Chenal, Leune, etc ... 

Nous n'avons voulu donner ici qu'un rapide compte rendu 
d'une visite faite à I'Exposilion de la SociCté d'encouragement. 
II convient de  fëliciter sincdrernent M. l e  professeur Lindet e t  ses 
distingués collaborateurs pour le  résultat obtenu e t  rendre hom- 
mage a u x  exposants pour  ta victoire économique qu'ils viennent 
de remporter s u r  les industriels alleqiands. 

Par le Dr P. CARLES. 

IJn Italien nous écrivait, il y a peu de  mois : on me refuse une 
poudre de  crème de  tar t re  parce qu'elle est, dit-on, t rop belle, et 
qu'au lieu des 990-208 que j'avais annoncés, elle en a plus 
de 100. Vraiment est-ce possible ?' et ,  dans l'affirmative, pouvez- 
vous nous en donner l'explication avec l'échantillon recommandé 
que la poste vous remettra ? 

Rdponse. '- L e  reproche orticulk est fonde. En souinettant l a  
dite poudre à l'épreuve de la  liqueur sodique, titrée elle-même 
avec du bitartrate de @asse de synthèse sec, prépare selon mes 
instructions spéciales ( 2 ) ,  on trouve, en efkt ,  que son degré serait 
de 100,5 ou 400,6 p. 100. Ce résultat invraisemblable tient la 
présence d 'un sel acide minkral étranger. Il vous serk facile de  
1& caractPriser en agitant pendnnt un  moment iOgr. environ de 
cette poudre avec une  vingtaine de gr. d'eau d i s t i l lk  froide. 

Si, dans le filtrat de cette bouillie, on verse quelques gr .  de 
solution de  chlorure de baryum acidifié, on a u r a  un  précipité 
blanc très manifeste. Ce prkcipitk dénonce la p r k e n c e  d'un sul- 
fate. Dans la circonstance, ce ne peut être guère que du  bisulfate 
de potasse. II est bien possible qu'il se trouve 18 plutôt comme 
impureté que comme f raude ;  mais cela suffit pour justifier un 
laisser podr  compte. 

Cette soi-disant impure16 est actuelleinent beaucoup plus com- 

(1) Dérivés tartriques du vin, be édition (p. 120), Féret et fila, édi- 
teurs, Bordeaux. 
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mune qu'on ne le suppose dans les er61nes de tm tre en poudre C 
trks h a u t  titre si reclierrliées pour l'diiilentntion des Anglais et 
Américains. 

REVUE DES PUBLICATIONS FBANÇAISES 

Kouvelle niétliode de dosage du fluor. - RI. f>IS.\S[ 
(Cwry~ tes  seiidus ck: l 'dcurl imie des Sciences du 22 'inai 1916). - 
La niétliode proposCe par  l'auteur repose s u r  la propriété que 
gosséde le nitrale de tlioriuin de  donner un précipité de fluorure 
de  thorium (TliFI" f4II?O) lorsqu'il est ajouté à une solution 
d'un fluorure alcaliri acidifié par  I'acide acétique ou l'acide ri$- 
q u c  Le précipite fornié est çFlatineux et lourd ; i l  tombe rnpide- 
nient a u  fond du  vase, et la liqueur surnageante est linipide. 

II faut kviter d'ajouter un ex& de nitrate de  tfioriuni, qui,  
dans une liqueur coricenLi+e, pourrait  redissoudre en partie le 
préeipi té. 

Par  cette mélhode, on peul reconnaître l a  présence du fluor 
dans une soliitioti n'en contenant pas plus de 0'01 p .  100. 

Lorsqu'oii effectue uiie analyse quantitative, on duit, avarit ù e  
filtrer, décanter plusieurs fois Ila liqueur I;rnpide, la laisser dépo- 
ser et la filtrer ensuite, afin d'éviter que le peu de précipite en 
suspension n'ohstriie le filtre; on termine 11 la trompe si c'est 
nécessaire. Si le précipité est voluniiiieux, il es t  bon  de jeter sur 
u n  autre  filtre le précipité principal et de  le laver à l'eau chaude 
en employant la trompe. 

Comme le fluorure de thorium perd, à 10O0, u n e  inoléculc d'eilu, 
on  pent, en employant un filtre tnr6, peser après  dessiccation et 
en deduire laquant i té  de  fluor ; toutefois, il est préférahle decal- 
ciner le  précipité avcc le filtre et dc chnufrcr fortcrncnt; on 01,- 
tient ainsi la thorine (ThoS),  rlonl le poids donne la quantité de 

'rtl02 fluor c l i m  le rapport - . 
511 1 

L o r s q u ' ~ n s e  trouve en p r h e n c e  de fluorures insolubles, o n  les 
fa i t  fondre dans un  creuset de platine avec 5 parties de carbonate 
de  sodium; on reprend par l'eau, et l'on filtre ; on acidifie p a r  
l'acide acktique, et l'on ajonte le nitrate de thorium. 

Ilans le cas du  fluoriire de calcium et de  ln  cryolite, on b n d  
avec 2 parties 5 de silice et G parties de  carhonatc de sodium; 
on reprend par  l'eau ; or1 filtre e t  l'on coritiriue corniné ci-dessus. 

Dans le cas des phosphates fluorifères, on fond comme pi,éc6- 
demiiient avec de la silice et d u  carbonate de sodium; on filtre; 
or1 neutralise p a r  l'acide nitrique; on Glirnine I'acide phosphoii- 
que  p a r  les rnkthodes connues, et l'on ajoute le nitrale de t h -  
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rium. II faut  opérer d a n s  des cnpsules de platine, sur tout  pour 
les évaporations. 

Afin de doser le fluor dans les os calcinés ou dans I'apatite, on 
foodavcc la silice et  le carbonate de sodium ; la majeure partic 
du phosphate d e  calcinrri reste insoluble lorsqu'on reprend par  
l'eau, mais il en reste u n  peu dans la solution; i l  faut  avoir soin 
de l'éliminer. 

Ilans le cas de  certains micas (hiotite, lkpidolite, etc.), de  
I'opophyllite, de la topazeou d'autres silicates contenant du  fluor, 
on les fond avec 5 parties de carbonilte d e  sodiiim ; on reprend 
par l'eau; 0.n acidu!e par  l'acide acétique, et I'on peut alors y 
doser facilement le fluor. 

Q u u i t  a u x  fluosilicates, oii sait  b u e  l'acide fluosilicique préci- 
pite k froid la thorine eu liqueur chlorhydrique, rnérne en pré- 
sence du cérium, du  lanthane et du didyrne. C'est rnénie un  excel- 
lent réactif p o u r  déceler une trks petite quantité de thorium. Le 
nitrate de  Lhoriurri ~)i'kcipite la lotalil& de l'acide Buosilicique des 
fluosilicates soluhles ;. par  calcination, on ohtimt. In thorine. 

Les fluosilidites insolubles dans l'eau doivent ;Ire dckompos& 
par le carbonate de  sodiiini ; on fait  bouillir ou I'on fait fondre; 
on élimine la silice p;ir le carhonate d'amnioniuni ; on  précipite 
ensuite le fluor après acidulation par  l'acide acétique. 

Le fluotantalnte d u  potassium est porté k l'ébullition avec du  
carbonate d e  sodium ; on filtre pour éliminer l'acide tartrique ; 
on précipite le fluor dans la liqueur aciduiEe p i r .  l'acide ;~cé- 
tique. 

Le fluoborate de  potassium en solution ne prScipite pas par  
le nitrate de  thorium, mais, si I'on fait houillir la solution avec 
un léger excEs de c;irboriale de  sodium, on obtient une liqueur 
dans laquelle, après  acidulation p a r  l'acide ac6Lique, on prkcipite 
facilement le  lluor par  le nitrate de thoriiiiil. 

Pour ces divers -dosages, on opère sur  20 ou 30 centigr. de  
matière ; lorsque la terieur en fluor ne  dépasse pas 5 à 13 p. 100, 
on opère dahs un vase conique de 100 cc. ; pour les teneurs plus 
Qlevéas, il faut  des vases de 250cc. et quelquefois plus grands, 
afin de décanter le prtkipité dans de honnes conditions. Pour  
des qu;mtit&s de fluor infkrieures A 1 p. 100, on obtient tout 
d'abord u n  simple louche, mais l p  précipiti: devjent visible a u  
bout de quelque temps. 

nosage de l'alcalinité d e s  eaux.- JI. I)FIOMYEE(BUZ- 
letin des sciences phnrmacologiques de mars-avril  1916). - Pour 
doser l'alcalinité des eaux,  on- opPre ordinairement d'après les 
deux méthodes suivantes : la prcinibre consiste à neutraliser piir 
SULI12 K/N, dans u n  flacon bouche à l 'émeri, 2OOcc. d'eau en 
présence de 2 cc. 5 d e  solution d'érythrosine à O gr.  10 par  litre et 
de  5cc. de chloroforine neutre h l'.érythrosine. La neutralisation 
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est complkte lorsque la couleur rose de  l'érythrosine a disparu. 
Cette méthode est compliquée, en ce sens qu'elle exige l'emploi 
d'un corps etranger, le chloroforirie. e t  qu'il Faut agiter txès forte- 
ment le flacon après  chaque addition d'acide. 

Le plus souyen t ,  on neutralise, par  SObH2 N/t 0, 100 cc. d'eau 
additionnée de 4 gouttes d e  solution d'orangé Poirier 3 (ou 
mkihylorange) à I gr.  par lit,re. Ce procedé n'est pas  irr6pro- 
chable, attendu que  le virage d u  jaune au rouge duméthylorange 
n'est pas facile 9. saisir, ce qui  rend cet indicateur inemployable 
pour  toutes les eaux de  faible alralinité ; d'autre part, tous les 
méthyloranges ne  sont pas de m&me qualité. 

?J. Dhommée a cherché s'il ne serait pas  possible d'utiliser 
d'autres indicateurs, et son.choix s'est arrét6 s u r  13 résazurine 
et  le lakmoide ; le premier de ces indicateurs vire du bleu au rose 
sous l'influence des acides forts et de  quelques acides faibles, 
entr 'autres l'acide carbonique. Le lakmoïde donne une coloration 
bleue avec les alcalis libres ou  carbonatés ; il v ire  au  pourpre 
sous l'influence des acides for ts ;  l'acide carbonique est sans 
action s u r  lui. 

La solution de résazurine dont  se sert M. Dhommée est prkpa- 
rée en en dissolvant Ogr. 10 d a n s  un mélange de 1 cc. d'ammo- 
niaque K / i 0  et de  10cc. d'eau distillée (ou bien d e  1 cc. d'am- 
rriouiaque du  commerce e t  de 20 cc. d'eau distillée) ; on complète 
ensuite 300 cc. Cette solution est d'un bleu intense et i n a l t h b l e .  

Pour obtenir la solution de lakmoïde, on en fait dissoudre I gr. 
dans 500 cc. d'alcool ?i 9%. 

M. Dhommée a comparé les procédés $ la résazurine et au 
laknioïde avec celui au méthylorange;  B cet effet. il a fait des 
essais qui lui ont permis d e  constater que,  s i  l'on ajoute 100 cc. 
d'eau distillée, additionnée de  4 gouttes de solution d e  méthyl- 
orange, une quantité de SObHa Nt50 nécessaire pour faire virer du 
jaune R U  rose, cette quantite est de  1 cc. 2. ce qui  rend une cor- 
rection nécessaire dans le cas de titrage d'une eau alcaline. 

E n  opérant avec la solution de résazurine, M. Dhommée a con- 
staté qu'en prenant 100 cc. d'eau distilkie, additionnée de G gouttes 
d e  solution de  résazurine, la quantité de  S04tl' Ni50 nécessaire 
pour ohtenir le vira@ du bleu au rose n'est que  de O cc. 3. 

Avec la solution de.lakmoïde (13 gouttes dans i00 cc. d'eau 
distillie), soit qu'il s'agisse d'un titrage alcalimétrique ou acidi- 
métrique, le volume de  SO4IP K/50 ou d e  soude Ni50 Ü ajouter 
pour  obtenir le virage d u  bleu au  pourpre ou inversement est 
nul. Avec cet indicateur, on n'a donc aucune correction i5i faire. 

M. Uhornmée a p r iparé  des solulions de  carbonate de chaux 
p u r  et d e  c a r b ~ n n t ~ d e m a ~ n é s i e  pur. Les premieres ont été titrées 
par  précipilation de  la chaux  a I'titat d'oxalate d'ammoniaque 
et, après  calcination de  l'oxalate de chaux, p a r  pesée de la chaux 
anhydre.  
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Les solutions de carbonate de magnésie ont été titrées par 
prkcipitation de la magnésie a l'état de phosphate amnioniiico- 
magnesien, et, aprés incinération de ce sel, pnr peske d u  pyro- 
phosphate de magnésie. 

11 a ensuite recherche l'alcnlinité de chaque solution au moyen 
de SO'H2 NI50 et en opérant sur 100cc. de solution additionnée 
soit da 4 gouttes de solution cle mkthylorange, soit dtt 6 gouttes 
de solution de résazurine, soit de 45 gouttes de solution de 
lakmoïde. Les résultats obtenus sont consignés dons les tableaux 
suivants, les corrections nécessaires ayiint étr5 faites pour les 
titrages au méthylorange et ii la résazurine : 

SOLUTJONS DB CARBONATE DE CHAUX. 

laçage par  pes& 

niillig. 
335,FiO 
295 ,24  

- 134,33 
44 ,33  
14,63 

Dosage Dosage Dosage 
h l a '  au au 4 

rksazurine lakmolde mkthylorange 
- 

niiHig. millig. millia. 
336,OO 336,OO 346,OO 
2Y6,QO 295, O0 297,UO 
135,OO 137,OO 133,OO 
45,OO 47.00 40,OU 

' 14,OO 16,OO 8,08 

SOLUTIONS DB CARBONATE DE M A G N E S I & .  

Dosage Dosage Dosage 

résszurino 

niillig. 
1371,3 
f206,5 

Ces tableaux montrent que les dosages au méthylorange sont, 
en  génkral, ceux qu i  s'écartent le des dosaies par pesée e t  
que les écarts sont considérables lorsqu'il s'agit d'eaux faihle- 
ment calcaires. 

Les dosages S la résazurine sont plus exacts pour les eaux 
calcaires, et le laknioïde convient mieux pour les eaux inasne- 
siennes. 

Mode opératoire. - Pour effectuer la détermination du degré 
alcalimétrique d'une eau, M. Dhornmée prend 100 cc. de l'eau k 
analyser dans un vase conique, qu'il place sur une surface hlan- 
che; il ajoute 6 gouttes de solution de résazurine si l'eau est cal- 
caire, ou bien 15 gouttes de solution de lakmoïde si l'eau est 
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magnésienrie, puis il titre à l'aide de  S 0 4 H 2  N/iiO. Si le titrage a 
été egectué à l'aide de  la résamrine,  il retranche 0 cc. 3 du 
voliirne d'acide sulfurique eiriployé p o u r  obtenir le viritge. 

11 n'y a alors qu'à multiplier par  20 pour  ohtenir en rnillijr. 
par  litre l'alcalinité exprimke en carbonate de chaux. 

Analyse bactériologique cles liuitees vendues à 
Marseille. - AIM. A N U I ~ É  GIGON et CHANLES llIClIET fils 
(Académie de midecine, séance du 27 juin lY26). - M M .  Gigon 
et  Charles Richet ont étudié, a u  point de vue  bactériologique, les 
huîtres vendues 2 Marseille ; leurs recherches ont porté s u r  des 
huîtres dites Poylugaiseset Mareunes. Ils ont  suivi les méthodes 
en vigueur pour  les analyses d'eau. 11s ont  exa?riinc': non seule- 
ment le liquide contenu dans  les valves de l 'huîtrq, liquide qu'on 
appelle le jus. mais encore le pallium ,et la masse intestinale. 

Par la méthode des plaques de xtilatirie, ils ont  constaté que 
le jus  renfermait une moyenne de 2.8W.000 germes ahobies 
(microbes ou moisissures) par  cc. 

Ils ont recherché les anadrobies, les bacteries putrides, le coli- 
liacille, le bacille d'Eberth et les paratgphiqiies. Les constatn- 
tions faites s u r  les :inadrol)ies et les bactéries putrides, particu- 
likrement abondantes, n'offrent ricn de  particulier. 

Ils ont trouvé une moyenne de 157.769 culibaçilies par  cc.; la 
recherche d u  bacille d'Eberth et des paratyphiques a été faite 
sur  niilieu d'irido utilisé pour la recherche de ces germes dans 
les rnatirires ficales. Le bacille d'Eberth n'a pas ité rencontre ; 
p a r  contre, MM. Criaon et  Richet ont trouvé une fois le para A et 
une autre  fois le para B. 

Le palliurn des huîtres examinées contenait 338.000 bactéries 
par  gr. et l a  niasse intestinale 683.000. 

Le jus renfermait 443.000 colibacilles par l i t re ;  le  p'alliuiri 
90.000 et la niasse intestinale 130.000. , 

Ces chiffres montrent que les inicrohes pathogènes, rle même 
que les microbes saprophytes banaux, se rencontrent non seule- 
ment dans le jus, majs daiis le corps de l'huître, e t  que  le jus  est 
toujours la partie la plus souillée. 

La cause de cette soiiillure doit ètre recherchée dans I'ean dans 
laquelle I'huitre vit. 

I I  y a, h Marseille, deux endroits oit los huîtres provenant de 
diverses résions d ~ i  territoire sont placées avan t  d'étre vendues : 
1" les parcs oii les huîtrci: restcnl plus ou inoins lon$cilips ; 20 Ir 
vieux port oii sont placCes le soir les Iiullres non vendues dnps  
la journée et  q u i  seront dCbitCes le lendeinaiu. 

Les parcs ne pouvent &tre infectés par  le grand égout de I n  
ville, qui  dkbouche assez loin en pleine incr, inais ils sont contn- 
minés p a r  de petits égouts particuliers qui débouchent le long de  
ia Corniche; de ce cdté,  il y a des kgouts q u i  débouchent h 
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l S  mètres de  certains parcs  d'huîtres. Or l'eau de  mer prélevée 
dans CAS endroith a été examinée, et il a Pté  const,;itk qu'elle con- 
lenait 20.000 colibacilles nu litre e t  22.325 bact6rieç au cc , avec 
plus de 1 .O00 hacléries putrides. 

Quiint a u  vieux port, où l'on dépose les huîtres non vendues 
dans la journik,  i l  est notoire q u e  l'eau y est i;oiiillt!e pur  les 
navires de la rade. Cette eau contenait 6.000 à 8.000 colibacilles 
par litre e t  96.000 bactFrics par  cc .  

REVUE DES PUBLIGATIONS ~ T R A N G E R E S  

CaractBrisatian dn socliiiin b l'aide dr? I'aoirle fluo- 
I~orique et de l'acide fluosiliviclue. - NJI. JIA'I'IIERS, 
STEWART, IIOUSERIAS et LEE (Journal of americar~ chernical 
Society, 1913, p. 1325). - Les auteurs proposent la rnbthode 
suivante pour  caractkriser le sntliiirn : le liquide ;J analyser étant 
supposé contenir du potassiuni, du sodium, de  I'ainmoniurn et 

- - 

du ina~nés i i im (les autres métaux ayant  6té prCnlablcrri&~t d i m i -  
nés par  les procédés ordinaires),  on Evapore A siccité, et l'on 
calcirie. ilfin de s e  déhnrrasser de I'aiilrnoniuii~ ; on dissout dans 
l'eau le produit de la calcination ; on aloute de l'alcool et un excès 
d'acide fluohoi-ique en solulion dans l'alcool il 300. 

(On ohtient cet acide fluoboriyiie en ajou1,;rnt 35 gr. d'acide 
lioriquei 100 gr .  d';icide f luort jyd~ique tt 48 p. 100 cc;nleriu dans 
un récipient en plomb ou en platine ; o n  ajoute dc l'acide hori- 
que jusqii'L ce que le prodiiit obtenu ne  prhcipitc plus une solii- 
tiori de nitrate de  plomb.)  

Le potassiuiri es1 précipité ; on filtre ; on ajoute de l'acide 
noosilicique, qui précipite le sotliiiin !i l'état de fluosilicate @la- 
tineux. Le fluosilicete de  magnésium reste en solution. 

Le fluosilicate d e  lithium ne gêne pas la réaction, proba- 
lilernent parce qu'il se précipite lentement de sa soltiti& col- 
loïdale. 

En l'absence de sodium, on observe parfois un précipité qui  se 
forme au bout d'iin certain temps ct qui est dû  b l'action exercée 
sur le verre par l'acide fluorhydrique existant à l'état de liberté 
ilaiis le réactif. 

Les auleurs soiit parvenus il carartéri.;er par  leur procédc;, 
1 inilligr. de sodium dissous dans 5 cc. d'alcool li :Ou. SI la solu- 
tion est plus diluck, il-conrient de  la concentrer. 

Dtrterminatioii den sulfates dans les eaux pmr le 
clilorhydrate de henzidiiie. - hl. F. W. l~KUCKMJLLE11 
(Jozbrfi. [nd. o r  Eng. Chem., 2915, p ,  600, d'après Journ. of 
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Society of chem. Indzls/y ,  191 5 ,  p .  849). - 250 cc. d'eau (ou une 
quantité moindre sil'eau contient une quantité de  sulfates sup& 
rieure h 0 , s  p.  1000) sont traités bar 10 cc. ou davantage d'une 
solution de  chlorhydrate d'hydroxylainine B. 1 p. 100, dans le but 
de réduire le fcr prksent l'état ferrique ; on ajoute 20cc. de 
solution de  chlorhydrate de  benzidine (8 gr. de benzidine et 
10cc. d'IICI par  litre); on  filtre sur u n  creuset de Gooch k l'aide 
du v ide ;  on lave deux fois A I'enu distillée'froide ; on t r~nsvase  
dans le vase original; on chauffe avec de l'eau a l'ébullilion, et 
l'on titre avec une solution de  soude caustique N/%, en erriployant 
la phénolphtalline comme indicateur. Le nombre de cc. ern- 
ployés, multiplii: p r  9,6, donne la teneur en SOL pour l-pillion 
de parties. P. 7'. 

Etude sur le wolnrne spécifique? apparent de 
l'alcool en solution dans l'eau et en concentrations 
vaiaiEes. - M. HORACE T. T3ROWN (The Analyst, 2915, 
'p. 379). - Pour cette étudé, l 'auteur emploie le grnmmc comme 
unit6 de poids et le centiingtre cube comme unité de volume. 

-Un nlklange d'alcool et d'eau ayant  u n e  de11sit.é de 0,880 ir 
1 3 4  contient, suivant les Tahles de Thorpe (1), 66,66p. 200 
d'alcool absolu en poids ; c'est pourquoi le poids de l'alcool dans 
l'unité de volunie est : 

0,880 x 66 ,G  = 0 gr .  5866 

et le poids de l'eau dans l'unit6 de  volume est : 

0,880 - 0,5866 = O gr .2934 

le volunie apparent de l'alcool est donc, dans ce cas : 

Le volume apparent spécifique de l'alcool d e  densité 0,880, 
étarit le vulurrie occupé par l'uriitk de poids, peut être représenté 
par  : 

De la mBme maniEre, on peut déterminer le  volume spécifique 
apparent  d'un nlcool de  densité C',900. et l'on peut remarquer 
que celui-ci a diminu6 e t  est devenu l , !  913. 

Le volurne spi.,cifique apparent d'un alcool. de toute concentrû- 
tion peut etre exprimé par  la formule suivante : 

dans laquelle D est la densite du  mélange à 1 5 ~ 6  e t  W le poids 

(1) Alcoholornetric Tables, by Sir Edward Thorpe, London : Longmens, 
Green and Co,  19i5. Price 3 a. 6 d. net. 
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de l'alcoql en gr. dans Z cc. La valeur de W est trEs rapidement 
obtenue p a r  les tables alcooliques, e n  rnultipliant la de.nsitépar le 
pourcentage en poids d e  l'alcool, e t  divisant par  100. 

En appliqiiant ces principes h des mélanges alcooliques de  
faible concentration, correspoiidanl R U X  derisités corn prises entre 
0,988 et 0,999, l'auteur a obtenu des r6sultnts très curieux, s u r  
lesquels il appelle l'attention; ceux-ci sont donnils dans le tableau 
suivant : 

En examinant  les résultats p rkédents ,  on peut constater que le 
volume spécifique apparent de I'alcool contenu dans le mClange 
augrnerite d'une façon régulière avec la dilution. 11 serrible pour 

Densilé d u  melange 
ti 1506 

cela que, dans  les limites ci-dessus de dilution graduelle, le 
volume d u  mélange doit dépasser la somme du  volume initial des  
constituants, et,  en fait, dans ces conditions, il y a 18 une  augmen- 

Volume spérifique apparent 
de I'alcool contenu 

talion d e  volunie au  lieu d'une conlraction, coriima on l'observe 
lorsqu'on dilue de l'alcool plus concentré. 

De ces premiers résultats, l 'auteur a conclu qù'il serait  intéres- 
sant de rechercher le point critique où une dilution dc l'alcool 
cesse de  produire une conlraction. et commence à donner lieu k 
une augmenlation de  volurne. 

Le tableau II donne les résullnts obtenus entre  les densités ck 
0,850 et  0,990. 

Dans ce tableau de première approximation, on peut voir que 
le volume spécifique de l'alcool contenu diminue juequ'k ce que 
la densité 0,960 soit obtenue. Entre ce point e t  0,970, le  volbine 
specifique diminue beaucoup nioins rapidement, pour augmenter 
ensuite et  continuer ainsi h mesure que la densité augmente. 

Le point critique paraît donc 6trecoiripris entre 0,960 et 0.970 ; 
afin de trouver sa vraie valeur, l 'auteur a procédé à des calculs 
plus serrés, qui sont consignés dans le tableau II1 : 
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TAALLCAU I I .  

Hunfranl ln premier-e approrrimation du point cvitiyue 
pour des d iPrences  dc densite de 0,010. 

Volume spècif que 
a p p ~ r c n t  de  l'alcool 

Diiference entre 
es volumes sp6cihqiie! 

I7ARI.EAU I I I .  

nlont?.ant le eolunze .specifigue apparent de l'alcool melangd avec l'enu 
ou possedant une densitë comprise enlre 0,050 et 0,908 

avec une d i n r e n c e  de  densite de 0,002.  

Voluiiie sp6r:ifiqiie 
s i  i 5 apparent de i'dcool 

1 conteri u 
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Le point critique chwchb par  l'iluteiir est dunc compris dans 
les liiiiites de densilC coinprises entre 0,968 ~t 0,966; le tableau 
suivant donne la v6ritalilcvalcur de  ce point critique. 

1'ABI.EAI: I V  

Volunle speci/iyue apparent de l'nlcoul en solutiun agueuse 
pour les deusifes comprises entre 0,9610 et 0,966'6 

avec des différences de cieusite d e  0,0002. 
- - -- - - - 

Volume spkcilique 

apparent  

de l'alcool rontciiu 

1.e volunie spécifiqiie miniiniirn est donc ds 1,1452 ; il corres- 
pond :I la densité de  0,9652, mais cette valeur iiiontre de légéres 
irrégularités entre 0.9648 et 0,9653. Le point critique auquel la 
diliition piogiessivc commence ii produire une dilatatioti a u  lieu 
d'une conh.aclion doit  se  trouver aux environs d e  l a  densité cor- 
respondant h 0,9652. 

On peut se derriander maintenant que signifie ce point critique. 
L'auteur perise qu'il est l'iridice de la funnation d'uri hydrate 
;~lcocilique tlifinj, qui ,  pendant le teiiips de cette formation, 
donne lieu i~ une contracteon, laquelle se transforme en dilatation 
si l'on continue la dilution, celle-ci donnant lieu B une dissocia- 
tiwt progressive de cet hydrate. (le qui justifie cette explication, 
c'est que, au  point critique, le pourcentage en poids d'alcool 
dans le melange corresponil sensiblement à 1 inoléciile d'alcool 
pour 8 nlolécules d'eau. 

L n  hydrate  alcooliqiie ayant  la coinposition C"[-ICÜ + 8112U 
doit contenir 24,2l p.200 d'alcnol, tandis que l'alcool dilué de  
rlerisit6 0,9652, au  point critique, contient 24,83 p .  100 d'alcool 
cn poids. 

Cette petite dilrirencc. ainsi que les légères irrégularitks dans 
IFS volumcs spécifiques prEs du point critique, sont dues ou & 
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quelques fautes dans la table alcooliclue dont  s'est servi l'auteur 
ou bien A quelques défauts de stabilité près  du point critique dus 
fort probablement S de  légères variations de température ou de 
pression qui  peuvent produire des très petites oscillations du 
point critique d'un caté ou de l'autre de sa  position principale. 

II. C .  

DGterminatiaii du carbonate et du sulfate cle 
ba~yuni  dans le caoutchouc vulcanisé. 1 M. JOHN 
B. TUTTLE (fichnologic. Pap. of the Burenu of Slandards. 
Washington, no 64). - Une des déterminations les plus impor- 
t an tes  daris l'achat de  marcliandises en caoutchouc vulcanisé est 
celle du soufre total. 

Cet élément peut y figurer sous forme de sulfates mét;tlliques, 
tels que ceux de plomb et  de  baryum. 

L'emploi du  sulfate dc baryom est perrnis maintenant,  sans 
que sa teneur e n  soufre soit comptée dans le soufre total. 11 est 
donc nhcessaire rle pouvoir doser ce sulfate. 

Tan t  q u e  les su-bstances en caoutchouC ne contenaient le 
baryum que sous cette forme, son dosage était relativement 
facile, mais main teiiant que les fabricants emploient concurrem- 
ment le carbonate, le prohlEme est devenu plus complexe; on 
peut néanmoins le résoudre par la inéthode suivnnte : 

Mode opératoire. - 1 gr. de  caoutchouc est incinéré dans  une 
riacelle de porcelaine, su ivan t  la méthode d c  Schaeffer d a n s  uri 
courant d'acide carbonique. La matière organique est ainsi Bli- 
niinée saris transformation du soufre en sulfure ou en sulfate. 

AprCs calcination et refroidissement ditns le courant d'acide 
ciirbonique, le résidu contenu d a n s  la tiaçelle est pulvéris6 dans 
un  mortier d'agate, transféri. dans  u n  vase conique de  250 cc. e t  
traité par  fi à. j0gr .  de carbonate d'ammonium, 15 $20 cc. d'AzlI3 
et  environ 50cc. d'eiiu distillée ; on fait bouillir pendant  15 à 
30 minutes ; on filtre, e t  le précipite est soigneusement lave polir 
Eliminer tous les sulfates solubles ; le résidu restc! sur' le filtre est 
repassé dans le vase de 250 cc. avec de l'eau distillée ; on ajoute 
IOcc. d'acide ncktique cristallis;ible, et I'on étend à {OOcc. 
avec de  l'eau ; o n  chaufk  h l'ébullition, et I'on filtre siir le nuhie 
flltre que précédemment. 

P a r  ce procédE, Ic plomb, le baryum, le calcium, Ir: zinc 2 I'Qtat 
de carbonates passent en solution, tandis que lessulfates de plornb 
et de baryum restent inat.t:iqués ; on fait passer de l'hydrogène 
sulfure dans le filtrat ; on filtre le sulfure de plomh, puis, le 
filtrat étant chauffC a u  bain-marie, on ajoute iOcc. de  SOLHVii 
10 p. 100; on laisse déposer duran t  une nuit au  bain-milrie ; on 
filtre etl'on calcine. En rnultipliant le poids de RaS04 trouvé par 
0.845, on a le carbonate correspondant. P.  T. 
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Recherche de la résine dans les siccatifs. - 
hl. E.  W. ROUGIITON (Technodoyic. Pap. of the Bureau of Stan- 
dards. Washington,  no C G ) .  - En génkral; pour activer la dessic- 
cation d'une peinture, on ajoute environ 5 parties e n  volumC de 
siccatif pour  95 parties d'huile. Les siccatifs coinmerciaux don- 
nent, en général, 2 h 10 p. 100 de cendres, contenant des  sels d e  
plomb, de manganèse, parfois des sels de chaux et  60 b 95 p. 100 
d'essence consistant en essence de térébenthine, essence minérale 
Ou un mélanse des deux. 
/ Au laboratoire, l 'examen ordinaire des siccatifs comporte la 
détermination qualitative et  quarititalive de l'essence, Ir, dosage 
et la nature dee cendres, un essai qualitatif de la résine et  des 
essais de dessiccatjon avec l'huile de lin. 

Les acheteurs de siccatif à l'huile disirent que ce produit soit 
garanti p u r  de résine. 
Essai préliminaire. - La résine peut ktre decelée p a r  la 

inethode Liebermana-Storck A l 'anhydride acétique et acide sul- 
furique. L'indice de  saponification ne permet pas de  c clure. s" L'essai de Hicks par coloratioh ne donne pas de bons rés  Itats. 

Mode opératoire. - 1 .  - On procède ti l'essai Lieberinann- 
Storck. 

II. -Si l'essai 1 n'a donné aucun rksultat, on introduit 25 cc. 
de siccatif dans u n  ballon, et I'on fait passer un  rapide courant 
de vapeur pendant qu'on chauffe au bain, d'huile à 1300 ; on 
ajoute un  exces de  potasse alcoolique, e t  I'on chauffe au bain de 
vapeur pendant 1 heure ; on a,joute un  excés d1llCI, et l 'on agitc 
vigoureusement; on remplit le ballon avec de  l'eau chaude,  e t  on 
laisse In couche hitilense se rassembler dans le col ; on pr61i:ve 
environ S.cc. de la couche huileuse, el, dans un  autre  balion, on 
ajoutc environ 25 cc. d ' K I  dilué ( I  : 1), puis on fait bouillir pen- 
dant quelq~ies  minutes ; on refroidit;  on ajoute environ 20cc. 
d'éther et une quantité -d'eau suffisante pour amener la solution 
éthérée dans le col du ballon ; on  filtre une portion de cette solu- 
tion ; on Gvnpore'l'8tlier, et I'on d e s d c h e  le rcsidu 11 0-2 150 
pendant une  demi-heure ; on met d c  O gr. 15 h o g r .  20 de ce résidu 
dans un tube à essai! on itjoute ES cc. d'alcool 5 970, et I'on agite. 
C'n trouble ou u n  d6pùt de matiéres insolubles décéle l a  pré- 
sence d e  résine dans  l'échantillon. 

III. - Si ces deux premiers essnis ont été négatifs, on filtre 
daris u n  flacon taré une quantite sufiisante de la solution éthérée 
ohtenue en I I ,  de  manière à obtenir Ogr .8  à I gr.  de  résidu sec;  
on évapore, e t  l'on séche comme en 11 ; on pbse le flacon ; on 
iljoute 10cc. d'alcool absolu ; on c h a u f i  doucement jusqu ' t  ce 
que la  solution soit limpide, et I'on introduit ensuite un rn6lange 
de 10 cc .  d'alcool absolu e t  3 cc. de S04He concentré ; o n  fait 
bouillir au  rkfrig6rant ascendant durant  2 ou  3 minutes  ; on 
refroidit; on passe dans  y n entonnoir h séparation, et o n  lave le 
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flacon à l'eau et h l 'éther ; on ajoute 25 cc. de  solution dechloriire 
de  sodiurii H 10 p. 200, et  I'on as i l e  ; on soutire la couche irifh- 
rieure, qu'on nsite avec Nec. d'étlier; o ~ i  réunit les solutions 
éthérées et on lave d l'eau j u q u ' i  ce que les eaux  de lavage 
soient neutres. 

Trois lavages sul'fisent ordinairerilent. O n  passe la solution 
éthérée dans un grand Ilacon, el I'on dilue avec de  l';ilcool B 930, 
jusqu'à ce que la coloration soit suffisanimerit faible polir per- 
mettre le titragr avec une solution de potasse iili:ooliqiic N, '4  en 
employant la plii.nolphtaléine coiiiiiie indicateur. 

Une dilution ti 400 ou 600 ci.. est ~Cnériileinent niressiiiw. 
Si la dilution ainkne un trorihlc, cri ajoute iine ijuniilité cl'étliei 

suffisante pour éclaircir ; on titre avec la potasse N / 4 ,  et l'on cal- 
cule l'indice d ' x i d e  en irtilligr. de  potasse ( t iOl1)  pa r  gr.  du 
inélange d e  substances insaponiliables et acides prdevé.  1.n 
indice d'acide sup6rieur A ,10 démoiitre la présence de la résine. 

P. T .  

Ebi~ai de l a  papaïne eninnier-ciale. - M M .  I i .  W .  
IIEUL, C .  K .  (;.\RYI, et J. F. S'ftlALEY ( A m e r .  J o u ~ .  of PIm- 
macy, 1914, p. 345). - Lit iiiéttioile que recoiiiinandcnt les 
auteurs  est d k r i  te ci-dessous : 

On prépare d'abord les solutioris suivantes : 
a) Solution tl'albumine. - On sépare les blancs de 6 ceufs, 

qu'an bat forteiiient e t  qu'on odtlitiorine de deux volumes de solu- 
tion de chlorure de sodiuni ?i 1 p .  100; on inditngc,; on filtre au 
papier ;  on amène B pn volume tc'l que 15-cc. contienrierit Ogr:400 
d e  substance cuagulablc. 

b) On pkse I gr .  de la papaïne i examiner, qu'on di,ssout d a n s  
nne solution de chloriire de sodium B I p. 100 ; on a g i k  t r h  
for tement;  on amène exnctemeiitau roluiiie de 10Ucc. II faut 
qu'il s'écoule esacternent 30 minutes entre le iiioiiierit où l'oit 
traite la papaïne par In solution ctiloruréc et celui où I'on prend 
des parties aliquotes d e  solution. 
. c) Solution titrée d'acide acktitjue 312. r 

Essai. - Daiis une  fiole conique on incsui-c [:je(:. qe lit solu- 
tion d'albumine litrée, puis 1 cc. d e  la solutioii de papaïne et 

, 9  cc. d e  solution de chlorure d e  sodiiirn à 1 p. 100. On porte le 
iriélange d a n s  u n  theriiiostat re,vlé a 800, où on le laisse pendant 
i 5  minutes exactement ; Ü. ce iriornent, on  retire le récipient; on 
y ajoute i cc. de  la solutioriN,':! d'acide acétique ; on le trans- 
porte inlmédiiltement s u r  un  bain-iriarie h &l'on chauli'e 
pendant  10 ininutes. 

On filtre s u r  un filtre tarS poiir sépiirer 1'31-buiriine non iligé- 
rée ; on lave à l'eau pour éliminer le chlorure, puis avec 10cç. 
d'alcool à 950, enfin avec ZOcc. d'éther ; on sèche H 100-105" jus- 
qu'a poids const;int. 
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On procède en méme temps à un essai B blanc avec 1Scis. de 
la solution d'albumine, et 10cc. de la solution de chlorure de 
sodium & I p. 100, ou mieux avec 9 cc. de la solution préckdente et 
1 cc. de solution de papaïne préalablement chauffée ii l'ébullition 
pendant 25 minutes pour détruire le principe actif. L'opération 
est menée en tous points comme il a été dit ci-dessus. 

On calcule ensuite la proportion d'albumine rendue non coa- 
gulable. 

Si la papaïne était mélangée de pepsine, on peut déterminer la 
présence de  ce ferment en opérant comme suit : on prend 15 cc. 
de la solution titrée d'albumine; on y ajoute 2cc. d'une solution 
de chlorure de sodium à 1 p.  100, 3 cc. d'HC1 N/2 et finalement 
5 cc. de la solution k i p. 200 de la papaïne à titrer. Au mélange 
ainsi constitué on ajoute O gr.5 de toluène pour éviter la putréfac- 
tion ; on fait digérer1 B 40° pendant 15 heures; au bout de ce 
temps, on qjoute 25cc. d'une solution d'acide trichloracétique ii 
20 p. 100 ; on porte à l'ébullition, qu'on maintient pendant 
10 minutes; on filtre sur filtre taré ; on lave avec de l'eau pour 
éliminer l'acide, puis avec de l'alcool et  enfin avec de l'éther. On 
sèche à 100-203°jus~u'l poids constant. En m&mefemps, on pro- 
cède à lin essai à blanc, cornnie il a été d6jk dit. 

On détermine ensuite par différence la quantité d'albumine 
modifiée. 

En examinant une trentaine d'échantillons de papaïne trouvés 
sur le marché, les auteurs ont constaté que l a  proportion d'albu- 
mine digérée variait de 15 à 58 p. 100 du poids employé; ils en 
déduisent qu'un produit de bonne qualit6 doit digérer au moins 
40p. 100 d'albumine dans les conditions où ils opèrent, c'est-à- 
dire à la température de 80°. H. C .  

Régénération des r6s ido~  de molybdate d'am- 
monium. - J .  A. PRESCOTT (Analyst, 1915, p.  390), - 
L'ensemble des filtrats de phosphomolybdate, les précipités, etc., 
sont évaporés dans une grande capsule de porcelaine; on obtient 
ainsi un liquide sirnpeux, duquel l'acide molybdique et le phos- 
phomolybdate sont séparés et mélangés avec des cristaux de 
sulfate et de nitrate d'iimmonium ; le précipité est recueilli, lavé 
h l'eau froide, dissous dans Az113, puis la solution est traitée par 
le mélange magnésien, afin de précipiter le phosphore. 

Le phosphate ammoniaco-magnésien est filtre, et le filtratum 
est concentré à un petit volume de  rian ni ère à faire cristalliser le 
molybdate d'ammonium. 

Les eaux-mères de cristallisation sont conservées pour un trai- 
tement ultérieur. Dans le cas où l'on obtient une solution bleue 
en dissolvant l'acide molybdique dans AzHS, on ajoute une petite 
quantité d'eau oxygénk? afin de peroxyder les oxydes inférieurs 
du molybdène. P. T, 
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Eslsai du baume de copahd. -M.  E. DEUSSEN (Journal 
ohem. Soc. abstract, 1915, p. 385). - L'auteur propose l'essai 
suivant  pour déceler In présence d u  baume de  Gurjun dans le 
baume de  copahu : on distille le  baume % la vapeur  aussi com- 
plètement que  possible ; on sèche l'essence distillke à l'aide du 
sulfate de soude desséché ; on filtre, e t  l'on procède Zt l'examen 
polarimétrique; la rotation observée, avec le tube de  10 centim., 
doit ê t re  comprise entre  - 205 e t  - 140. Si la rotation est dex- 
trogyre, on doit considérer le  baume comme étant  falsifié. 

Moyen de déceler la présence d e  l'acide stéari- 
que dann la  cire vierge. - M. A .  VERDA (Journal  suisse 
depharmaciedu 15 juin 1916). - P o u r  déceler l a  prEsence de la 
stéarine ou acide nitéarique dans  l a  cire vierge, on  chauffe l a  cire 
avec une  solution d 'un sel de cuivre quelconque ou m&me avec 
u n  peu d e  l iqueur  cupropotassique. La présence d e  la stkarine 
se  manifeste par  la production d'une coloration verte très accen- 
tuée que  prend la cire. Lorsque celle- ciest pure, elle conserve sa 
nuance jaune ou devient légèrement verdâtre, malgr6 la  présence 
d'acides supérieurs (cérotinique, mélissique). Cette réaction de 
l'acide stéarique est la cause de  la  coloration verte que  prennent 
les chandeliers en cuivre a u  contact des bougies d'acidestéarique. 

Menthol ; ses peints de fusion et de solidification. 
M.  I L  MELDRUM (Chem. News, 1925, p. 229). - Le menthol se 
solidifie au-dessous de  son point normal de solidification, ce qui 
est d û  sa condition colloïdale précédant l a  cristallisation ; le 
point de solidification varie avec cette condition colloïdale. Son 
point de fusion est constant B 42", maisson point de  solidification 
varie  de  303, suivant les méthodes de détermination. 

BIBLIOGRAPHIE 
Leii Allemands et la saienae, professeur Gabriel Petit, 

d'hlfort, et ~ a i i r i c e  Leudet, du Figaro. Préface de M. Paul Deseha- 
m l ,  de l'Académie française. président de la Chambre des Dépiit,és. 
(Paris, F. Alcan, éditeur et chez tous les libraires). Prix : 3 fr. 50. - 
On se rappelle que l'hcadtimie des sciences a. cru devoir protester, 
dés le debut de la guerre, conthe la pktention de lier I'avcriir intel- 
lectuel de l'Europe à celui de la science allemande. 

Ce qu'elle pouvait, avec le prestige de sa haute autorité. se borner 
& affirmer en quelques phrases lapidaires, il a paru intéressant aux 
auteurs d'en apporter la preuve. 

D'ou leur enquête, amorcée tout d'abord dans le Figaro et polir- 
suivie pres d'un certain nombre de nos maitrcs les plus qualifiés de 
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la philosophie, de l'histoire et  des sciences, la plupart membres de 
l'Institut ou de l'Académie de médecine : MM. Arskne Alexandre, 
Ernest Batelon, Maurice Barres, Marcellin Boule, Emile Boutroux! 
A. Chauffard, A. Chauveau, A. Dastre, Yves Delage, Pierre Ilelbet, 
Pierre Duhern, E. Gaucher, Armand Gaulkr, E. Gley, Prof. Grasset, 
F. Hennegiiy, Camille Jullian, Félia Le Dantec, L. Landouzy, René 
Lote, Stanislas Meunier, Edmond Perrier, Emile Picard, Prof. Pinard, 
William Ramsay, Salomon Reinach et Henri Roger. 

Ce livre, qui parait bien & son heure, est l'expression de la pensée 
francaise sur les visées insolentes des Germains a I'hkgémonie scienti- 
fique. En réponse & tant d'insinuations perfides venues d'Outre-Rhin, 
il demontre victorieusement que la France, loin de décliner, n'a 
jamais cessé d'être une initiatrice incomparable. Dans aucun des 
domaines de la science, l'Allemagne ne mérite la suprématie dont 
elle se prévaut, et les plus eminents spécialistes, analyiant son œuvre 
et ne méconnaissant point ses qualités, s'accordent à dénoncer sa 
mkdjocrité flagrante dans l'invention, dans la découverte scientifique, 
son manque de g h i e  en un mot, ce qui rend ses pr@entions encore 
plus odieuses. 

M. Paul Deschanel, appréciant h sq valeur cet important ouvrage, 
a bien voulu lui accorder la parwe d'une grande préface, dans 
laquelle se févèle, une fois de plus, au service de la meilleure des 
causes, la plus noble et la plus généreuse éloquence. 

- -- . y  

MOUVELLES ET RENSEIGNEMEHTS 
M o r t  et blessé a m  champ d'honneur. - Nous signalons 

la mort de M. Bardy (Gabriel), externe des hbpitaux, médecin auxi- 
liaire, fils de M. Bardy, pharmacien 9. Paris, membre du Syndicat des 
chimistes, tué sous Verdun le 4 juin 1916 et cité A l'ordre du jour de 
l'armée pour son dévouement et la bravoure dont il a fait preuve en 
toutes circonstances depuis le debut de la guerre.Nous adressons ti ce 
malheureux père nos condoléances attristées et celles de tous nos col- 
lkgues du Syndicat. 

Nous avons encore signaler une triste nouvelle : un autre mem- 
bre du Syndicat des rhimistes, M. Henri Martin, a eu son fils blesse 
prés de Verdun dans un poste de secours auquel il était attaché comme 
infirmier, et il a kt6 emmené en captivité. Noua raisons des vaux 
pour son prompt rétablissement et son prochain retour en France. 

La Franoc Y le folra de RiJoy-Novgorod. - Il est 
intéressant de constater que les industriels français recherchent avec 
emyressemeul les moyens de développer leur exportation en Russie. 

11 a suffi que l'Union nationale pour I'exportation des produits 
français indiquat qu'elle dirigeait son action vers la Russie, A l'oc- 
casion de la célébre foire qui se tient à LVijny-Novgot.od pendant les 
mois d'août et de septembre 1916, pour que les demandes de partici- 
pation vinssent en nombre et dans bien des cas d'une maniere toute 
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spontanke ; e t  cela, malgré le court  délai e t  les difficultés parfois trbs 
grandes que les Producteurs éprouvent k s'approvisionner. 

Cotnme délégué général h Wijny-Novgorod, l'Union nationale a fait 
choix de  M. Victor Morlot, bien connu pour la part  active qu'il a prise 
dans l'organisation de diverse? Expositions e t  qui a longtemps résidé 
en  Russie ; elle a demandé h M. Stanislas Rosinski, dont  elle a appré- 
cié les connaissances pratiques, de lui donner son concours en Russie, 
comme délégué adjoint. 

Leur départ s'est effectué après l a  mise en route du  premier groupe 
d'échantillons e t  de  marchandises. 

L'Union nationale pour l'exportation continue ti recevoir dans 
ses bureaux, 9, rue Laffitte, les delriandes de participalion. Elle fera 
suivre les collections et marchandises par  des voies rapides et sûres 
aussi longtemps qu'elles pourront parvenir uti lement en Russie pouf 
celte intéressante nianifestaiion française. Naturellement il faut se 
hkter. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 

Nous informons nos lecteurs qu'en qualité de s ec rk t~ i r e  général du 
Syndicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsque les demandes et les 
offreslepermettent, de  procurer des chimistes aux industrielsqui en ont 
besoin e t  des places aux chimistes qui sont ti l a  recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absoiument gra- 
tuites. S'adresser à M .  Crinon, 20, Boulevard Richard-Lenoir, Paris, 14. 

Sur  lademande d e  M .  le secretaire J e  l'Association desanciens klèves 
de  l'Institut de  chimie appliquée, nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant ti lui, 3, rue 
Michelet, Paris,  64. 

r 
L'Association amicale des anciens Blhves de l'Institut national agrooo- 

mique est m h e  chaque annee d'offrir à MM. les industriels. chi. 
-- mistes, etc., le concours de plusieurs ingenieurs agronomes. 

Priére d'adresser les demandes au ' sibge social de l'Association, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 5'. 

L'Association des anciens B16vcs du laboratoire de chimie analytique de 
i'Universit6 de Genbve nous prie de faire savoir qu'elle peul oîTrir des 
chimistes capables et expérimentes dans tous les domaines se rattachant 
r i  la chimie, - Adresser les demandes é i'Ecole de chiniie, à Genbve. 

Jeune Suisse romand, dipl6nié de 1'Univer- INGÉNIEUR-CHIMISTE site . do Lausanne, dispense du service mili- 
taire, cherche place. - Offres a W. Blanc, Grancy, 8, Lausanne.. / 

ON DEMANDE pour laboratoire d'usine kiectrmbtallurgique, un b#Jn 
souffleur de verre capable de faire la verrerie de labo. 

ratoire, dégage d'obligations militaires. 
S'adresser a M. Pic, 19, avenue Victor Hugo, h Albertville (Savoie). 

INGÉNIEUR-CHIMISTE diplbr~ibde l'université de Genbve, 25 ans, 
libre de service militaire, connaissant cinq 

langues, ayant de la pratique commerciale, cherche situation dans pays 
allies ou neutres. - Ecrire : R. Stoessel, route de Ch&ne, 15, Genéve. 

Le Gh-ant : C. CRINON. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 
Yroc6dé colorim6trique utilisé par les Romains - 

pour caractériser les eaux doncen, 

Par M. A .  TRILLAT. 

La lecture des anciens auteurs montre que les Romains atta- 
chaient une grande importance au choix de l'eau d'alimentation 
et à ses qualités : elle devait &tre douce, exemptede dureté, afin, 
disaient les hygiénistes, (( d'entretenir les intestins dans un Btat 
propice B. 

Cette préoccupatton du choixd'une eau douce et déminéralisée 
guidait constamment les anciens pour le captage des eaux ; on 
relate mèrne qu'en temps de gderre, Te premier soin des généraux 
romains, dans 1'6tablissernent du camp, devait être de s'assurer 
de ces qualités de l'eau destinée à l'alimentation des troupes. 

On a une confirmation de l'application de ces idees par l'exa- 
men de la composition des eaux provenant des anciennes sources 
captées dans les stations et camps romains dont il reste des vesj  
tiges : l'analyse montre qua l'eau choisje Ctait gén6raleinent la 
moins minéralisée de la région. 

Les anciens avaient observé les effets de l'eau dure sur la cuis- 
son des lBgumes : le phénomène du durcissement qui en résulte 
etait connu dès la plus haute antiquité, puisque Hippocrate en 
fait mention ( 2 ) .  Mais, i~ c8té de ce moyen,quivisait la caractéri- 
sation des eaux calcaires, ils utilisaient une autre méthode, qui 
leur permettait en niéme temps de classer les eaux d'aprbs leur 
alcalinité; ils arrivaient ainsi ii avoir une notion de ce que nous 
appelons aujourd'hui le degré hydrotimétrique. On peut se 
demander quel était le procédé alors suivi pour reconnaître l'al- 
calinité des eaux. 

Les historiens latins font quelquefois allupion à une certaine 
a 6preuve du vin sur  l ' a u  N pour dinérencier les eaux douces 
des eaux dures, mais ils ne donnent aucun détail sur I'exkcution 
de la méthode. Dans son Traité des airs, des eaux el des lieux 
( C h a p .  X X X V I ) ,  Hippocrate (ce qui prouve bien que les Romains 
ont 6té les imitateurs des Grecs) est un peu plus explicite. Il 
spkcifie, en effet, que l'eau douce se distingue de l'eau dure e t  
indigeste en ce qu'elle est colorée par de petites quantités de vin 
rouge (2) .  

( 1 )  Traité des airs, des eaux et des lieux, C h a p .  X X X V I .  
(2) Les diverses traductions de ce passage d'Hippocrate :. . . xar r o v  

SEPTEMBRE 1916. 
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Cette indication suffit pour  reconstituer, dans  s a  partie esseo- 
tielle, le  procéd6 auquel les auteurs  font allusion e t  qui repose, 
comme on v a  le voir, s u r  un principe scientifique. Si l'on ajoute 
avec précaution de très petites quantités de  vin rouge & I'eau, on 
remarque que la dkolorat ion d u  vin est d'autant plus  camplète 
que  l'cau renferme plus de  sels alcalins; celle-ci se colore par 
conséquent plus rapideinenb en leur absence. AprPs quelques 
tiîtonnements, on arrive à y n  procédé pratique, qui  consiste 
faire tomber goutte 1i goutte le vin rouge dans  une quantité 
d'eau déterminée, contenue dans u n  récipient à fond blanc ; on 
compte iie nombre de gouttes ntkessaires pour  amener la colo- 
ration rouge de I'eau. 

L'application de cette méthode permet de grouper rapidement 
les eaux examinhes d'aprés leui  degré d'alcalinité comme l'indi- 
que  le tableau suivant  concernant les résultats obtenus sur 
100cc. d'eau. Comme indicateur, on s'est servi d'un vin d'Algé- 
r i e  très coloré. 

Nombre de gouttes 
Alcalinité Degr6 ajoot6es 

Origine de. l'eau en C a 0  ' hydrotimétrique pour colorer L'eau 
- - - - 

Eau de  pluie .  . O 0" l à  2 
- de  Châtelin . trace 2 2 h  3 
- de 1'Avre . 57 rnilligr. 15" 1 9 à 10 
- de  la Vanne. 109 - 19" 18 h  20 
- du  Loing . 110 - 190 28 à 20 
- de  la  Dhuis .  116 - 2  50 20 à 22 
- d e l a  Seine . 110 - 210 1 8 h  20 
- d e  Vittel. . 125 - 600 25 à 30 
- d e  saurce . 155 - 960 30 à 33 

Le mécanisme du procéd6 est facile à comprendre. La matibce 
colorante du  vin rouge, qu i  est formée, comme l'a montré 
M. Arman4 Gaulier, p a r  des œnotannins color6s, joue ici le  rble 
d'indicateur (1). A proprernent parler,  ce procédé coloriméQique 
fournit des résultats concernaqé I'alcalinité plutût que la dureté 
d e  l'eau, les matiéres colorantes d u  vin virant difficilement par le 

OLYVJ Y ~ W J  o h p  6.la T E  E ~ L ,  sont, k mon avis, défectueuscs, Corq 
notamment ( t .  1, p. 31) le traduit en disant que I'eau douce u doit 
être altérée par une très petite quantité de vin ». Le verbe y c p w  
signifie : supporter, c'est-&-dire ne pas être altérée. C'est donc juste 
le contraire du sens donné par le traducteur. 

(1) On peut établir iin rapprocherdent avec le procédé proposé par 
M .  A .  Gautier pour le dosage de l'acidité du vin au moyen d'une 
solution titree d'eau de chaux, ct qui utilise la matière colorante du 
vin comme indicateur. 
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sulfate de chaux. Mais il y a souvent concordance entre ces deux 
facteurs, par exemple dans le cas des eaux d'une méme région ou 
d'un méme terrain, coinine le montre le tableau ci-dessus, ce qui 
explique que, dans beaucoup de circonstances, les anciens ont pu 
procéder & une classification rationnelle, conforme & leurs idées 
et se rapprochant de la nôtre. 

lie caractére d'acidité de la inatièi-e colorante du vin rouge 
variant avec le nombre des groupements hydroxylés, les résultats 
ne sont pas compara1)les quand on change la nature du vin. 
Toutefois, cette différence est tr6s ü t thuée  dans le cas d'un vin 
rouge fortement colord, pouvant jouer le rôle d'indicateur sous 
un très petit volume. 

Les recherches ~itiliographiques indiqueiil que de seinblables 
vins analogues i nos teinturiers devaient exister chez IesItomains, 
qui conriaissaient, d'apr8s Colurrielle (De re rustica, 1.  III), plus 
de 500 cépages. l'line l'Ancien (t. XlV, 57 ; Id., 29), dans son 
chapitre sur le vin, mentionne l'existence S'un grand nombre de 
vins rouges très colorés, donnant lieu $ lu forination de dépdts 
abondants. 

D'après la description des auteurs, les vignes désignées sous 
le nom de Vitis arninea, C'ih engenia, et surtout de Vitis faxe- 
nia, devaient fournir des vins rentrant dans cette catSgorie. 

Cette étude rn'ontre une fois de plus que les Romains ont été, 
dans le domaine de l'hygiène, nos initiateurs dans beaucoup de 
cas ; une lecture plus approfondie des textes anciens en ferait 
découvrir de nouveaux exemples. 

Dusngc tlcs caseuccs tlaiis les llqueurst 

, par M. X. ROCQUES, 
Chinriste-expert des Tribunaux. ( 1 )  

On sait que,,dnns le projet de loi sur le régime de  l'alcool 
déposé par M.Ilibot, figurait une disposition fixant Ogr.50 par 
litre la teneur maxima en essences des liqueurs. Une telle dispo- 
sition législative rencontrerait dans son application de graves 
difficultés, -parce que le mode de dosage des essences actuel- 
lement utilisé, basé sur la détermination de la quantité d'iode 
absorhée, présente des causes'd'erreur qui ont éti signalées p x  
divers auteurs. La quantité d'iode absorbée varie, cn efret, sui- 

( i )  Happort prisent6 a la Société des erperls-cliimiutes de France a u  
nom d'une Commission d'éludes composée de MM. Rocques, président, 
Coudon. Muttelet e t  Ronnet, membres. 
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vant diverses causes, telles que l a  température, la luminositk, 
la proportion d'essences, le titre alcoolique, etc. 

De plus, une fois l'indice d'iode déterminé, une nduvelle dif- 
ficulté surgit, consistant dans l'évaluation de la proportion 
d'essences correspondant à la quantité d'iode absorbée. Les 
essences ont, en effet, un indice d'iode qui varie dans des limites 
très Ctendues, et, lorsqu'il s'agit d'une liqueur renfermant plu- 
sieurs essences, ce qui est le cas de la plupart des produits du 
commerce, il est pratiquement impossible de fixer l'indice d'iode 
di doit étre applique pour calculer la teneur en essences. 

En présence de ces faits, il Ctait intéressant de préciser les 
conditions dans lesquelles on peut effectuer le dosage des 
essences. 

Il Ji avait lieu d'étudier les méthodes de dosage des essences, 
de  rechercher les causes d'erreurs qu'elles, présentent et d'en 
préciser la technique pour qu'elles fournissent des résultats tou- 
jours comparables entre eux. 

I P  Méthodes de dosage des essences. 

Nous avons étudié deux methodes : 
io La nié thde volumétrique, basée sur la quantitk d'iode 

absorbée. 
20 La méthode pondérale, basée sur l'extraction des essences 

par un dissolvant volatil, suivie de 1'6vaporation du dissolvant 
et de la pesée du résidu. 

Mithode volumétrique. - La technique de cette méthode a 
été étudihe par III. Ronnet. Voici quel est le mode opératoire que 
nous avons adopte : 

100 cc. d e  liqueur sont versés dans un ballon de 200cc. envi- 
ron ; oti ajoute 35 cc. d'eau et quelques grains de pierre-ponce ; 
on distille ; on recueille t 00 cc. de distillat dans un ballon jaugé 
de  100cc. Dans la plupart des cas, ce distillat est trouble, par 
suite de la présence d'une partie des essences qui étaient - dis- 
soules dans la l i iueur i la faveur du sucre ; on verse le dislillat 
dans une fiole de 250 à 300cc. bouchée k l'émeri ; dans le ballon 
jaugé, on ajoute une quantité d'alcool à 95" égale en cc. à 
(75-A)x 1 .Os, A étant le degré alcoolique de la liqueur qui a kt6 
déterminé préalablement. Cet alcool dissout les essences restées 

<dhérentes au ballon ; on verse cet alcool dans la fiole de 230 
à 300 cc., et I'on agite; on verse dans le ballon jaugé une quan- 
tité d'eau kgale A 50 cc., moins le volume d'alcool utilisé précé- 
demmeqt ; on agite, et  I'on versé le liquide dans la fiole de 250 
Li 300 cc.  On a ainsi, dans cette dernière fiole, un volume de 
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liquide mesurant  150 cc., conteriarit Y0 p.4 00 d'alcool et renfer- 
mant les essences de 100cc. d e  liqueur. Ce liquide est ghnérale- 
ment limpide ; s'il était légèrement trouble, il n'y aurai t  p a s  
lieu de s'en préoccuper, ca r  I'addition ultérieure des 40 cc. d e  
solutions alilooliques redissoudrait les traces d'essences gui pou- 
vaient rester indissoutes. 

Dans une fiole de  250 i i  300 cc , .  semblable à In préckdente, 
on intr0du.t 450 cc. d7alcool pur  à 5@. 

Les deu. I fioles sont placées dans u n  bain d'eau maintenu B 
une tempéralure aussi voisine que possible de 18"; au  t o u t  d'un 
qua& d'heure, lorsque l'équilibre de  temp6rature est établi, ,  
on ajoute 20cc. de  solution alcoolique d'iode h 5 p.lOO et 20 cc. 
de solution alcoolique de bichlorure de mercure & 6p.iOO ; 
on agite, et l'on place les flacons dans l'obscurité à une  tempé- 
rature aussi voisine que possible de  280 ; au bout de trois heures, 
on.procède a u  titrage au  moyen de l'hyposulfite de  sodium N/10 ; 
pour cela, on  ajoute 35 cc. de  solution d'iodure de  potassium 
k 20 p.  100 ; on agite pendant une  ou deux minutes, puis on 
verse l'hyposulfite jusqu'à décoloration. II est inutile d'ajouter 
de l'empois d'amidon, qui; en prI?sencf! de l'alcool, ne donne ' 

pas un virase assez net. La firi de l'opération est hc i le  à saisir, 
car, bien que le liquide reste quelquefois Ires légèrement coloré 
en jaune, on perçoit nettement le moment où l'addition de i qu 
2 gouttes de solution d'hyposulfite de modifie plus l a  coloration 
de la solution. / 

La difl'krence entre les deux titrages indique la proportion 
d'hyposulfite N/iO correspondant à l'iode absorb6 por les essen- 
ces; on calcule la quantitt': d'iode absorbé p a r  litre de  liqueur. 

Méthode graviméirigue. -La technique de cette méthode a été. 
étudiée par M. Muttelet. Voici quel est le mode opératoire que  
nous avons adopté : pour les liqueurs m a q u a n t  200 h 250, on en 
verse 200 cc. avec 75 cc, d'eau dans un  ballon de 350cc. environ ; 
on distille, et l'on re~ue i l l e  300 cc. de  distillat. Si, en efyectuant le 
dosage de l'alcool. on a ohservk que la liqueur est très chargée 
en  essences (et dans ce cas son degré alcoolique est voisin de  40") 
et qu'elle donne un distillat trouble par  suite de In préscnce'd'es- 
serices non dissoutes,ari o p k  la distilltition s u r  tOOcc. seule- 
ment de la liqueur, qu'on additionne de  40cc.  daeau, e\ 1 ' ~ n  
recueille 100 cc. de dislillat directenierit dans l'ampoule à robinet 
où s'effectuera l'extraction. L'ampoule porte, dans ce but,  un 
trait de jauge. 100 cc. 

Dans une ampoule robinet de 300 cc. environ, on introduit 
les 200cc. de  distillat, ou, si  l'oti a operé sur  100cc. seulement 
de liqueur, on ajoute 100 cc. d'eau. 
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A ce liquide, rnarqu;unl 200 250 nlcooliques, on ajoute 50gr. 
de  chlorure de  sodiuiii et IOcc. d'éther de pétrole (bouillant 
à 400 environ) ; on agile jusqu'k dissolulion du  sel, qu'on coni- 
plète, s'il y a lieu, à l 'aide d e  quelques cc. d'eau introduits par la 
douille de  l'ampoule tenue renversée. On prolonge ensuite I'agi- 
tation pendarit 20 miriutes, puis  on laisse reposer. 

Le liquide salé est décanté dans une deuxiérrie ampoule de 
mèrne capacité que la prerni6re ; il y est traité p a r  5 cc. d'éther 
(le pétrole, cornme précédemment ; on épuise enfin une troisième 
fois ce liquide salé, qii'on a fait passer dans  la preiiiière 
a~ripoule, avec 5 cc. du méme solvant. 

1,'erriploi de ce jeu de  deux ampoules H rotiinet a pour but  de 
r6duii.e a! riiiriitnutri les perles possibles par  transvasenient. 

I.es solutions des esserices daiis l'éther de pctrole surit chaque 
Sois débarrassées du  liquide sale par  une  d6cantation faite avec 
soin ; elles sont  réunies et desséclitks sur  un  peu de  sulfate de 
soude anhydre ;  enfin, elles sont versées daiis u n e  fiole conique 
tarée, d'un volume tel qu'elles n'y forment qu'une couche de 
faible épaisseur e t  de large surface. 

On fixe sur  la fiole tarke un bouchon de  liège muni d e  deux 
tuhes de verre permettant d e  faire circuler à l a  surface du liquide 
un  lent courant d'air sec. II est bon, au début, afin d'éviter le 
refroidissement d h  B l'évaporation de  l '&ber, e t ,  par  suite, un 
rnlentisseirient dans la marclie de l'opération, de plonger la fiolc 
dans un  bain d'eau dont l a  température ne doit pas toutefois 
dépasser 300. 

Ilès que la presque totalité du solvant n disparu,  on prockde 
il une série de  pesCcs faites toutes les c'inq minutes, jusqii'h ce 
que deux pertes .de poids consécutives soient identiques. Daiis 

bien des cas, on arrive finalement h des pertes de  poids attei- 
gnant  h peine quelques milligr. 

11 faut, en général, effectuer cinq a six pesées. 

20 Conlpamison des deux ntdhocles de dosaye. 

Nous avons appliqué les deux rnétliodes décrites ci-dessus 
à l'analyse d e  quelques liqucurs d e  marques connues. 
M. i\Iubtelct, qui a p r o c d 6  it cette étude, a déterminé : 
a) La teneur globale en essences p a r  la méthode pondérale ; 
6) 1,'indice d'iode des essences' isolées en opkrant le dosage 

ci-dessus. Ces essences sont dissoutes dans  20 cc. d'alcool pur, et 
la solution est versEe d a n s  le flacon de dosage;  on  rince trois 
fois avec 2Q cc. d u  méme alcool ; aux 80 cc. de cette solution on 
ajoute 70 cc. d'eau, de  façori à obtenir aeiisiblement i5Occ. 
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d'une dilution alcoolique B 500 environ. On termine l'opération 
selon la méthode précédemment décrite ; 

c) La quantité d'iode absorbé par  un litre de liqueur, par I R  
rn6thode volumétrique ; 

II) Cette quantité d'iode absorbé a été évaluée en essences en 
utilisant l'indice d'iode détermink en 6).  

Dans le tableau suivant,  qui résurne les résultats obtenus, 
nous svons, dans  une cinquième colonne, indique les teneurs en 
essences déterminées par  la méthode voluniétrique et  calcuiites 
en utilisant le coefficient d'iode moyen indique dnris In iiiéthodc 
officielle. 

- 
~ssences 

Par 

litre 

gr. 
1,000 
0,325 

2,250 
4,200 
1,700 
1,500 

0.150 
0,350 
0,750 
O,  350 

1,300 
0,900 

1,950 
2,100 

O ,  250 
0,125 

O ,  350 
0,600 
1,500 
0,200 - 

31. 

- 
indice 
d'iode 

des 
ssences 
isolées 

gr. 
1,419 
1.469 

3,154 
2,500 
2,125 
2.726 

O, 972 
0,687 
t , S M  
0,  804 

0J23 
0,198 

2,358 
2,490 

1,538 
1,245 

0,026 
1,398 
1,777 
1.4.3 - 

- - 

Méthode volumetriqiie 

iode 

ibsorb8 

par 

litre 

gr,  
1,400 
O , $75 

6,988 
2,938 
3,425 
4,175 

0.099 
0,iIÏ4 
1,M.ï 
0,373 

0, 900 
0.213 

4,612 
5,525 

0, 473 
0,150 

0,188 
0,825 
2,480 
0,488 - 

CAIL-- 

Essences par litre 
v 
calcul6es calcul6es 

avec avec l'ind. 
l'indice d'iode de 
d'iode la rn&hod 

:i.contre officielle 

Sangle-Ferrikre-Cuniasse 
Hocques 
moyennu 
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L'examen des résultats obtenus permet de faire Tes observa- 
tions suivantes : 

Aniselte. - Dans Les liqueurs d'anisette, on peut utiliser les 
deux meihodes, qui donnent sensiblement les mimes résultais. 
L'indice d'iode 'est peu variable. Les essences &anis et de 
badiane ont pour principal constituant I'anéthol (90 p.100 dans 
l'essence d'anis; 95p.100 dans l'essence d e  badiane). L'anEthol 
est  u n  produit non satiiré ; il absorhe, par conskquent. de  l'iode. 
Si l'on Substitue l'an6thol nux essences complétes d'anis ou de 
badinne, nn ne  modifie presque pas l'indice d'iode. 

Aussi, dans le cns des liqueurs d'anis, pourra-t-on utiliser la 
méthode volumézrique, tout au moins comme méthode de triage. 

" Menlhe. - Le cas d e  la menthe est tout  fait  diffbrent du 
prkcédenl. Le co11stjtu;irit principal de I'esserice de  rnenthe est le 
menthol, qu i  y entre dans la proportion d e  43 à 60 p.100. Or, le 
menthol  est un produit saturé, inçüpable, p a r  conséquent, 
d'absorber de l'iode. Ilonc, s i  l'on erriploie partiellement ou tota- 
lement le menthol pour  l'aromatisation de la liqueur d e  menthe, 
.l'indice d'iode pourra  varier de 0.450, indice d'iode moyen 
de  l'essence de menthe zéro, indice d'iode d u  menthol. 

On voit que,  d a n s  le cas de  la  liqueur de  menthe, la nréthode 
iuohmdrique peut donner des rksultats très dif irents  de la 
méthode pondérale et très éloignés de la vérité. 

II faudra donc redur ir ,  pour tanalyse de ces t?iquezirs, au 
procédé pon&ral. 

On pourra, d'autre part,  t irer d'utiles indications de l'exniiien 
comparatif du résultat du dosage des essences par  les deux 
prockdes et déceler ainsi l'emploi-du menthol. 

Czwa~ao.  - Les essences qui prédominent dans ces liqqeurs 
sant:lcs essences d'orange. 

Ces esserices sont constituées en majeure partie par  destompo- 
sés terpéniques, qui constituent, en quelquc sorte, l'excipient 
des  substiirices odorantes. Celles-ci, le citrül et le citronnellal, 
sont de  nature a l d q d i q u e  et  s'y trouvent à dose oscillant 
au tour  de 5p.200. Ces essences se presentent ainsi, au  point de 
vue qui nous interesse, sous u n  aspect tout diffbrent de celui des 
essences d'anis et de irienttie. Pour  ces derniéres, I'él6rnerit odo- 
rant  caract6ristique forme la majeure partie,  sinon la presque 
totalité de l'essence. 

On conçoit aisement que l'industrie a i t  tenté de  se dkbarrasser, 
d a n s  ces essences riches en terpènes, d e  ces substances non odo- 
rantes. Elle prépare, en effet, ce qu'on appelle co~nmercialement 
des essences deterpinées. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Lorsqu'on pr6pai.e les liqueurs au  moTen d'essences, on 
conçoit qu'il puisse y avoir de grandes variations dans la com- 
position de celles-ci, suivant qu'on a utilisé des essences déter- 
phées  ou non deterpbnées. 

Ces variations nc s'observent pas uniquement avec les 
liqueurs prbparées au moyen d'essences; il en est de méme pour 
les liqueurs de bonne qualité préparées au moyen d'nlcoolats 
distillks, car le mode de préparation de l'alcoolat peut faire 
varier dans une notable mesure la. composition chimique de 
l'essence qui  y est dissoute. 

Mais nous voyons alors surgir une autre diflérence. entre 
les essences d'orarige et celles de menthe et d'mis. Tandis que 
le rnenthol et l'anéthol sont des unités chimiques définies, que 
le commerce livre à l'état pur, il n'en est plus de même d'une 
« essence d6terpénée D ; celle-ci n'est autre qu'un mélange de 
plusieurs substances, qui sera, suivant son mode de préparation, 
plus ou moi,ns riche en principes odorants. 

On voit de suite la perturbation que peut introduire dans un 
dosage k l'iode l'emploi d'essences déterpknées. 

Aussi peut on dire que, pour les curaçaos, la mé~hode à l'iode, 
avec emploi d'un indice moyen, resie sujette à caution, même 
dans les analyses de triage. Seule la méthode pondérale peut 
donner des rdsu~tats vraiment acceptables. 

Liqueurs digestives (Chartreuse, Bénédictine, elc.). - Ces * 
liqueurs sont très complexes ; elles renferment des principes 
aromatiques variés, et il est iratiquement impossible de fixer 
pour ceux-ci un indice d'iode moyen pouvant étre utilisé pour 
l'évaluation des essences. 

Aussi, en ce qui concerne ces liqueurs, la méthode uolumétri- 
que doit t h e  complètement rejetée, et l ' o n  ne peu6 oblenir des résul- 
rats acceptables qu'avec la méthode plindirale. 

Kummel. - Le kummel renferme presque uniquement de 
l'essence de carvi, qui est const,itu&e par iine cétone, la carvone 
(50 60p.100) et un hydrocarbure, le carvène. L'indice d'iode 
trouve pour cette. essence est de 2.400 environ et correspond 
bien & celui des essences isolées de  la liqueur de kummel par 
h l .  Muttelet. - 

Pour cette liqueur, les deux méthodes ont donné des ri8uliais 
compa~ab2es: on peut d0n.c utiliser ta méthode voluméh'que en se 
servant de eindice d'iode 2.400. 

Amers. - L'aromatisation des amers e t  des bitters est due 
principalement aux essences d'orange, et ce que nous avons dit 
pour les curaGaos s'applique ti ces iiqueurs. L'indice d'iode des 
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essences isolées est cependant plus faible que  celui des  essences 
d e  curacao ; il est t rès  variable (0.500 b 1.777) ; il n'est doncpas 
possible defectuer un dosayr exact par la mC/hde uolumétrique, 
et, dans ce cas encore, i6 y a lieu de recourir R la méthode pond& 
rale. 

Dosage des essences dans 'les vermouths, 

Nous avons appliqué au  dosage des essences dans les ver- 
mouths les deux méthodes décrites prbcédemment. Nous avons 
fait  les observ,ations suivantes : 

I o  La methode volumétrique n'est pas applicable a u x  ver- 
riiouths, ou ,  d'une niilniére gknkrale, a u x  vins aromatisés, eri 
raison d e  la présence de l'acide sulfureuk, q u i  existe toujours 
e n  quant i té  plus ou nioins notable dans les vins. 

20 Pour la méthode pondérale, nous avons opérE coinparative- 
ment  s u r  un vermouth et s u r  le  vin ayan t  servi ?i préparer ce 
vermouth. 

Les substances solublek dans I'dther de  pktrole et abandonnees 
p a r  ce dissolvant à I'éviiporntion spontanée ont été de  : 

P o u r l e v i n .  . . . . . O g r . 0 5 2 p a r l i t r e  
Pour  le vermouth . . . . Ogr.036 - 

Ces résultats montrent que la proportion d9essenc& renferinée 
d a n s  le vermouth est si faible qu'on ne peut l'apprécier pAr le 
procédé pondéral. 

On peut tirer de ce travail les conclusions suivantes : 
1" Les rnéthodes analytiques dont  nous avons donné la 

description, et qui sont les inéthodes connues dont rious avoiis 
simplement précisé la technique, permettent de  doser les essen- 
ces dans les liqueurs avec une exactitude sufisante  pour qu'on 
puisse les utiliser B un cobtr5le scientifique. 

2" Nous proposons l'adoption officielle des deux rnéthodes que 
nous avons décrites, mais en faisant les observations suivantes : 

L a  méthode volumétrique ne  pourra ètre utilisée pour les 
liqueurs dites digestives (chartreuse, bénédictine, liqueur jaune, 
etc., etc.), ainsi que pour les liqueurs de  menthe e t  les curaçaos ; 
i l  y aura  lieu. pour ces liqueurs, d'appliquer la niéthode pon- 
dérale. 

On pourla  utiliser l a .  methode voluin6trique pour l'analyse 
des anisettes (en prenant l'indice d'iode 1.430) et pour les kum- 
inels (indice d'iode 2.400). 

D'une manikre générale, e n  cas de  contestations, il y aura lieu 
de procéder au dosage par la méthode ponddrale. 
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3" La teneur en essences des liqueurs de marques connues 
et ~ppréc iées  est généraleinent supérieure h O j r .500,  limite 
fixée par  le projet de loi sur  le régime de l'alcool Cette teneur 
atteint et dépasse même 2 gr .  par  litre pour certaines liqiieurs 
telles que le curaCao. 

Enfin, l'analyse des vermouths franyais nous a montré que 
ceux-ci ne renferment pas une q ~ i a n t i t é  d'essences appréciable 
ù l'analyse (1). 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANCAISES 

Recherche de l'arsenic dans le vin et la hiPre. - 
N. L. VTJAFLART (Annales des falsi,hztions d c  novembre- 
dkembre  1915). - Le réactif de Bougault (solution chlorhydri- 
que d'acide hypophosphorcux) peut 6trc avantageusemeot appli- 
qué à la recherche.de l'arsenic dans les boissons. Lorsqu'une eau 
eontient fimiIligr. par  litre d'arsenic sous forme minérale, on 
observe une coloration nette, et, le lendemain, un  dépcit. Pour  
2 miIligr., la coloration est encore saislssable, mais il ne se forme 
pas de dépôt. 

Pour rechercher l'arsenic dans la biere ou le vin, il faut d'abord 
séparer l'arsenic de  la majeure partie des matiéres organiques, 
le concentrer d a n s  un  précipité e t  enfin purifier ce dernier .  

L'enti-aînernerit par  le peroxyde de fer,  recorn~nandé par  
JI. Breteau, rie convient pas parce que le fer est retenu par  les 
matières organiques e t  ne prkcipite pas ou précipite mal par  
l'ammoniaque. D'autre part,  si l'on opkre en l'absence de  matières 
organiques, s u r  une eau,  p a r  exemple, on aboutit S une  liqueur 
rorteriient colorée par le perchloruie de  fer, qui ne s e  décoïore 
< l ~ ~ ' à  la condition d'employer une assez grande quantité d e  rénc- 
tif Rovgault ; on  observe alors un léger trouble et un  faible Ilru- 
nissernent, niais la réaction inanque de netteté. 

M.  Vuaflart préfére entraîner l'arsenic d a n s  un  précipité de 
phosphate arninoniaco-niagnksien, apres  avoir lransformé l'ar- 
sehic en acide ars,hique. Voici comment il convient d'opérer : 

Bières. - O n  prend 23Occ. de bière, qu'on débarrasse de 
I'iicide carbonique par agitation ; on la filtre. e t  on )'additionne 
d e 3  gouttes de brome; le lendemain, on filtra, e t  l'on ajoiite suc- 
cessivement I cc. de soiutiod saturée de phosphate de soude, 
5cc. de la solution ammoniacale de chlorure de rnagnt.siuin et 
8Occ. d'ammoniaque ; on agite; après  u n  repos de  24 h w r e s ,  on 

( I )  Les conclusions d e  cd rapport ont Blé adoptées par la Soçiéth des 
sxperts-cliimistes dans sa seance du 10 mai 19t6. 
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filtre, en détachant, avec un agitateur dont le bout est garni d'un 
caoutchouc, les parcelles d e  précipith qui adhérent a u  verre;  on 
dissout le précipité s u r  le filtre avec 30 cc. d ' r lz03t I  au  quart  ; on 
reçoit la solution dans  une capsule de platine, e t  ,on la repasse 
plusieurs fois snr le filtre; on ajoute a u  filtratum 2cc. de solu- 
tion de nitrate de magnésie a u  cinquième ; on évapore h siccité ; 
on calcine pour chasser AzOYIT ; on reprend par  2Oce. de réactif 
Bougault ; on introduit Ia solution dans  un tube à essais, e t  l'on 
chauffe pendant 10 minutes au hain-marie bouillant; en op6rant 
s u r  une bière non arsenicale comme témoin, on constate que 
3 milligr. d'arsenic par  litre fournissent une coloration trés nelte, 
puis u n  dépfit trks visible; u n  peut rrdme retrouver auèc certi- 
tude i rnilligr. d'arsenic. I 

Vins. - On opère cornme p o u r ~ l e s  bihres; pour  les vins rou. 
ges, on rencontre une Jifficulté rbsultant de  ce que  le précipiti': 
phosphatique est accoinpiigni: des matii:res colorantes du vin 
formant une sorte d e  laque qui  se  dissout difficilement dans 
Az03tI. 11 faut alors, après  un  séjour assez prolongé de la liqueur ' 

acide sur  le filtre, crever celui-ci, dktacher le précipiti  3 l'aide 
d'un agi tateureten faire passer le plus possible dans la capsule; 
on introduitensuite le filtre dans une deuxierne capsule ; on I'im- 
l i b e  d e  quelques gouttes d'AzOJll concentré et de 1 cc. de nitrate 
de magnésie ; on le sèche ; on I'incinére a u  moufle ; on dissout 
les ceridres daris une partie du coritenu de, la  prernière capsule, 
et l'on réunit le tout. 

Dans les vins blancs, méme sucrés e t  sulfureux, comme dans 
les vins rouges, on retrouve nettement Z miIlisr. d'arsenic pni 
litre, et AI. Vuaflart pense qu'on p o u y a i l  aisPlnent caractériser In 
présence de 1/3 milligr. 

Nouwelle réaction de l'acide picrique. - M .  C.2STErTS 
(Journal de pharmacie e t  de chimie du  2 6 janvier 2916). - Lors- 
qu'od fait agir & chaud le brome sur  Ilacide picrique, il & forme 
du Liromo-dinitrophénol, qui cristallise en priçrries de couleur 
jaune-soufre, fondant à 2 180 ; ce corps peut étre enlevé à ses solu- 
tions aqueuses par l 'éther et le chloroforme. 

Ayarit corist;itk que le  bromo-diriitr~ol)liériul donne, en yré- 
sence de traces d'ammoniaque ou  de  cyanure de potassium, des 
colorations, M .  Castets a songé a appliquer ces r6actions à In 
recherche de l'acide picrique dans  les divers liquides. 

liecherche dans les solutions aqueuses. -On prend 3 h 10 cc. 
de solution picrique, qu'on additionne du  vingtième en volume 
de solution aqiicuse saturée de  brome;  on fait bouillir ; on refroi- 
dit rapidement sous u n  courant d'eau ; on  ajoute u n  volume 
d'éther u n  peu supérieur à celui du  rnklange, et. l 'on agite ; on 
décante ; on filtre l a  couche éther& ; on divise celle-ci en deux 
parties Cgales ; l 'une de ces parties est évaporke d a n s  une cap- 
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s i l e  de porcelaine, et 1'on:expose & des vapeurs  ammoniacales le 
residu jaune-clair obtenu ; celui-ci prend u n e  teinte ronge plus 
ou nioins intense. 

L'autre portion es t  C v ~ p o r é e  goutte h goutte s u r  un  fragment 
rectnngulaire de  papier buvard placé dans unF capsule reposant 
sur  l'eau chaude;  apres  dessiccation du papier ,  on coupe celui-ci 
en deux;  u n  fragment, soumis aux vapeurs  ammoniacales, se 
colore en rouge ; sur  l 'autre, on porte une goutte d'une solution 
de  cyanure de  potassium à 1 ou 2 p. 100; on  chautre ; le  f r a p  
ment se colore égalernent en rouge. 

On pourrait, s u r  le r ~ s i d n  de la capsule, d d a y e r  et  ktaler une 
gotitte de solutiou d e  cyanure de polnssiurri ; il se produirtiit une  
coloration vei'te. . 

Si, R U  I ~ C U  de  faire 6vaporer la solution éthérée, on la  Fait 
absorber p a r  d e  la  soie ou  de I R  laine blanche ; si I'on dessbche 
cette soie ou cefti: laine e t  s i  on la soumet aprPs dessiccation a u x  
vapeurs ammoniacales, elle prend une coloration carminée. 

On peut obtenir le bromo-dinitrophénol à froid, niais alors sa  
formaiion est moins rap ide  qu'a chaud e t  ne  SC produit qu'ou 
bout d'une heure ; c'est R U  hoiit de  ce temps seulement qu'an peut 
procCder l'extraction p a r  l'éther. 
- On peut ainsi, en op&nt soit B chaud ,  soit ù froid, caractéri- 
ser l'acide picrique dans  des solutions n'en contenant que  1 cen- 
t i g .  p a r  litre. 

Recherche dans l'urine. - On prend, dans u n  flacon de 250 cc.,  
100cc. d'urine, qu'or1 additionnc de  3cc.  d')[CI et  de 20 à 20cc. 
de chloroforme; on bouche le flacon, et on le  ficelle par  précau- 
tion ; on le  placedans u n e  capsule contenant d e  l'eau qu'on porte 
A I'éliulli~ion ; on laisse refroidir ; on agite ; or1 décante la couche 
chloroformique; on évapore celle-ci h siccité ; on reprend le 
résidu p a r  l'eau, et l'on continue comrne il est dit ci-desius. 

On peut  ainsi retrouver I'acide picrique daris une urine n'en 
tontenant que  5 milligr. p a r  litre. 

Afin d'avoir une réaction positive, iL est nécessaire quc  l'acide 
picrique a i t  étéabsorbé en quantité suffisante pour passer en par- 
tie dans  l 'urine avant  sa transformation en acide picramique. 

Recherche dans la bikre. - On prend 100 A 200 cc. d e  bikre, 
qu'on évapore dans u n e  capsule de porcelaine jusqulà ce quc le 
volume du  résidu soit rédui t  au  cinquième d u  volume de l a  prise 
d'essai;  on traite ce résidu par  4 ou 5 fois son poids d'alcool h 
950 ; après un contact d e  12 heures, on agite ; on dkcante ; on 
reprend le  résidu p a r  le même poids d'alcool ; on mélange les 
deux liqueurs alcooliques; on  filtre et I'on distille; le résidu de 
la distillalion ( 2 0 ~ ~ .  eriviron) est ütlditioririé de deux fois son 
volume d'eau ; on  fait bouillir pour é taporer  l'alcool ; on obtient 
alors comrne résidu u n e  solution aqueuse, qu'on acidifie forte- 
nientpar  l'acide chlorhydrique, et l'on continuel'opération comme 
il a Cté d i t  pour l'urine. 
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Dosagede l'albumine dan@ l'u~iiie. -M. R .  DIIOMM EE 
(Journal de phnmacz'e el de chimie d u  16 avril 191 6). - Le pro- 
cédé d e  dosage par peshe est assurément le plus  exact lorsqu'il 
s'agit de  dCterininer la quant,ith rl'alhuriiine contenue dans 
l'urine. 

11 existe bcaucoup de procedés dc dosage volurnétriqiie, tels 
que ceux de Denigès, d'Esbach, etc., niais ces procédés sont plus 
ou moins critiqu;ililes, soit qu'ils présentent trop de  difticultds, 
soit que les résultats varient suivant que I'alburninurie est due ii 

telle ou telle affection. 
M. Dliomrnée a cherché un  ~irocédk perriiettnnt d'obtenir des 

rCsultats aussi rapides et aussi prtcis que  possible ; il s'est appli- 
qué à choisir un réactif convenable pour  la précipitation de l'al- 
I~urn ine ;  il a éliiiiiné les rCactifs tels que le rnétaphosphate de 
soude, qu'il faut crnployer à c h w d  ; quarit au  réactif citro-picri- 
que d'Esbach, il donne lieu à- un précipité qui ne se  forme p;is 
assez rapidemerit ; l'acide .trichloracétique seul donne h froid un 
précipité trop fin pour être centrifugé. 

En opérarit avec un rriklange d'acide Lrichlorüçétique el d'acide 
picrique, M.  DhoinmCe a olitenu une précipitation complète de  
I'alhumine à froid en 10 minutes, et, comme l'acide trichloracéti- 
que présente l'iriconvériient de diriiinuer l a  solubilité de l'acide 
picrique dansl'eiiu, i l  a fait i r i t e rwi i r ,  pour  niaintenir ce dernier 
acide en solution, l'acide citrique ou l'acide acétique. II a ainsi 
imaginé deux forrriules de  réactif, dont  l'un, qu'il appelle ~émtif 
t~ichloracé~opicriyue, se  coiiipose de : 

Eau. . . . . . . . . . .  ' I litre 
. . . . . . .  Acide picrique IOgr.  

- trichlorac&ique. . . . .  10 - 
- acétique ciistalliçable . . .  100- 

Le deuxième r6iictiî, appelé réoctif trirhlo~~ur:6to-citr0/1icrique, 
est ainsi compos6 : 

Eau . . . . . . . . . .  1 litre 
,laide picrique . . . . . . .  5 g r .  
- trichloracétique. . . . .  2 0 - 
- citrique . . . . . . . .  25 - 

Pour  prP.pniw ces rhactifs, on fait dissoudre ii chaiid l'acide 
picrique e t  les kutres corps dans 900gr. d'eau, et,  après  refroi- 
dissement, on coinpli:te Ic volurne de  1.OOOcc. .Zvrc ces réactifs, 
on peut  deceler I 'alhuii~iri~, dans ilne urine n'en renîerinaiil que 
2 centigr. par litre. 

hl. Dhoirimée a introduit, dans  des tuhes gradués de  15cc. pour 
centrifugeur, 10cc. d'une solution d'all~uiiiine d'cieuf titrée par  
pesée; i l  a ajoutt: 5cc. de rbactif, el il n ceiit,rifugé h raison de  
1.800 tours h 1;i minute environ ; il a alors observé les rbsultats 
suivants avec les reactifs trichloracéto-picrigue et trichlorac4to- 
citropicrique : 
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Xooibrc de cc. occupks par b précipifd 
Poids al~i.ès çeriliil'iigaliori 

d'albumine -- 
par litre. Réactif triciiiiiiacGto-piciiqi~i: ltiiactif ti~i~hloiücC.10-citropicrique - - - 

Ogr.0623 précipiti': ilon iriesurable. pr6cil)ilfi non ~ i l t ? ~ i ~ r i i l ~ l e .  
O -  125 0cc.l Occ.12 
Or 25 O -  25 0 - 2  
O - 30 0-3 0-4. 
4-00 0-65 0 - 7  
1-50 1-00 ,1 -0  
3-00 2-2 1 - 4  
3 -00 i -5 1-9 
4-00 .  1-7 . 2 - l " n  
5 - -  O0 2-0 2 -  4 
6 - 00 2 -5  2 - 7  
7 -00 2-8 2 - !4 
8 - 00 3-0 3 - 0  

Loraclue la solutioii allüuiiiineuse renferme plus de 3 g r .  d'alhu- 
mine par  litre, le liquide, aprés  ceritiifugntion, reste louclie, d'oii 
la nécessitéde dédniihler la dite solution avec de  l'eau distillée. 

En opérant s u r  des  urines alhumineuses filtrées (nprEs traite- 
ment au sulfate de soude ou iiü talc, si elles sont trks troubles) 
d'origine dilréreiite (tuberculcu se, 
syphilitique, scarl:itinense ou 
d'autres iiialndies infectieuses), 
dont le dosage avai t  étfi etfcctué 
par  pesée, M .  L)hoiiiiiiée a constaté 
q u e l e  p rk ip i tk ,  iiprhs centrifuga- 
tion, n'adhérait jamais aux  parois 
et se rassernbl:iit I~ieii  en u n  culot 
au  fond d u  tiibe. Çé précipité e ~ t  
coriipnrable, en volume, celui 
obtenu avec la solution d'albu- 
mine de I'ceuf. 

Les résultats obtenus par  pesée 
et  par centrifugation sont coricor- 
dants  et indépendants de  la den- 
sité de  l'urine. 

Les résultats ohtenus p a r  le 
rkactif trichloracéto-citropicrique 
sont plus exacts que ceux obtenus 
avec le réactif trichloraccitopi- 

3f. Dhoinrnéc conseille de se servir d 'un tube sur  Iequel on a 
c;t:ibli une  graduation correspondant au  poids d'albuiiiine contenu 
dans le liquide centrifugé. Ce tube peut kgalement porter des  
traits circulaires correspondurit nux volumes de  liquide introduits 
dans le tube (2cc.5, 5cc.. 7cc 5, tOcc. ,  15 cc.), niin [le mesurer 
dans le tube l'urine et  le r k c t i f .  

-. - 
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REVUE DES PUBLICATIONS 
Réactifs très sensibles  du plonib. - JI. IVANOW 

(Journal de la Société physico-chimigue russe, 1914, p. 448). - 
Les react,ifs ordinaires du  plomb (acide sulfurique, hydrogène 
sulfuré, acide chlorhydrique, chromates alcalins) ne sont pas  
très sensibles et ne suffisent pas toujuurs pour  rechercher le 
plomb dans les eaux de source ou d w s  l'eau distillbe'; il est vrai  
qu'on peut concentrer l'eau de  tnanihre k obtenir lin liquide pos- 
sédant  une teneur en plomb suffisante pour rendre la recherche 
possiblc ; mais cette eonccntration fait perdre du  temps, et, d'au- 
t re  part ,  on ne  dispose pas toujours d'un grand volume du 
liquide à analyser ; AI. Ivanow propose l'emploi d 'un réactif t rès  
serisible, qui  est le bisulfite de sodiuin SOJNalI en solution à 
2 p. 100. Lorsqu'on mélange un volume délerniiné d'eau B un  
mème volurne de cc reactif, on  obtient immédiatement u n  trouble 
laiteux s i  l'eau contient du plornb. Ce réactif permet d e  déceler 
le plomb dansune  eau n'en contenant pas plus de f millionnième. 

La présence du cuivre, de  l'argent, du nickel, du fer, d e  I'alu- 
minium et  du  cadmium ne gène pas la réaction ; celle-ci ne peut  
ê tre  utilisée en présencedu baryum ou d e  l'étain. 

Si l'on désire rccherctier le plomb seul  dans une eau dislillée, 
o n  peu t  se servir, comme rkactif, d'une soJution de sulfiteneutre 
d e  sodiurri S03Na' à 2 p. 100. Ce réactif est plus  sensible encore 
que  la  solution de bisullite de  sodium. 

Les deux réactifs doivent étre préparés au moment d o  besoin. 

Recherche d e  l'alcalinité des anipciulee do verre. 
- M. KILEM;KF, (Pha~rnaceotizeski Journal, 1!125, p. 385). - 
L'alcalinité Btant un  des principaux défauts du verre servant  à 
la fabrication des ampoules destinées contenir des  solutions 
injecta,bles, l 'auteur a cherché les réactifs les plus sensibles pour 
l a  recherche de  cette alcalinité. D'après ses.essais,  voici les 
réactifs les plus sensibles, rangés . d a n s  l'ordre de  sensibilité 
décroissante : sels de nnrçotine, sels de strychnine, pbénolphtü- 
Iéine, sublimt! et sels d e  morphine. Les sels de narcotine pour- 
raient  être utilisés B froid ; avec une solution au  rrzillième, 
laissée a u  contact d 'un verre alcalin penclant 10à 45 rninutes,on 
observerait  un  trouble. 

ProoédB nouveau pour la fabrication de l'acide 
sulfurique (Yharmaceutical Journal, 191 5 ,  II, p. 747). - 
Le procédé suivant ,  qu'on trouve dans le IIulletin no 283 du 
Ministkre de l'agriculture des Et,at,s-Unis, 'a étk proposé pour  la 
fabrication de l 'acidesulfurique. Ce procsdé n'a pas pour b u t  de 
supprimer la tour de  Glover, n i  la tour  de Gay-Lussac ; il consiste 
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surtout dans  le remplacement des chambres de plomb p a r s  
dispositif occupant  beaucoup moins d e  place et  exigeant une 
quantité de plomb beaucoup moindre, ce qui  contribuerait 
Üécessairement B abaisser le pr ix de revient de l'acide. Les appa-  
reils utilisés sont disposés de  telle sorte que les gaz passent de 
hau t  en bas  dans  des spirales d e  plomb a u  lieu d'ètre dirigés 
dans unsys téme de chambres et  de tours intermediaires. La résis- 
tance que  rencontrent les gaz pendant leur descenteet leurs frot- 
tements contre les parois des spires contribuent faciliter leur 
mélange. 

Ce procédé a été expérirnerilé s u r  une petite échelle et  a doiiné 
de bons résultats.  

Dosage de petites quantités d'alcaluïdes. - MAI. 
CiWLINFASSIet SCE TARA (Uollub!~ir~o chimico farmaceu~ico,  1916, 
p. 225). - L a  rnéthode colorimktriquc peut être employée pour 
doser de  petites quantités de rriorphine, d'héroïne, de codéine, 
d'apomorphirie et  de  strychnine. 

Morphine. - On opère sur  une quautité de solulion reprksen- 
tant environ 5 milligr. pa r  cc. Le résidu de l'évaporation est dis- 
sous dans 5 cc. de  SO%z concentré dans un tube de 50 cc. bouché 
B l'émeri; la capsule estlavée A trois reprises avec 3 cc. de SOLII2; 
le tube est plongé dans uri bain-rriarie bouillaril pendant 
15 minutes ; l a  solution présente alors une coloration rosée ; 
a p r t s  r~froidissernent ,  gn ajoute 10 cc. de  SOiH2 contenant, par 
100 cc., 2 gouttes d'Az0311 (D = 1 .&O). La coloratiori rouge-sang 
caractéristique se produit aussitôt. La solution est a lo rs  versée 
dans un vase gradu6 de  30 B 100 cc. et diluée àvolume dkterminé 
a u  rnoyen de  S0411< 1Jn témoin est préparé e n  employant une  
solution de chlorhydrrite de rnorphine à. 0.5 p. 100, et les d e u s  
tubes sont examinés a u  colorimètre. 

Les résultats sont très exacts. 
Hérozne. - On emploie le méme mode opératoire : la colora- 

tion est jaune-oran@ à froid et  rouge-sang à chaud. L'héroïne 
rie réduit pas l'acide iodique. 

Codiine. - Rlbrrie rnode opératoire: la coloriition est rouge- 
cerise. 

On peut, pour l a  codéine, utiliser la réaction d u  perchlorure 
de fer. 

Apomorphine. - A la solution évaporée on ajoute 10 cc. d'al- 
cool k 950 ~t 20 centigr. de bicarbonate de  soiide ; après  4. k 
5 heures de  contact & l'abri de  l'air, on décante dans un ballon 
gradué de  50 100cc. ; on lave à l'alcool, et l'on complète le 
volume. La solution limpide, décantée, est euaminCe au colori- 
111kLre. 

La réaction de  Grimbert et Leclere à I'acgtate mercurique 
donne de très bons résultats. 
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Strychnine. - La, solution renf'erliiiint 4 it 5 milligr, d'alca- 
loïde est arltiitionn&e dc 20 h 25 cc. de  SO1ll'& ZD p. 200 et portke 
il I'éhullition ; on a,joute goutte H goutte de  l'eau b r o d e  récente 
josqu ' i  coloration lég8reinent j aunâ t re  ; en faisant alors boyillir 
la solution, elle devient rouge-violet ; on traite encore par l'eau 
bromée, qui ramène la coloration jaune ; on porte à l'ébullition, 
pour  obtenir la couleur rouge-violet. Après refroidissement, on 
dilue avec de  l'eau e t  l'on dose au  coloriuiètre. A. 1). 

Recherche da oartliamc dans le safran. - 
M. A .  VERDA (Journal suisse de  pharmacie du  l v u i n  1916). - 
L'auteur a déjA fait connaître l'emploi d u  réactif sulfophospho- 
niolghdique pour rechercher le car thame (ou saflor) dani, le 
safran ( 4 ) .  

II signale aujourd'hui les nouvelles observations qu'il a faites 
et qui peuvent avoir leur utilité. Tout  d'abord, il a constaté que 
le réactif nnciennemcnt préparé, conservé dans un flacori en 
vidange e t  en verre blanc, donne de  meilleurs résultats que lc 
riiactif récent. Avec le réactif ancien, la coloration bleue ou bleu- 
verdâtre que prend le safran est moins intense, mais la coloration 
brune du car thame ou du moins de  certains éI6iiients du car- 
thame apparaît plus nettement ; on a p e r ~ o i t  des noyaux centraux 
de  couleur brune,  qu 'un oeil tant soit peu exercé ne peut pas con- 
fondre avec les éléments grossiers du  safran qui  n'auraient pas 
6té attaqués par le réactif. 

Lorsqu'on se sert d'un rthctif pi.6haré depuis q u e l q u ~  temps, 
celui-ci agit su r  les grains  de pqllen d'une facon moins violente 
que le  réactif de prkparntion récente; la inenlbrane estérieure 
desgrains  d e  pollen du car thame n'est pas rompue,  ce qui  permet 
d e  distinguer les trois hoyaux disposes triangulairement qui 
caractérisent le pollen en question. 

L'usage d u  réactif sulfo-phosphoinoljtidique pour l'examen 
microchiinique du  safran permet d'apprécisr trbs upproxirnati- 
vernent la proportion de  crirtliairie qu'il renferme. Si l'on examine 
d u  car thame p u r  avec u n  grossisuement de  92 diainétres, ori 
observe, dans  le champ du  microscope, une dizaine de grains 
de  pollen. En opérant s u r  du safran additionné de carthame, le 
nombre des grains de  pollen qui apparaissent peut être considéré 
comme permettant d'kvaluer le pource~itage de la fraude. 

86diiiient du lait. - M .  MALACARNE ( G ~ o r n a l e  di fa r rna-  
cia e d i  chimica, 1916,  p. 161). - L'examen du  sédiment d'un 
la i t  est le meilleur moyen' d'apprécier les conditions de  propreté 
d e  la traite. 

( 1 )  Voir Anna1p.c de ch imie  a ~ r a l y l i g u e ,  1914, p .  347.- Voir aussi I'arti- 
d e  sur le méme sujet, 1946, p.  4i. 
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L'essai volumétrique ou gravimétrique donne d e  mauvais  
résultats. 

Le meilleur procedé consiste laisser deposer le lait pendant 
un  certain temps d a n s  u n  récipient à fond plat ; on peut a lors  
examiner l e  sédiment, e t  1116me le doser après  lavage sur  filtre 
taré, précedé de  décantation e t  de  dilution avec de l'eau. A.  D. 

Coors de  ninnipolntiona d e  ohimie  p l i g ~ i q o &  et 
d'éleetroclilmie, par M .  CEIITNERSZWER, maître de conférences B 
l'Institut polytechnique de Riga. 1 vol. de 182 pages. (GAUTHIER-VIL- 
LARS, éditeur, 33, quai des Grands-Augustins, Paris). FVix : 6 fr. - 
Nos lecteurs, se rendront compte du but de cet ouvrage et des idées 
que l'auteur a voulu y exprimer en lisant les lignes suivantm de l'in- 
troduction : 

« Le présent travail, inspiré par l'expérience du laboratoire, con- 
tient principalement les indications et les conclusions que j'ai l'habi- 
tude de donner B. chaque élkve, en particulier dans le laboratoire 
physico-chimique de l'Institut polytechnique de Riga. Ces indications 
étaient d'abord réunies en tableaux. J'ai décidé de les faire imprimer, 
d'une part, pour faciliter man travail pedavouic ue, d'autre part, pour 
élargir le cercle de leur application. n 9 1  

« Dans ce travail, je me suis basé sur les conceptions suivantes : les 
exercices physico-chimiques, qui, pendant les dix dernières annies, 
ont été introduites dans la plupart des Universités, n'ont point pour 
but de développer une adresse spéciale dans l a  technique des expC- 
riences; ces exercices ne servent point uniquement & faire connaitre 
aux élèves les méthodes de recherches physico-chimiques, ces der- 
niéres, cependant, trouvant des applications toujours plus larges dans 
la science et dans l'industrie. Le but principal de ces exercices est de 
faciliter i'etude théorique des lois physiço-chimiques et la compré- 
hension générale physico-chimique tics iddes. D 

On ne peut plus douler que, @ce aux récentes recherches, les 
différentes branches appelées chirriie physique, chimie générale, 
chimie théorique, ont acquis une irriporlance pralique capitale. t a  
thkorie des solutions de Van't Hoff, l'hypothèse de disso iatiori élec- 
trolytique dlArrl>enius, la loi des marses de Guldberg et d a a g e ,  la lui 
de la vitesse des réactions, la loi des phases de Gibbs et, basée sur 
cette dernière loi, la théorie de l'&pilibre dans les systèmes hétéro- 
gènes de Koozebooin, de rriérrie que les diverses autres grandes décou- 
vertes de ces dernières anndes, ont réagi d'une façon évidente sur la 
pratique industrielle. Leur application a maintenant de I'irriportance, 
non seulexrient pour la corripréhension des phénomènes chiniiques en 
général, mais aussi pour le perfectionnement de diverses branches de 
la production industrielle, ainsi que pour le contrdle du travail e t  
pour la suppression de toutes les difficultés auxquzlles se heurte le 
chimiste praticien. 

Tant que les idées fondarrientales et les lois capitales de la chimie 
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physique n e  sbnt étudiées qii'h 1'amphithébti.e ou  d'après les livres, 
l e u r  compréhension préseqte de  grandes difficultés. Ce n'est que i'ex- 
pdrience d u  laboratoire qui fait comprendre h l'élève l'importance 
réelle des lois physico-chimiques. Il est évident que l a  connaissance 
préalable d e  l a  théorie est une condition sine qua non. La pratique 
d u  laboratoire sans base théorique est dépourvue de tout intérêt. 

11 faut faire une distinction entre les exercices physico-chimiques 
e t  les exercices chimiques en général. Ces derniers, en  effet, ont  pour 
but  principal d'enseigner aux klèves l'accomplissemeut de certaines 
manipulations pratiques. Les exercices physico-chimiques, par  contre, 
doivent pousser Ics éléves l'application consciente des idées et des 
lois théoriques. Si abstraite qu'eIle soit, l ' idée-devient claire, une  
fois qu'on sait par  quelles grandeurs on  mesure les objets qu'elle 
exprime; de  méme une  loi génkrale devient t,out aut rement  compré- 
hensible quand on rminait  son application dans  l a  pratique. 

NOUVELLES ET RENSEIGNENEHTS 
DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 

Nous infornions nos lecteurs qu'en qualité de secrétnire général du 
, Syndicat des'chimistcs, nous nous chargeons, lorsqiie les demandes et les 

offres le permettent, de  procurer des chimistes aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux chimistes qui sont à la recherche d 'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser à M .  Crinon, 20, Boulevard Richard-Lenoir, Paris, 11. 

Sur la demande de M.  le secrétaire de l'Association des anciens Blévee 
de l'Institut de chimie appliqude. nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant à lui, 3, rue 
Michelet, Paris, 61. 

L'Association amicale des anciens &ves de l'lnstilut national agrono- 
mique est a iuérne cliaque nnnee d'offrir B MM. les industriels, chi- 
mistes, etc.. le concours rie plusieurs ingénieurs agronomes. 

l'riere d'adresser les dernandes au siege social de  l'Association, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 5'. 

L'Association des anciens 61(.ves du laboratoire de chimie analytique de 
1'lIniversilB de Genève nous prie de faire savoir qu'elle peut offrir des 
chimistes capables et experirrient6s dans tous les domitines se rattachant 
B la chimie. - Adresser les demandes A YEcole de chimie, à Genéve. 
I~TGÉNIEUR-CHIMISTE JeuneSuisse romand, diplbnîk de l ' ~ n 6 e r -  

site de  Lausanne, disperisB du service ruili- 
taire, cherche place. - Offres à W. Blanc, Grancy, 8, Lausanne. ON DEMANDE pour laboratoire d'usine Blectr~metallurgiqiie, u n  boni 

souffleur de verre capable de  faire la verrerie de labo- 
ratoire, dégagé d'obligations militaires. 

S'adresser A M. Pic, 12, avenue Victor Hugo, à Albertville (Savoie). 
diplbrrié de I'Universilé do Genéve, 25 ans, INGENIEUR-CHIMISTE libre de service militaire, connaissant cinq 

langues, ayant de la pratique commerçiale, cherche situation dans pays 
allie ou neutre. - Ecrire : R. Stoessel, route de Chêne, 15, Genéve. 

Le Gérant : C. CRINON. 
L A V A L .  - l Y P R I H E R I H  L. B A R R E O U D  ET CL* 
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TRAVAUX ORIGINAUX 
Sczparatioii cles nietaux usuels dont les sulfures 

sont insolubles dans les acides éteiidus, 
par M. J. CLAHENS.  

Le mode opératoire habituel conlporte l'ernploi du sulfure 
d'ammonium. Pour Fviter les multiples incorivénients de ce 
réactif, il i i  été proposé diverses méthodes, parmi lesquelles celle 
de 1{. Giliiiour ( 2 ) .  

Les résnllats en sont bons, riiais l'application en est longue et 
assez délicate. 

On p ~ i i t  arr iver ,  avec  des rRsiiltats trks satisfitis;rnts ponr la 
pititiquc couranle, H fractionner Ic groupe en trois subdivisions, 
en traitant p a r  H2S g , .  u e u x  : 

1" La liqueur neutralisée, puis additionnée de la irioitit de son 
volume de lICl conceritré: 

d o  1,:i liqueur provenant de l'essai précédent, diluée de son 
volume d'eau ; 

3" L:i liqueur provenant de 1'ess:ti 2, presque neu t ra l i sk .  
On arrive ainsi a u x  sub3ivisions : 

( i l ]  Cu, IIg, As, Sb 

(W Sn,  Bi 

( C l  Cd, Ph 
II serait d'ailleurs possible d'arriver h un fractionnement plus 

avanci;, rriais cela nu dél.riirirint. di: la sticuritk indispensable aux  
méthodes d e  l'analyse qualitative courante. 

On remarquera que les groupes ci-dessiis rassemblent en géné- 
ral des rrihtaux de parenté chirnique éloignée, par suite de  sépa- 
ration facile. 

None o r k ~ a ~ o i i i e .  - La liqueur, après  traiteriieril pa r  IlCl, et 
filtration s'il y a lieu, est neutralisée par  l'ammoniaque. 

Dans beaucoup de cas, il se p rodui raun  prAcipit6. La bouillie 
ou le  liquide ainsi obtenu est additionné de la moitié de son 
voliime d'IlCI concenti-C (1) = I ,I 8, renfermant 36,73 d'HCI pur  
pour 100 parties). 

Le précipité, s'il y en a ,  se dissout en général k froid;  sinon 
on chauffe, puis on refroidit (2). On traite alors ii froid par  un  

(1) Cilemiral ;Veu;s, 1Yl5, p .  005 .  
(2) Un précipitk permanent, dans ces condilions, peut étre dù à u n  com- 

posP métastarinique peu soluble dans les acides concentrbs, soluble ?ans 
les alcalis. La filtration on pst trèts pimihle, ct il es t  difficile d'arriver a une 

OCTOBRE 1916. 
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courant de  1 1 3  suffisimrnerit prolongé ; s'il se forme un  préci- 
pité, celui-ci dénote Cu, [Tg, As (min.),  S b ;  on filtre siir un filtre 
et u n  entonnoir secs, une dilution locale de la liqueur pouvant 
déterminer la précipitation des métaux des subdivisions B et C ;  
on a a ins iun  précipitéP(A) et  une liqueur filtrée LF(B,C,  A s  inax). 

Etude du précipilé l'(A). - La couleur du précipité pourra, en 
général, fournir quelques indications. Le pricipité l'(A) est 
d'abord lavé avec une solution chlorhydrique ohtenua en diluant 
IIC1 concentré de deux fois son volume d'eau e t  s;itiiran t par  IJ2S, 
puis avec de I'eau. Après qiioi, i l  sera traité par une solution de 
poti~sse à 10p.100, qui laisse un résidu R(Cu. 11s) et dissoiit 
h s ' Y ,  Sb2S3, et  aussi des  quantités assez notat)les de II$. En 
neutralisant par HCI la soliitiori alcaline, ce qui  détermine le 
diipût des sulfures dissous, et en dissolvant à nouveau par  la 
potasse, on obtient une solution alcaline qui ne contient plus que 
des traces de IlgS non génantes pour lit siiite des opérations. On 
filtre,s'il y a lieu,et l'on reunit le Iégpr p r k i p i l é  de IIgS au résidu 
R(Cu, Hg); la solulion alcaline filtrée est alors légèrement aci- 
difiée par HCI traitée h chaud par H2S, puis filtrée ; on crève le 
filtre; on entraîne ic précipité dans aussi peu d'eau que possible, 
et  la bouillie nht.eniie est irdditionnée rie son voliirne et demi de 
lICl concentré. 

On fait passer h chaud un courant. de H 3 ;  un prkcipité jaune 
permanent indique l'arsenic. Si la liqueur filtrie k chaud siir un 
filtre sec (1) précipite en rouge-orangé par  dilution avec urie 
solution de H2S, cela d t h i t e  I'antiirioine. 

On vérifie les cariicti:res d e  As2S3. StPS1. 
Etude du résidu laissé par la potasse II Cu. IIg) = CuS et II$. 

- On lave le résidu à l'eau cii;iutIe. I,a séparation des deux 
métaux peut se faire par  action A chaud de hz0311 étendu de son 
volume d'eau, qui dissout (:US et non II$ ; ou encore, après avoir 
dissoiis les deux sulfures par  IICI concentré additionné de quel- 
ques crislaiix dc KCIO" on chasse l'excès d'acide par  évapora- 
tion ; on reprend par iiri  peu d'enii ; le cuivre, dans une rnoitie de 
In solution, sera car:tetérisé par le ferrocyanure de K ; le rnei-cure 
dans l'autre moitié, p a r  le chlorure siarineux. 

L i p e u r  filtrée LF :B, C ,  :\s(rriax.)l. - IEIie ne doit plus pré- 

solution al~soliirncnt lirnpide. Le prkipi t i :  resté en suspension sera entrnlne 
par. la  prcicipitaliori des riiktaiir du groupe ( A ) ;  i l  sera dissous par la 
potasse en niérne tenipi. q u e  A 9 9  et Sb*s3, dans Io traiternent ultérieur 
du précipité l'(A) 

( i )  Gne petite portion d e  celte li~lueiir,  aprits ébullition pour chasser 
HPS, peut &Ire [railee par le fer, pour recliercher I ' t tain. 
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cipiter par  H2S à froid;  elle est chauffée, traitée k chaud par un  
courant d ~ !  IleS, qu'on prolonge s i ,  en plus du  précipité de soufre 
qui peut se produire cn mairitcs circonstitnccs (précipité soluble 
dans la  benzine), il y a aussi un précipité jaune clair de  Ases3. 
Dans ce dernier cas, on filtrera, et I'on vérifiera les c;iractères de 
:is2S3. 

La liqueur filtrée LLg(B,C) ne doit plus prkcipiter autre  chose 
que du  soufrc parfois, par  H2S, A froid ou k chaud.  U n  la porte k 
l'ébullition pendant 2 ou 3 niinutes, ;ifin de chasser H2S; on 
filtre, s'il subsiste un précipité de soufre, et I'on étend la ligueur 
filtrée de son volume d'eau. 

Dans la liqueur ainsi diluée, on fait  passer un couritnt de H2Ç; 
un précipité indique Sn et Bi (1). La précipitation de l'étain étant 
assez lente, il est bon de chauffer la liqueur avan t  le passage d e  
WS; on iiiet le rkcipient qui la rcnfcri-ne dnns un  vase cnntenant 
de l'eau froide, et la liqueur SC refroidit ainsi pendant le passage 
de IiyS ; on obtient une liqiieur filtrée LP(C) et le résidu H(Sn, Bi). 

Elzide du précipité R(Sn, Ili). - S:L couleur donne un premier 
reriseigneirierit su r  1ü pr&sence du Bi. Ori le litve avec une sululion 
chlorhydrique obtenue en diluant un volume de IICl concentré 
avec cinq fois son volume d'eau et saturant  p a r  H2S! puis avec d e  
l'eau ; on le traite par  une solution de potasse B 10 p.100 légère- 
ment chiiiiffée, qui dissout SnS2 et non U i W ;  l a  solution alcaline, 
rieutrnlisée par HCI, laisse se déposer SnS2 soluble dans un  excès 
de IlCi. Si la précipitalion d'ris par 11% à chaud,  efYectuée plus 
haut,  n'a pas kt6 totale, As2S3 pourra coexister avec SnS2. Comme 
lui, il se  dissoudra dans 1:i potasse et sera précipité par  IICI ; 
ma.is, tandis que SnÇ2 est soluble dans HCI concentre, il n'en est 
pas de mème de As2S" Donc, ici, un  précipité permanent vdri- 
fiera l'existence de  As dans la solution. On skpare par filtriitiori, 
et, dnns la liqueur chlorhydrique filtrée, on confirme la présence 
de l'étain en t rai tant  par un fragment  de fer q u i  réduit le sel 
stannique h l 'état de  sel stanneux précipitant une solution de  
chlorure rnercurique. 

Le sulfure de bismuth (brun-marron) laissé par  la potasse est 
dissous dansl lCl  concentré étendu de  deux fois son volume d'eau; 
la soliition, portée h l'i5hiillition pour  chasser 1I2S, est traitke p a r  
une solution de chlorure s tnnncux;  on ajoute au  mélange u n  

(1) Pour l'étude du prCcipitC, il est cornuiode de n'avoir que  de I'étdin 
au maximum. Si donc la liqiieur, avant dilution, manifestait des propriéths 
reiliictrices sur  HgCIY, on la peroxyderait. par  qiielqiies cc. d e  f 1 2 0 1 ,  dont  
or1 kliminerait l'excès pdr ebullition. On tiendra compte d u  volume d'eau 
o x y g h k e  ajoutee, quand on procédera a la dilution de la liqueur. 
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fragment de potasse solide; u n  précipité noir de Bi, SC produi- 
san t  dans les couches avoisinant le fragment de  potasse, confirme 
la présence du bismuth. 

1,iqueur /z%ée LF(C). - On s'assure qu'elle ne  prcicipite plus 
par  I-IZS ; on la fait bouillir pendant 2 à 3 minutes pour  chasser 
HZS, puis, afin d'éviter une dilution excessive de la liqueur, on la 
neutralise par  l'arnmoniaquc; on I'acidule avec quelques gouttes 
d'HC1, et l'on fait passer à froid un courant de  1I2S. 

Le plomb et le cadmium prkcipitent. Si le précipité est jaune 
pur ,  il n'y a que du cadmium;  si le précipite est de couleur 
foncée, il renferme du  ploinb. Après l'avoir filtré e t  lavk, on le 
t ra i te  à chaud,  et,  sans crever le filtre, par A z O q I  é k n d u  de 5 
A 6 fois son volume d'eau ; on fait repasser h plusieurs rcpriszs 
sur  le filtre le liquide maintenu chaud ; I'hS, qui est beaucoup plus 
soluble dans l'acide azotique que  CdS, se dissout d'abord, et, s'il 
y a d u  Cd, on voit à u n  certain rriorneiit le filtre recouvert d'un 
enduit  jaune pur  de CdÇ; on  achève 1;) dissolution de CdS en 
ajoutant  ail liquide, si cela est nécessaire, quelques gouttes de 
AzOYl concentré; on fait bouillir le liquide ohtenu pour chasser 
H2S ; on le  neutralise pi[-  le carhoniite de sodium; on y ajoute 
quelques cc. d'une solution de  KCy, ct l'on filtre. Le plomb rcstc 
s u r  le filtke sniis forme de carbonate de  plomli, qu'on redissoiit 
d a n s  aussi peu que possible d'Az03H étendu. Dans cette solution, 
on caractérise le plomb par  S O b H 2 .  

La liqueur qui passe ne renferme que Ic cadmium, dont on 
a c h h e  de démontrer la présence par  l'action d e  113, lequel donne 
un  précipité jaune, dont  la couleur est généralement un peu 
foncée p a r  la présence de traces très minimes de plomb. 

La liqueur, débarrassée des métaux ci-dessus, peut servir h la 
recherche des rriétaux des autres groupes. Cependant, d a n s  quel- 
ques cas, afin d'éviter une  dilution excessive de la liqueur, il est 
pr86rable  d'opérer celte dCterrriinatiori sur  la solution obte~iue 
en prkcipitant, en bloc, par  112S en milieu légiirement acidifié, les 
rriétaux à sulfures insolubles dans  les acides &tendus. On n'aura 
pas à s'occuper du précipité obtenu, déjk étudié p a r  In méthode 
qui  vient d'ktre indiquke. 

Observations concernant 1'6chantillonnage 
de 1' CI oléuni u dentine à l'analyse 

L'analyse de 1' a oléurn n s'effectue suivant la méthode décrite 
par  Lunge dans le Vade mecum du fabricnnt de produi~s chi- 
miques; nous y renvoyons le lecteur. 
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II importe essentiellerrient d'opérer sur  des t:charitillons 
d' K oleum 1) bien hoiiiogénéisés par  agitation convenable; sinon 
l'on s'expose à des erreurs  grossiCres. 

17ne 6prouvctte de un litre de CapacilE et de  8 centiin. de dia-  
ruktre a 136 remplie d'oléuiri; des échantillons ont été pris au 
bout de 3 heures de cont.nct à l'air : 

(a) ii la surface, (6) au milieu, (c) au foril .  

Les résultats sont, pour (a). . 6 p. 100 de SU3 libre 
)) D (6). . 28 p. 100 D 

1) )) (c) . 30p .100  B 

Au contraire, si l'or] agite bien l'échantillon, on obtient des 
r4sultntç très voisins les uns  des autres, tels que 3 k . 3 ,  36.5, 37,3 ,  
36,Op. 100. 

A notre avis,  pour bien homogénéiser ilne citerne d'oltliim. i l  
fnudniit y filire passer un fort courant d'air sec. J. B. 11. 

IBei is i tB et r i c l i e s s e  de l'acide s u l f u r i q u e ,  
Par D.  S I I ~ E I I S K Y .  

Les propriktés hygroscopiqucs de l'acide sulfuriij~ieernp6chent 
la conserv:ition, d:iris des vases ouverls, de l'acide inonohydrat6 
(S0'+i12) k 66' lhuiiii.. D'ailleurs, depuis le coi~irnenccrnenl de 
la guerre, l'acide à Ci60 est devenii trés rare  ; le coirimerce livre 
plutht de l'acide à 60" ou à 53'. concentrations qui conviennent 
très bien pour un grand nornhre d'usages itidustriels, par  cxein- 
ple dans les distilleries et  dans les glucoseries. 

Les relalioris qui existerit entre la densité et le titre de l'acide 
sulfurique de ditErente concentration ont été étudiées successi- 
vernent par  R o ~ n  (DISGLEII ,  Polyt. .Jourri., CCIX, p. 2G8), par  
I>I:NGE ET [SI .ER (Zeils f .  anyew Cltemie, 1890, p. 432: et par  
L U N G E  ET YAEF (Cllem. In3 , 1893, p. 39) pour les concentrations 
au-dessus de 900, e t  les tnliles publiées par  ces savants, repro-  
duites dans plusieurs ouvrages de chiriiie, indiquenl les degrés 
Baumé, les densités et les titres en SU" en S04J12, etc. 

Pour répondre aux  besoins industriels, nous avons calculi la 
nouvelIr. table ci-contre, dans lacpelle nous indiquons, en plus, 
I'6quiv;~lent, en ccntiiiiètres cubes, d'un kilog (ou d'un litre) 
d'acide iiionohydr:il.é, afin que  l'inrlustriel puisse conii:iîti,e le 
volurrie à prendre de son acide coinrnercinl pour avoir la quan-  
titt: voulue d'acide pur .  
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REVUE DES PUBLICATIONS FBAlÇAISES 

Rechwclie et  dosage de l a  glyc6rine libre ou com- 
binée; application aux glycc5rophosphates ; dosage 
du phosphore dans les glycérophospliatew. - 
EiIX.k'RANÇOIS e t  UOISJIEKU (Jozcrnal dephurn~ac ie  et de chimie 
du i 5 février 191 5) 

1. RI?CHEI~CIIE nri L A  G I . Y C R R I N I < .  - A .  Gl,yct;rine libre. - Si 
l'on chauf'f'e à feu nu,  dans un tube à essai muni d'un tube abduc- 
teur, I goutte de  glycérine : L m :  5 gr.  environ de bisulfate de 
potasse, i l  se produit des t a p e u r s  blanches d'acroléine (aldéhyde 
acrylique) d'une odeur piquante, qui,  si  elles sont dirigées à la 
surface de rosaniline bisulfitée (1) contenue dans un  tube à essai, 
colorent en rouge cette rosaniline cornrrie toutes les aldéhydes, 
mais, contrairement ;2 ce qui se passe pour les autres aldéhydes, 
la coloration rouge passe nu bleu-indiso au bout d'un temps plus 
ou moins long, suivant les conditions dans lesquelles on opère. 
BIM. I+ançois et  Roisinenu orit obtenu le maxiiiiurn de  rapiditi: 
en efkctuant  la réaction de  la manière suivante. 

Snpposons le cas  de 1ii recherche de In glycérine dans un  pro- 
duit pharmaceutique ou hygiénique; on é v n p ~ r e  le liquide h 
examiner a u  bain-marie  dans un cristallisoir i fond p la t ;  si ce 
liquide contient de la glycérine, on  obtient un rCsidu poisseux ou 
sirupeux, qui reste tel, quelle que soit la durée de  l'évaporation ; 
on reprend ce résidu par  u n  melanse d'alcool et d'éther; on filtre 
et l'on évapore de nouveau ; In giycérine est ainsi partiellement 
purifiée ; si le résidu est abondant ,  on en préléve I goutte, qu'on 
fait torriber sur  5 gr. de bisulfate de potasse, placés daris un  tube 
A essai muni d 'un tube abducteur;  ainsi qu'il est dit  plus haut ,  
on chauffe h feu nu,  et l'on reçoit les vapeurs d'acroléine à la 
surface de rosaniline bisulfitée contenue dans u n  tube à essai ; si, 
au bout de 30 minutes, il se produit à froid une coloration rouge 
virant au bleu après un chantTage au  bain-marie d'une durée de 
30 minutes, on peut conclure avec certitude à la présence de la 
glycérine ; cette rétiction n'est pas influencbe par  la présence de 
rnatii:res étrangéres. 

Si le résidu de I'kvaporalion est poisseux et peu ahondant ,  on 
fait tomber, dans le cristallisoir qui  le contient, les 5 gr.  de  bisul- 
fate de potasse, qu'on mélange a u  résidu avccun  agitateur, et l'on 

( 1 )  La rosaniline bisulfitée qu'on doit erriployer est la rosaniline bisul- 
filee sulfuricpc de SchiB, la rosaniline bisulfil6e tlilorbydrique ne  conve- 
nant pas ;  pour la prhparer, on prend 50 cc. d'une solution aqueuse de 
fuchsine à 1 gr. par  litre ; on  additionne de 250 cc. d'eau et  de 20 cc. de 
bisulfite de soude 400  B ; aprùs décoloration partielle (25  minutes), on 
ajoute 3 cc .  de SO'l12 pur. 
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fait ensuite passer le niélange dans le tube B essai muni du tube 
abducteur de d4qiigernent; on continue coinme précéderriment. 

A .  G'lyérine combinée des glrjcérophosphah. - On peut carac- 
tériser les glyci;rophospli;rtes en appliquant les ii~éthodes d'essai 
du Codex, niais, par ces rn6thotles,on utilise des réactions qui se 
produisentnon sculernerit,aveçl~s gIyct!rophosphates, mais encore 
avec les lécithines el avec la phyt ine ;  il est int6ress;tnt d'avoir 
à sa disposition une réaction permett:int de  constater à la fois la 
présence de I'ncitle phosphorique dissiinult! et dr: la glycérine 
cornhinL;e. 

La caractCrisatiori d e  la gly:éririe corribiriCe se filit tri% facile- 
ment ilu moyen du bisulfate de potiissç et de  la rosnniline bisul- 
fitée; il suffit, pour cela, de c h a u t e r  iicentigr. de  glycérophos- 
phate  sec ou 10 centigr. d'un glycérophosphate iinpur avec 5 gr. 
de bisulfate de potasse et d'opérer ensuite conirrie il vient d'èlr'e 
dit .  

II. DOSAGE DE LA G L Y C I ~ I I I S E .  - I ' O L I ~  le dosage de la gIy& 
rine, un grand nombre d'expériinentateiirs ont  appliqué la 
méthode nu hichromate de potasse et B SOiii" rnais avec des 
variantes. AlJI. François et Uoisinenu ont vérifié les diverses 
riiirthodes proposées, de manière h déterinincr les conditions dans 
lesquelles on doit se placer pour olitenir une oxydation conipl&te 
de la gIycArinc. 

Ils opérent en prenant,  dans un matras de  2:i0cc., ?»ce.  de 
solutionaqucuscdc g lych ine  et 2:: cc. tlc solution titrée de  bichro- 
rriatc de potasse i 7 4  g r .  538 par l i t re ;  on ajoute 20 cc. de SO'JI2 
dilué (1 parlie en poids pour 1 pnrt,ie d 'eau):  on relie à un  rhi'ri- 
gérant B reflux, e t  I'ori fait bouillir pendant 2 heures sur  une 
petite flarnmc ; on incline le rkl'rigérant, et I'on distille 50 cc. ; 
n p r k  rcfroidissement, on close h la touche le bichroriiate de 
PO~,ILSSC non rikiiiit en versant dans  le rnitli~irs ilne solution de 
sulfate de fer arnnioniacal k 60 gr .  p a r  litre ; i l  se forrne alors du 
sulfate de chroine et du  sulfate ferrique, qui sont sans  action 
s i r  le ferricj-;mure de potassiuiii ; lorsque tout le hichroriiate non 
r idu i t  n disp:iru, le sel ferreux persistt:rii. colore en bleu une gout. 
telette de solution de ferricyanure de potassiuin dkposée sur  une 
soucoupe. Si I'on :l dEternliné au pri:;rlnl~le le volume de solution 
de sulfate ferreux ammoniacal qu'exigent, pour le virage h la 
touche, 35 cc. de la solution titrée de bichromate de potasse, on 
peut,  pa r  ditrtlrence, conriailre le volunie de  bichroiriiite réduit 
par  In glyc6rine et en déduirc I(: poids de glyctirine contenue dans 
l 'ess;~i,  sachant que I cc de  la solution litréi: de hichroriiate 
oxyde O gr .  0 1  d e  glycérine. 

Les nomhreux essais faits par JI\]. Frrlnyoiç et Iloisruenu avec 
des solutions contenant des qu:intité? connues de glycérine leur 
ont permis de constater I'cxactitude du procbdé de dostige qu'ils 
ont adopté. 
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Ils ont aussi constaté que, par  cette méthode, on peut doser la 
glycérine combinée dans le glycérophosphate de chaux;  on intro- 
duit dans le rnatras Ogr. 25 de ce sel ; on ajoute 25 cc. de solution 
de bichromate de  potasse ?i 74 gr .  558 par  litre et 20 cc. de S0"12 
dilu6 ( 2  partie d'iicide en poids pour 1 partie d'eau) ; on ctiaufre 
pendant une heure à l'ébullitionà reflux ; on distille 23 cc. ; s u r  le 
résidu refroidi, on dose le bichromate en excès comme il a été 
dit  ci-dessus. 

Les résultats ne sont exacts que si I'on observe les conditions 
indiquees p a r  JIM. François et Uoisrnenu, c'est-%-dire si l'on 
opkre avec des solutions concentrées e t &  une ten~péra ture  élevée. 
Si la tempkrature est moins soutenue et si les réactifs sont moins 
concentrés, l'oxydation de  la glycérine est incomplète. 

111. DOSAGR D U  P I I O S P H O I ~ E  D A N S  LES GLTCRII~PHOSPHATES. - 
Ues expériences de MM. François et Boismenu, il résulte que la 
glyc6ririe des glycérophosphates peut Lztrc, si I'on opère dans des 
conditions convenables, intégralement oxydEe par  le mélange 
chrornique et transfnrmke en acide carbonique et eau. II s'en suit 
que l'acide phosphorique éthérifié passe complètement A I'état 
d'acide phosphorique et pcut 6tre dosé par  les procédés ordi- 
naires, pa r  exemple en le précipitant 2i I'état de phosphomolyti- 
date, qui ,  bien lavé et redissous dans l'ammoniaque faible, donne 
une liqueur débarrassée de chrome, dans laquelle l'acide phos- 
phorique peut être précipité à l'8tat de phosphate ammoniaco- 
rriamksien. 

Pour ellectuer le dosage de l'acide phosphorique dans les glycé- 
rophosphates, il faut prendre la précaution d'empêcher l'action 
retardatrice de SWH%ur la précipitation d u  phosphomolybdate 
d'ammoniaque ; ?i cet effet, on ajoute une forte quantité de nitrate 
de soude, qu i  est décomposé par  SOVH9 et qui donne du  sulfate 
de soude et  Az03J-I, corps non nuisibles. 

II y a lieu de  prendre encore une précaution : afin d'éviter 
I'iiction destructive des solutions ammoniacales de chromntc s u r  
les filtres, on  réduit par  l e  sulfite de soude tout l'acide chromique 
qui persiste après  I'oxyd a t '  ion. 

Mode opéraloire. -On prend, dans un matras  de  225 cc., 
0 gr. "a de glycérophosphate desséché à 1500 ; on ajoute 10 cc. 
d'eau et 10 cc. de  S 0 4 H 2  concentre, puis, en 3 fois, 4 gr.  de hichro- 
mate de potasse en cristaux ; il ee produit un  dégagerrierit turriul- 
tueux d'acide carbonique ; on relie le rnatras à un réfrigérant k 
reflux, e t  l'on chaut'fe pendant 2 heures ; sans laisser refroidir le 
niélange, on le fait passer dans un matras de 500 cc., et on lave 
le petit rnatras avec 30cc. d'eau, qu'on verse dans le grand 
matras ; on ajoute, en 2 ou 3 fois, et en agitant,  10 gr. de sulfite 
de soude cristallisé, qui fait passer le bichromate h I'état de sulfite 
de chrome vert ; on ajoute 20 gr .  de nitrate de soude ; on chauffe 
au bain-marie pendant 25 minutes ; on ajoute 300cc. de  réactif 
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molybdique, et I'on maintient le  rnatras au bain-marie pendant 
2 heures ; on laisse le mélange pendant 24 heures ?i l a  tempéra- 
ture ordinaire ; on décante sur  un filtre sans  plis d e  9 centimètres 
de diamètre ; on lave le prfxipité jaune qii;itre fois avec du réactif 
molybdique ; on place l'entonnoir con tenant le phosphomolgb- 
date  s u r  une fiole coniquc; on traite le phosphomolybdate res- 
tant  dans le matras par 25cc. d'anirnoniique au tiers; après 
un  contact de Fi ruinutes, on verse siir le filtre ; on renoiivelle 
deux fois ce traitement, ce qui dissout tout le précipité Jaune  d u  
rriatras et du filtre; on lave encore trois fois avec 25 cc. d'eau. 

On a ainsi un liquide itrrirnoniacal pesant environ 150gr.  et 
contenant 25 cc. d'ainrrioninque B 22" ; on ajoute 2 5  cc d'IIÇI pur, 
ce qui  rariiène le mélange A une;tlealinit6 presque nulle ; on ajoute 
25 cc. de mixture magnésienne, puis, a u  bout d 'une heure, 75 cc. 
d'ammoniaque B 220; on h i sse  au repos pendant  24 heures, et 
l'on recueille le dépôt de phosphate arnnioninco-magnésien. 

Dans ces conditions, la précipitation de l'acide phosphoriqiie 
par  le rriolybdate d'amnioniaque est corriplèle; le phosphoiiiolyh- 
date d'ammoniaque n'entraîne pas de  sel de chrome, ot la solution 
ammoniacale est incolore. 

JIN. F r a n ~ o i s  et Roisriienu, en opérant s u r  0 gr. 50 de glycéro- 
phosphale de chaux séché k 130 degrés, ont trouvé 14 gr .  70 d e  
phosphore;  la théorie indique 14 gr .76 .  

Coiitr6le de l'épuratioii des eaux par j a ~ e l l i s a -  
tion ap+s Pliminaticiii du chlore act i f  par l'hypn- 
sulfite de soude. - hl. GOLSIC (Jozmml de pharmacie et de 
chimie du l e r  juillet 1916). - Le contrôle de  l'épuration des eaux 
par,javellisalion est rendu diflicile lorsqu'on n éliinini. le chloreactif 
par  l ' hposu l f i t e  de soude et que 1'exci:s de ce dernier corps, qui 
n'a pas  Bti: fix8 par  Ic chlore actif, est trop peu important pour 
qu'il soit possible de le carxtér iser  par  les rkactions usuelles 
ries hyposiilfit.es. 

Toutefois, il n'est pas ahsolunient impossible d e  déceler des tra- 
ces trks ftiiblcs d'hyposulfites, si l'on niet h profit la propriété 
que posséde l'hyposulfite d'argent de se transformer en sulfiire ; 
si I'on ajoute du nitrate d'argent k une solution d'hyposulfite d e  
soude, i l  se forme un précipité d'hyposulfite d'argent, qui se 
tlécompose et donne du sulîure d'argent ; si la solution d'hypo- 
sulfite est très diliiéc, le sulfure d'argent, au  lieu de  se précipiter, 
afTrirte u n  nspcct colloïdal. ct. la réaction sr manifeste par iine 
color:ition Iiruiiâtre du liquide. Si l'on opPre s u r  une eau conte- 
nant  des chlorui~es, le chlorure tl'iirgcnt foririé au contact d u  
nitrate d'argent masque In coloration du sulfure d'argent ; voici 
cnmriieiit i l  convient alors d'opérer : on prend dans un tulx 
20 cc. de l'eau arinlyser ; on l'additionne de I cc. de solution de 
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nitrate d'argent a u  vingtième ; on ajoute goutte i goutte de l'am- 
rnoniaque afin de dissoudre le chlorure d'argent formé ; la colo- 
ration brurie du sulfure d'argent devient alors visible si 1'011 

dirige le regwd dans l'axe du  tube. En faisant un  essai témoin 
avec de l'eau non additionn4e d'hyposulfite, on peut apprécier, 
par compartiison, une coloration correspondant à I milligr. d'hg- 
posulfite pour 2 litre d'eau. 

On peut corrobnrer cette rCaction par  une autre, qui est très 
sensible e t  qui consiste & utiliser la formation d'iode lihre au  
moyen d'un mCliinge d'iodure et  d'iodate de potassium en milieu 
iicide. En pri'seric:e d'hyposulfite de soude, la libération de l'iode 
est retnrdke e t  rrièine eiiipéchée si l 'un des deux générateurs, 
l'iodate d e  pot:issium, n'entre en jeu qu'a une dose n'exckdant pas 
celle capable de fournir l'iode nécessaire pour oxyder I'fiyposul- 
fite. 'Tout excés d'iodate se traduit par  la forniaiion d'un excès 
d'iode d:msle mélange. La quaiitité d'tiyposulfite &apprécier étant 
très faible, In solution d'iodate de potassium doit étre très diluée. 
0gr.1438 d1i.udnte de potassium correspondant ü Z gr .  d'tiypo- 
sulfite de soude, 1 cc. d'une solution de 0gr.0144 d'iodate dans 
2 litre d'eau correspondra à 1/20 de milligr. d'hyposulfite de 
soude. En opkrnnt sur  100cc. d'eau hyposulfilée, la quantité 
d'iode fournie piw 1 cc. de la solution d'iodate correspond donc à 
1 riiilligr. par  litre d'hyposulfite de soude. Or, g une telle dilution, 
l'iode qui serait libéré serait incapable de  colorer le niklange, 
ii18irie en prksence d'empois d'amidon. On peut néanmoins obte- 
nir le résultat cherchf: en opbrant de la manikre suivante:  on 
introduit. dans une houle k decantatiori de 250cc., lO0cc. d'eau 
distillée, I cc. de  solution d'iodure de  potassium au  vingtiiime, 
1 cc. d'llCI au  dixième et  I cc. de solution d'iodate de  potassium 
prtipi~rée coirinie i l  vient d'étre dit ; on agite avec une quantité de 
tierizirie sullisante pour former, à la surrace du contenu de la 
l)oiile, une couche aussi mince que possible ; ln henzine se rasseni- 
ble lenteriient, e t ,  en regardant sous une incidence convenable la 
couche qu'elle forme, on aperçoit une 1Cgi:re coloration rosée due 
à l'iode dissous. 

Pour évaluer des traces d'hyposulfite de  soude, on peut prati .  
qupr cet essai eri versant de  la solution d'iodate jusqu'a ce que la 
benzine se  sf:p;ire colorée après agitation. La quantité d'iodate 
iitilisk est proporlionnelle au taux d'tiyposulfite. 

I I  est bon, dans la pratique, d'opérer par comparaison avec un 
essai témoin à l'eau distillée. On prend deux boules B décantation 
de mkrne v o l ~ ~ i i i e  et de rnème forme ; dans l'une onintroduit 100 cc. 
de I'caii il analyser et dans l 'autre 100cc. d'eau distillée ; dans 
chii~1111~. des deux 11011les on ajoute les iiii.meç qnantités d'iodure 
de  potnssiiiin, d'[ICI et de benzine, puis le rnêrne volume de solu- 
tion d'iodate, ce volume devant suffire pour colorer faibleinent la 
benzine de la première boule. Si l'eau renfermée dans  cette boule 
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coriteniiit de l'hyposulfite, la henzine doit être moins colorée dans 
cette boule que dnris In deuxikrne ; siriori, les color;ttions sont 
id(:ntir{iies. On peut rendre l'expérierice qunntitntive si, au  lieu de 
v e i x r  I(: mCme voliiiiie de  solutiori d'iodi~te, on +joute diiiis les 
deux boules la qiiantitil: néc~ssnire  pour coloiw égaleiilent la ben- 
zine qu'elles coritienriitnt. i,a dit'f'rirrince (?ri cc. des voliiiries de 
cette solution d'iodi~te donni., en iiiilligr. pa r  litre, la teneur en 
hyposulfite de I ' C H U  aniilyske. 

II p w t  arriver, rimis c'est rare, q u e  I'liyposulfit~: a i l  été itjouté 
en qu :~nt i t i  stricterrieiit niScei;s:iirepour rieiitralist:r I'hypochloiite, 
et ,  dans ce cils, I'analyse ne i.t!vFle r i i  chlore nctil', ni hyposulfile; 
mais en gknt'ml I'eiiiploi tl'urie soliition d'hyposulfite au dixième, 
qui est ortiin;iireiiieiil adoptée, iiitrorluit tliins I'eau javellis6e un 
exc+s qui peut É'ti'c- cai,actérisé parles  r6xctions ci-dessus décrites. 

I I  peut Ctre iriti:ress:~rit de savoir si I'eau il purifier coritenait 
bien uii ( ~ 2 s  de chlore actif nvnnt la ,jiivrllisalion ou bien si elle 
n'en r~:rifr:riiiail pris, soit qu'elle ~i ' i i i t  pas été j;~vellisée, soit qiie 
l 'extmit d e  .I:ivel, :i,joiilé en quantité irisiil'fisiirite, ait.cétlé la tota- 
lité rl(: son chlore actif, auquel cas la purification de I'eau ne peut 
pas Ptre chimiqiieinerit giirantic. I I  suffi1 alors de  coriri;iître la 
qil;lntit,i: tl'tiyposiilfile iipi~!.; j ;~v~Il is i i t ion.  On fait urie diliit.ion ;in 
rnêine titre que 1'c::iu non jiivellis~k, et il est facile, pa r  simple 
coiripiiritison, de dctei~iiiincr, ù I ' ~ i t l e  des deux réiictions préci.- 
dentes, si  la dose d'hyposulfite est la niRiiie dans les deux cas. 
O n  doit 1:i t,roiiver inf6rieiirp. i1;iiis I'oiiii exiiniin6e, une  partie de 
I'tiyposulfiti: ayant  di1 éIre oxytl e par  un excPs de chlore actif. 

Dosage de la goiiiiiic? dans les sirop de? gomme? offi- 
cinal. - M .  I.LCE ( J o u ~ n a l  de p/uzwncrcie et de chitnie du 
t e r  juillet 1916). - Pour  doscr la goiririic daris un  sirop de 
gomme pr ipwk nu dixièiiie. suivaiit les iridicatioris du  Codex de  
2908, lloussiri a proposé de diluer le sirop avec 20 fois sori voluiiie 
d'eau dans urieéprouvette d e  diiiiensii~ns déteriiiinées et dl;ijouter 
à la solutiori 4 gouttes d'une solution de ~ulf i i te  ferrique ; le rné- 
lange se prend alors en gelée. et 1'Pprouvette peiit c':ti,e renversée 
si le sirop contient la qii:intitti de gorniiie rP~leriieiitaire; si celte 
quantité est inférieiire h celle que le sirop doit contenir, la gtlli- 
ticntion ne se pi,odiiit que si l'on ajoute inoins de 203..  i l ' ~ i i ~ i .  
Ce procdd6 ne doririe p i s  ti'iridic;it,ioria prkcises, ciir la prise en 
gelbe varie suivant le diarriPtre et la foixie de  l'6proiivetle. 

I'luu tiiitl, Iloiissin ii rcmplacd son prcniicr proctidé p;ir un 
autre consistant H faire intervenir le perchloixre de fer : ce pro- 
c6tl6 PSI  PILIS  précis, miiis i l  exigc pliisieiirs pr6cipit,iitiiins e t  filtra- 
tions. 

J I .  Aiiguct a simplifié ce dcrnicr ~irocédk de Roussin, mais les 
derniers p i -ocd& publiés, celui de MM. liucques et Szllier, et 
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celui de M. Bellier sont préférables; celui de  MM. Ilocques et 
Sellier est admis da.ris les liil~orrttoires a s @ %  du service de la  
répression des fraudes pour virifier les sirops de goiniiie d u  corn- 
iiierce, qui,  moins riches en gornine que le sirop officirial, doi- 
vent en coritenir un  niiriiiniiin de  20 gr. par  litre. 

Procidé Hocyiies e l  Sellier. - JI. Luce i i  fait des essais ayant  
pour but de  contrder  I'ex:~ctituile de ces deux procédés. Celui de 
MM. Ilocques et Sellier consiste8 peser 20 g r .  de  sirop de goluine 
dans un vase jaugé de 100cc. ; on ii,joute 50cc.  d'eau distillée; 
on cliitulfe au hiri-rriiirie pour obtenir une solutiori homo,' rnene ; 
a p r h  refroidisserncnt, on coinplèle 100 cc. avec de  l'eau distillée 
ajoutée avec précaution alin d'éviter la riioiisse; on prend 2 k c .  
de ce rndange à l'aide d'une pipette, et on les verse dans un 
verre 5 picd de 250 cc. ; on ajoute 50 cc. d'alcool B 95" e n  agi- 
tant,  puis goutte il goulte 3cc .  de solution alcoolique saturée 
d'acétate neutre de  ploirib ; après un  repos d'une demi-heure, on 
décante le liquide sur deux filtres équilihris et superposés ; on 
lrlw le précipite daris le verre avec 80 cc. d'alcool 5 750, qu'or1 
eiiiploie en deux fois: en ayant  soin de décanter chaque fois ; le 
pr&ipiti: est passé s u r  les i i l t r es ;  pour cela, on 1'enk;iîne avec 
le jet d'une pissette conleriant de l'alcool à 730, et l'on s'aide 
d'une baguette de  verre niunie à son cxtrérnité d'une bague de 
caoutchouc pour détacher les particules du précipitcS qui adhé- 
rent au verrc! ; aprés  un  dernier lavage du précipité B l'aide de  
20cc. d'alcool à 7 3 ,  on séche le précipité à l 'étuve à 100-1,100 
pendant 6 heures;  on pkse après  refroidissement, en se serviint 
du tiltre extérieiir pour équilibrer le filtre sur  lequel se trouve le 
précipiti! ; on calcine ce dernier dans une petite capsule de por- 
crlairie, e n  ayant  soin de c h a u f k r  d'abord modérément ; lorsque 
le filtre est brûlé, ori laisse refroidir ; on verse sur  le résidu noir 
10 :,.oiiltes d'tlzOW : on évapore l'acide avec précaution, et l'on 
ctiaul'l'e ensuite nu 1-ouse ; on ppse le résidu d'oxyde de plomb ; 
on r.etriinr:lie le poids obtenu du poids du précipité précédent, e t  
l'on miiltiplie le résultat par  1.1764; on rapporte à 100 g r .  de 
sirop en multipli:int par 20.  

JI 1,iice a préparé un sirop de gomme dont 100 gr .  contcn;iient 
exncleinent 10gr.. de gonime, et il a obtenu les résultats sui- 
varits : 

Poids du précipité . . . . O gr. 4X34 
Oxytio de plornl). . . . . O - 0301 
Goiniiie pure anhydre. . . 0 - 4263  
(ioinme ri:it~irelle . . . . 0 - 42133 X 1.17ti4 = 0,5014 
Soit pour 100 gr .  de sirop. . O - 3014 x 20 = 10gr .028  

En partarit (le sirops prkparés par dilution du sirop of'ficinal 
avec du s irop de sucre et  contenant 5 g r .  et 2 g r .  50 de gomme 
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pour 100 gr. de  sirop, RI. Luce a trouvé 4 g r .  83 e t  2 gr.  53 de 
gomme. 

Procédé Bellier. - Coinrne le procédé Rocques et Sellier, celui 
de JI. Rellier consiyte à précipiter In grornine par l'alcool en pré- 
sence d 'un adjuvant, qui  est le chlorure de  calciurn au lieu d'être 
l'ackl,ate de plnrrih. 

On opère, cornine pour le procédé Rocqiies et Sellier, s u r  20 cc. 
de sirop de gonime, qu'on dilue à ch;iud, t h n s  les ini.iiies coridi- 
tions, avec une quantitt': d'eau distillée s~iffisirnte pour former 
un  volumede 100cc. Un prend 20 cc. d e  ce iiiiilange dans un vase 
k précipité de  250cc. : on ajoute, en agitant,  40 rc. d'alcool ?I 930 
et 1 cc. de solution aqueiise de chlorure rle calciuni au dixiéiiie; 
apr'ès un r e ~ m s  de 34 heures, on décante le liquide liiripidc qui 
surnase  le précipitk ; on lave 3 fois le précipité avec 20cc. d'al- 
cool h 650, en d4c:intant chaque fois nprks agitation ; o i  jette le 
précipité sur un doulile filtre i;quilibré, comiiie on le Soit pour le 
prucédé Rocques et Sellier ; or1 eriti,irine les particules de préci- 
pité qui adhhrent ;iux p:iroiç du vase Ir précipité en se servanl 
d u  jet d'une pissette reiriplie d'alcool à Ci50 et en s'aidürit d'un 
agitateur muni d'une hague en caoutchouc ; on lave finillement 
les filtres et le précipite avec 20 cc .  11';ilcool II 630 ; or1 dess6die le 
précipité i l'étuve pendarit 6 heures. et l'on phse; en multipliant 
l e  poids du précipite par 1.1363, puis p a r  23, on n 1:i qunntit6 
de  gomme contenue dans 200 gr. de sirop. 

Avec un sirop de gorriiiie officiiial, M. l,uce a ohtenu un poids 
de gomirie anhydre de Ogr. 3444, ce qiii correspond, en niulti- 
pliilnt ce nornhre par  1 .1  363, à O $1'. 3913 de goinirie naturelle 
pour les 4 gr. de sirop en expériencc et à 9 gr .  7 8  pour 200 gr. 
;ru lieu de 10 g r  

Avec deux sirops contenant l'un 3 g r .  e t  l'iiiitre 2 gr.  50 dc 
gomme pour 100 gr . ,  Y. Luce en a trouvé respectivernerit 4 gr. 78 
et  2 gr.  4 2 .  

Ces résultats rrionlreiit qu'on peut appliquer au dosage d e  Iir 
gomme dans les sirops de soirime of'licinal soit le procédé Hoc- 
ques et Sellier, qiii est le plus prkcis, soit le procédé Rellier, qui 
est suffisant daris 1;i pratique. 

'I'oulefois, eri préserice de  la dcxlririe, on trouverait des résul- 
tats t rop forts ; rrinis i l  est enlentlu qu'on doit, lorsqu'on exa- 
mine un sirop de gomrrie, coniinencer par s'assurer qu'il ne 
renferme pas de  dcxtrine. L'essai poliiriiiiilrique dii sirop avan t  
et aprks interver~sioii, donne des iridic;iLioris trCs nettes ù ce sujel. 
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REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Titrage du peroxyde d'hydrogène. - h l .  J .  von BER- 
TALAS (Phnvmacez~tical J o u r d ,  l Y  Ili, T, p. 27) .  - La méthode 
j)roposée est rcconirnandée coiiiirie fournissant des résultats 
exacls en présence des matières organiques. On fait  agir sur  
l'eau oxygénée le protochloruie d'étain en exci!s, en prksence 
d'IICl, et l'on titre par  l'iode I'escEs d e  protochlorure. Les r@nc- 
lions sont cxpriniées par les équations suivantes : 

SnCIZ + 11202 + 21ICI = SnCI; + 2H20 
SnC12 + 2RC1 + 1 = SnCI++ 2117. 

Lx solution de  chlorure d'Ctain, si elle est conservée dans une  
:itrnosplii:re privée d'nxygène, est siiffisainnient st;ilile; n h n -  
iiioins, il est plus silr de I I I  t i trer par  l'iode avant chaque opéra- 
tion. Les solutions de peroxyde d'hydrogène Btitrcr sorit préaln- 
blernent acidifiées avec S0'I12, qu'on sature ensuite avec un  petit. 
excès de  I)iciirlionatc de  pottisse. CH. P. 

L'acide sulfotitanique rgact,iP des alcaloïdes. - 
RIM. J . E'ESET et B. ErJE ' IDIA (Anales de la Sociedad espafiola de 
fîsica y p i m i c a ,  1916,  p. 257) .  - On se sert souvent de S04112, 
additionnéd':leO3H (rEactif d'Erdmann), d'acide arséniquc(réactif 
de Ilosenthider et Qiirk), d'acide sélénieux (réactif de  jlliecke), 
pour caractériser les alcriloïdes ou d'autres principes iminkdiats. 
Lesauteurs proposent, dansle  même but, S0"12 additionnéd'acide 
titanique dans In proportion de 2 p. 200. La réaction qiii se produit 
consiste orrlinairenlent en une  réduction de l'acide titanique en 
oxyde de titane, réduction qui s'itccoiiipagne d'une coloration 
bleue ou violette passagère. 11 arrive parfois que la présence de 
l'acide titiinique n'agit qu'en acc4lérant la réaction qui se produi- 
rait  avec SO11l2 seul; c'est ce qu'on observe avec la berhérine, la 
cryptopirie, la digitaléine, la digitoriirie, I i i  gelsérriine, la pelle- 
tic?rine, la picrotoxine, la podophyllotoxine et la solanine. l e r -  
tains principes sont oxydks p a r  le réactif, de méine que par  les 
r h c t i f s  divers ci-dessus énumérés. 

11 nc se produit aucurie ré;ictiori avec I'acoriitirie, l 'atropine, la 
hrucirie, In caféine, l a  cantharidirie. la cinchonine. la cocaïne, la 
daturine, la spnrtéine, l'hyoscyaiiiine, I'hyoscirie, la pilocarpine 
et la théobromine. 

Avec Irt codéine, la ciirarine, la delphiriine, la digitnlirie, 
I'@mr'tine, l 'hydrastine. la nicotine et la vtrntrine, il se produit 
une coloration rose ou rouge. 

Avec l'aspidospermine, l'héroïne, la loliéline, la morphine et  
In papavérine, la coloration est violette. 
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Avec la berhérine, la digitosine et l 'ergotinine, I n  coloration 
est verte. 

Avec I'tJsérinc, la cinchonaii~irie, In strychnine, la iiarcéine, 
la picrotoxine, In quinine et la podoph! llotuxiric. elle est 
j;1111i~. 

'I'outes ces color:ttions sont de courte durCe et passent :iu gris 
sale. 

Préparation d'un aniidoii solulile dans l'eau 
froitle. - 11. A .  M. CII;\IJIS ( J O U T I L L I ~  o f  ind.  and mgin. Che- 
mie, 2 9 2 4 ,  p. A&!)). - L';iiiteiir propose [le prbpiirer, d'après le 
procédé suivant,  un ;iiiiirlori s o l u l ~ l ~  dans l 'wu  froide pouvant 
servir d'indicittc~ir daris le dosiige de  l'iode. 

On prend dans u n  ballori 4OOgr. d'amidon de poinrne de 
terre, qu 'on rnCliinge iivrc 2 3 0 0  cc. cl'ei~ii distillée et  80 cc. d'HCI ; 
après agitatioii, on parle au  bair i~nxir ie;  il se foi,me une gel& 
qui tend à sc liqu6ficr ; (in cliaiill'e jusqu'à ce que I'criipois soit 
cntiércmeril dissous; or1 refroidit rapiderrierit à 5 0 0 ;  on ajoute 
alors de I'itrniiioninqiie jiisrpi'h i 'hct inn alcaline au inéthyl- 
oranne ; on ajoute 80U cc.  d'alcool 95" ; on agite, e t  l'on passe 
sur  une rriousselirie; on iiiéliiii;e iil0i.s le liquide avec 4 litres 
d'alcool à '350, qu'on .joute peu i peu en agi tant  ciinst;iinrnent; 
n p r k  un coritiict de 48 heiircs, avcc iigitntions renoiivdkes de  
temps à autre, on d6c:irite l':ilcool qui surnage le précipite d'aiiii- 
don foriiié ; on  l i i ~ ~  cc précipitiI: avec l'iilr:ool h ' 3 5 0 ,  jusqii'A ce 
que le liiluide qui s'écoule marque 90" B I'alcooiriCtre; on essore 
sur  papier à fillwr, r t  l'on dessixtic douce chaleur. Ori ohtient 
ainsi un ainidon en poudre bl;inc:lie, plus ou iiioins asslomérée, 
assez solul~lc d:iiis 1'c;iu froide p ~ u r  que la solution donric. cn 
inoins d'une minute, une color;~tiun l ~ l e u e  avec l'iode. 

Dosago de l'urée dans  le sang. - RIhl. COMBE et 
RIICYER-I.hVI (Joz~rnal suissede pliurnrucie d u  4 noveriihre 2915). 
- Le tios;ige de  l'urée tlaiis le s a n s  nécessitant oidinairernent 10 
ou 20 cc. de sang, il arrivi: souvent qu'il est difficile, surtout dans 
la clientèle civile, e l  priricip:ilemciit chez les ,jeuiies enf:irits, de 
sc prow~""r iirie quantité aussi consitlt:r:iblc de  s;~rig ; üussi les 
auteurs ont-ils cliercli(i le riioyen de rS:iliser le dosage de l'urée 
me, ;  2 gouttes dr: sang ; voici 1:i mi;thorle qu'ils rcc,oiiiinandeiit et, 
dont  la technique a été nrrétée p;ir Y\I.  I'aiil Uuloit et Duboux. 
Le principe de In rnétliodc consiste à prélever le sang il l 'abri de 
l 'air dans une 6nrouvcttc munie d'un bouchon et coutenant 
quelques gouttes d'?:lu ritrntPe. 1,'apparcil riiiplojé comprend 
une petite cloche ventouse et une poire pour faire le vide. On 
applique la cloche ventouse sur la &cc extcrnc du  bras ou sur  le 
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dos, aprés lavage k l'alcool ou a l'éther ; on fait le vide pour 
provoquer l'afflux riil sang ;  a n  scarifie la peau avec lin petit sca- 
rificateur A 6 lames ; on replace la cloche, munie d e  l'éprouvette 
tarée, dans laquelle toiiibent les gouttes de sang ; on verse dans 
l'éprouvette 15 ü 2Occ. d'alcool absolu ; on agite ; on laisse repo- 
ser ;  on décante ; on lave deux fois avec un  peu d'alcool ; on 
r6iiriit les liqueurs alcooliques, qu'on additionne de 1 k 2 gouttes 
d'i\zO% ; on concentre à 2cc. environ ; on alcalinise le résidu 
iivec la soude, et l'on iijoute du  riitrate rnercurique jiisqu'à ce 
qu'il ne se forme plus de pi'ëcipité ; on d é c m t e ;  on filtre; on 
lave deux fois le précipité avecun peu d 'eau;  oii réunit les liquides, 
qui contienrient l'urée en solution neutre. et on l'introduit dans  
un tube d'une cenlrifugeiise ; on ajoute quelques gouttes d e  solu- 
tion de nitrate rrierc~irique jusqu'k cessiition de prkcipilé; lorsqiir: 
le précipité prend un aspect cristallin (ce qui exige environ 1,'2 
heure) ,  on centrifuge ériergiqueiiient pendiint quelques niinutes; 
on déciinle; le pi$cipité qui adhère au tube est lavé plusieurs 
fois à la. centrifugeuse avec 2cc.  d'eau distillée chaque fois ; on 
dissout, B l'aide d'une goutte d'acide acétique, le précipité, qui 
est constitué par une combinaison d'urée et de mercure;  on ajoute 
10 cc. d'une solutiori Ki50 de sulfocyariure d'arrirrioniuin et  1 cc. 
de solution 1 /20  de nitiiite de zinc ; i l  se forme u n  sel double de 
riiercure et de z i n c ;  on centrifuge ; on dizante  le liquide, et l'on 
ajoute 3cc.  de solution 8 /20  de nitrate d ' a rgen t ;  on titre par  le 
sulf'ocyariur~ d'arriirioniuiri K/50 en présence d'une goutte de 
solution d'alun ferrique jusqu ' i  coloration jaune-brun. 

Soit 1' le poids du  sang soumis à l'analyse et A le nombre de 
( 2 , s - A )  1,2 

cc. de sulfocyanure ernployb, ; on a 
P 

= le poids de  

I'urtie pour 1 kilog. de  sang ; en inultipliant ce rksultat par 2 ,O6 
on a le poids de  l'urée par  litre de sang. 

On peut doser par le inErne procédé I'iirCe dans le sh-iiin San- 
gu in ;  ce dosage est plus rapide qu'en opkrant sur  le sxng complet. 
En général, on trouve dans le sérum une quantité dlurCe supé- 
rieure d 'un quar t  h celle du sang.  

Le e l iarbo~i  coniiiie eaune d'errcur dams la recher- 
che chimique du sang d a n s  l e s  sellew - M .  le L P  A .  
ILIPIS (Jozcrrial suisse de phurmucie, 2 9 I F ,  p .  1751. - La niéde- 
cine iiioderne attrihue une grande importance h 1;i recherche di1 
sang dans les selles pour le diagnostic de certaines alrections du 
tube (1igc:stif. Ilif~iircritcs ni6thodes on1 étC proposkcs: 

10 L'examen spectroscopique, dontle résultat positif donne une 
certitude ahsolue, mais qui ne révkle pas 1r.s iiiiriimes qu;int.it,és 
de sang.  

20 L'examen niic&copique, qui permet, dans certains cas,de 
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déceler les globules rouges' dans  des préparations colorées ait 
non, i m i s  un rP~iilti i t  n6g;itif ne permet pas  di? mnrli i re  i l'ah- 
sence du sang. 

: P i L a  recherche des cristaux de  Tcichi i~ann,  dont la techniqiic 
est délicate. 

IL0 L'examen chimique, qui  periiiet de disposer de  plusieurs 
méthodes, dont les plus usilcies sont celles d e  Weber a u  moyen de 
la tcintui-e de giiyüc, d'Adler à I:r benzidine, de  Mayer au moyen 
de la ~ihtiilkine d u  pliériol réduite par  le zinc en soliiliori alcaline. 

Pnrini les m6tliories citees, les deux plus sensililes sont celles 
d'.Adler et de  Meyer, qui ont eu des parlisans et des at1vers:iii.c~ 
skrieux, vu les dill'érentes cnuses q u l  peuvent induire en erreur. 

1,cur. excessive sensibilité k de  trks petites quantités d'liériioglo- 
bine les ont pou]-tarit fait préférer i loutes les iiutres milhodes, à 
condition d e  prendre soin d'éliminer Ics causes d'erreur. 

Parrni les corps chiniiques qui  peuvent donner une rhcl ion 
positive, on peut citer, en preniit:r lieu, les sels de fer, de  cobalt 
ou de  nickel, les sels d'etnin, cert:riris sels de mercure, et, en 
gbnéral, les scls des iiiélnux pouvant former des ions di l f thnts  
e t  qui jouent le rdle de catalyseurs dans de norribreuses réactions 
chiriiiques. 

Parmi les corps argnniqiies et les aliments, on peut citer le lait 
cru, certains ferments et certains rriédicaments. 

II est dont: utile, lo rqu 'on  veut faire la recherche chiinique d u  
sarig, d'&liri~irier au  pikilable lous les dérrierits qui poiirrnieril 
ninener une cause d'erreur. 

Outre les causes d'erreur précitées e t  qui  sont connues, l'au- 
teur  en a trouvé une nouvelle, qui n'est citiie nulle par t ;  c'est le 
churbou. Ce dernier, rrihrne en très petitk qii;inlité, agit corninp, 
c ;r ta l~seur  dans la réaction de Weber, dans celle d'Adler et dkins 
celle de Mayer. 

Le charbon sert,  non seuleirient pour délimiter une selle, inais 
on l'utilise cornnie in~dicairienl dnris loiite une skrie d'aff'ectioris 
intestinales. 

II est donc absolurnent nécess;iii-e, lorsqu'on veut faire la ret:her- 
che chirniqae du sang dans les selles, de comprendre le charbon 
parmi les corps qui peuvent induireen cireur .  

l'liisieiirs aut,eiirs prkonisent ,  pour 1 : ~  recherche d u  sang, I'ex- 
traction de I'hénioglohirie par  l'éttier,nprès avoir acidifié In selle 
piir l'acide acétique. Cette nikthode ne donric pas toujours de 
bons résultats et. peut conduire à faire supposer l'aliscnce rie 
sang, lorsqu'il n'y en a que de très faibles qiinntit6s. On peut 
alléguerqu'avecce rriodedefaire, on évitel'erreur due à l a  présence 
du charbon. Toulefois, il a rr ive souvent, lorsqu'on décante l n  
solution éthérke, que qiielques petites parcelles de  charbon sont 
entraînées,et ces parcellessiiffisent àdonner  une réirction positive. 

Voici ln  technique que l 'auteur utilise pour  la recherche du 
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sang d a n s  les selles, ap rè s  avo i r  é l iminé  a u  préa lable  toutes  les  
causes d ' e r r eu r ,  y compr i s  le cha rbon .  

O n  t r i t u re  d a n s  u n  rnortier u n  peu d e  l a  selle avec d e  l a  hen-  
zidine solide et 1 k 2 cc. d'acide acét ique  cristall isable.  Lo r sque  
le mélangees t  bien horno$ne. on;i joute 2 à 3 goiittes d 'eau oxygé-  
née, et  l'on mélange.  S'il y a des  traces m ê m e  t rès  faibles d e  s a n g ,  
on voit appa ra i t r e  u n e  coloration bleue p l u s  ou moins  iritense, 
quelquefois dnns  tou te  la masse ,  quelquefois  dnns les par t ies  
seulement  qui  on t  &té en  contact  d i rec t  avec  l'eau o x y g h é e .  

BIBLIOGRAPHIE 

Contribution ao propgre~ indostriei franqais de 
l'après-goerre (Indiistrie chiiniqiie, matières colorantes, brevets), 
par D. S I ~ E ~ S K Y ,  prél';!cc de M .  A.  CARNOT. (Dunod e t  lJinat, bditeurs, 
49, quai des Grands-Aiigiistins, Paris). Prix : I fr. 50. - Nos lecteurs 
savent combien de tous c6t<s on fait de vigoureux efforts pour mettre 
l a  France en situation de lutter avec avantage contre la concurrence 
allemande. La brochiire de  M .  Sidersky contribuera il jeter un  peu de  
lumière su r  les causes de notre infériorité concernant l a  fabrication 
des  produils chimiques, notanlrnent des inatières coloranles, dont  l a  
fabrication était h pen près monopolisée par  nos ennemis d'oiitre- 
Rhin. 

u Très bien documenté sur les indiistries chimiques en Allemagne, 
dit SI. A. Carnot dans  1'exi:ellente préface qu'il a Ecrite en tête de  l a  
brochure de $1. Sidersky, l'auteur montre comment  certaines de  ces 
industries, cornine la fabrication des niatières colorantes, sont deve- 
nues, en peu d'années, extraordinairement prospères. Elles doivent ce 
succès à une série de conditions favorables que M. Sidersky indique 
avec soin e t  qui méritent d'être retenues. 

Ces conditions de suce&, il faut les réaliser pour triompher de  
la concurrence de nos ennemis. Parmi ellcs, il en est qui sont ent re  
les mains des intéressés; d'autres dépendent des adminislralions 
publiques; d'autres enfin relèvent du  f'arleiiierit, car certaines lois 
ai iront besoin d'être refaites. 

« E n  peii de pages, l'étude d e  M. Sirlersky fait bien comprendre 
l 'importance e t  l 'urgence des réformes nécessaires dans nos lois indiis- 
trielles e t  dans l a  tournure (l'esprit d'un trop grand nornbre de  nos 
cornmerçants. N 

n'ous ne  saurions mieux dire pour signaler l'intérêt que présente la 
brochure de  Y. Siderslrg. 
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NOUVELLES ET RENSEIGNEMERTS 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 

Kous in forn ions  n o s  lecleiirs qu'en qiialite d e  secretairc  genaral di) 
Syndicat  des  chirnis trs ,  n o u s  nous cliargeoiis, Iorsqiie les ricriiarides et lea 
otTresleperrrietterit,  d e  p rocure r  des i:liiiriistes aux  indust i ie lsqui  en oni 
besoin e t  des  places a u x  cliiinistes qui son t  à l a  recherche d 'un eriiploi. 
Les inser t ions q u e  nous  faisons d a n s  les Annu le s  s o n t  ahsoliirnent Kru- 
tuites. S ' adresse r  à hl. Crinon.  20, Boulevard Richard-Idenoir ,  Paris, I I  

S u r  l a  d e m a n d e  d e  Al. le s rc re ta i re  d e  l 'Association des  anc iens  é h e s  
d e  l ' Inst i tut  d e  ciiirriie appliqiike nous i n f o r m o n s  les indiistriels qu'ils 
peuvent  aussi  derriander d r s  chimistes  en s ' ad ressan t  à lu i ,  3.  rue 
klicliclet, Paris ,  6.. 

L'Association arriirale ries anciens e I C \  rs d e  I'lristiiul national agrilno. 
riiique est a niéme chaque iiiinhe d'olfrir d. MM. les industriels, chi. 
mistes, etc., le coiicours (le plusieurs ingériirmrs agronitmes. 

I'riCre d'adresser les demandes ail .rii'gti soci;il de 1'Aasociiition, I F I ,  rue 
Claude Bernard, Paris, 5'. 

L'Associalion des anciens él6vc:s du latioratoiri: de chiiriie analytique d e  
I'IJniversilk rit COIII?VF) nous prie dc foire savoir ilu'ellc peut  off'rir der 
chirriistes cdpables et. expkriment.vs dans tous Ics doniaines SC rattachant 
à la chimie. - Adresser les dcrriandos i 1'Ecole de chimie, à Genéve. 

INGÉNIEUR-CHI~ISTE  J'une S u i s s w o m a n d ,  diplbnié de 1 '~n iver -  
si16 ilc Lausanne. d i ~ p e n s é  du service inili- 

taire, cherche place. - OfTres a W. Hlani:. Grancy, 8, Lausanne. 

ON DEMANDE p m r  i a h r a t o i ~ ~  d'usine élccti.o1116tallur::i~1iie, lin bon 
soiilfleur de verre capable d e  faire la verrerie de labo- 

ratoire, dégage d'oblipations niilitaircs. 
S'adresser i M. Pic, 12, avenue Victor Hiigo, a Albertville (Savoie). 

diplbiné d e  I'Univer~itC de Genkve, 25 ans, 

larisues, ayant  de la  pratiquc conirnerciale, cherche siluaiion dans pays 
allié oii neutre. - Ecrire : K .  Stoessel, routc d e  Ç h h e ,  15, Ger iéw 

pour lahoi,atoiro dt: rcchorclies, chiniistes conriais- ON DEMANDE sant i~i,:n la synti,i:se organique tout particuiirrerncnt 
sbiie aromatique. - Ecrire au docteur Jloiineyral, 15, rue Soufflot, Paris. 

ON DEMANDE pour une  importante I~I.CUI,EI~IE-GLCCO~ERIE un 
directeur au courant de la fabrication e t  dc  la partie 

c:oiiirrierciale. - S'adresser, avec tous renseigncmcnts ulilcs, aux Blablis- 
semenls Ve f -mord ,  a Vi:lcfranche-sur-SaOnc (Rtihrie). 

Le Gérant : C. CRIKON. 
- 

I.AYAI.. - I b f P U [ L I F , R T R  1,. ~ ( A R N E O I I ~  ET r ' ~  
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Sur une r&a.ction g8n6rale des alcaloïdes à fono- 
tiou phénolique d'origine végétale on animale 
(morphine et d6riv6s, ciipr&inc, adrénaline, etc.), 

par  M. G. DENIGÈS (1). 

L'acide 1.8-dioxynaphtaline-3.6-disulfonique présente, comme 
on sait, l'intéressante proprieté - à laquelle il doit, d'ailleurs, 
son nom commercial d'acide ch~.omotropique - de donner, avec 
les oxydes métalliqiies, des laques colorées de  teintes trés 
diverses. 

K.-A. Hofinann (2) a voulu voir comment se comportait cet 
acide vis-à-vis de l'anhydride titanique e t  a trouvé, en lui, un 
réactif d'une extrérrie serisihilit6 : rriérrie aux plus fortes dilu- 
tions, ce bioxyde donne, en effet, en solution chlorhydrique ou 
sulfurique, une coloration rouge intense avec l'acide chrorriotro- 
pique. 

A l'occasion de  recherches sur  l'acide titane-salicylique (3), 
O. Hauser et A. Lewite (4.) ont constate que les phénols, en général, 
réagissent comme l'acide chrotnatropique lui-mCme sur  l'anhy- 
dride titanique en solution dans les acides chlorhydrique ou 
sulfurique concentrés. 

Ces chimistes ont ainsi essayé, avec des résultats positifs : 
Le p h h o l  ordinaire, les O-, m- ct p-cr6sols, le thymol,  le 

gaiacol, l 'hydroquinone, la pyrbcatéchine, la résorcine, l'orcine, 
la vanilline, la phloroglucine, le pyrogallol, les deux naphtols,  la 
1.5 et2.7-dioxyriaphtaline, l'acide riaptitol-sulforiique, la 1.8-dio- 
xynaphtaline-4-monosulfonée, la 1.8-dioxynaphtaline-3.6-disul- 
fonique et les acides phénol et naphtol carbonique. 

Enfin, V. Leuher et W.-G. Crawford ( 5 )  ont appliqué cette 

(1) Ce travail a 818 pour 13 p r e r r i i h  fu is  corriuiuniqu8 la  Société des 
sciences physiques et naturelles de Bordeaux el inséré et publié dans les 
Procès-verbaux des seances 'de cette Socikt8 du 24 fkvrier 19i6, p. 49;  il 
est donc antdrieur d e  trois mois à. celui que MX. J.  Peset et K. Buendia 
ont publie sous le titre : R6actiona colorees des alcaloïdes et des autres 
principes imrnédiuts par le réactif sulfa-titunique, daris les Anales de la 
Soc. espaiïola de Psica y quimica, no 133, mai 1916, p.  257, et dont une 
analyse a paru dans les Annales de chimie analytique, 1916, p .  207. 

(2)  GEISOW, Munch. Uiss., 1902. 
(3) Dittrich, 2. an. Chem., t .  %. p. 344 ; O. HACSER et  H. HERZPELD. 

Rentralb. f .  Mineralogie, 1910, p. 7 5 9 ;  MULLER, Am. Soc., t. 53 ,  p.  1506. 
( 4 )  D. ch. G., 1912, t .  45, p. 2480. 
(5) 81 Congrés int. de chim. appliquée, 19i2, t. i, p. 285. 

NOVEMBRE 1916. 
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réaction au  dosage, par  coloriniétrie, de petites quantités de 
titane, B l'aide dii thymol en milieu sulfurique concentré. 

J e  me  suis dcmandé si les ~Ica lo ïdes  h fonction phénolique 
véght,aiix, coirinie 1;i morphine, avec ceux di: ses dérivés où 
cctte fonction csl conservéc (dioxyiilorphine, apoinorphinc), la 
cupréine et. l ' hordh ine ,  ainsi que les alcaloïdes animaux de 
même fonction, comme l'adrénaline, pr6senteraient aussi cette 
r h c t i n n .  

J'ai kt6 assez heureux pour constater qu'ils la donnent à un 
hau t  degré et parfois, avec des variantes permettant une d i fK 
rencintion nette. 

Le réactif dont je me suis servi s'obtient trés aisément en 
maintenant,  pendant plusieurs heures, de l 'anhydride t,it;iniqnc 
naturel (rutile) t n  fragtncnts rnéinc fort grossiers cn contact iivec 
de l'acide sulfurique concentri h une tcmpéiat,iire trés voisin[: de 
celle de son point d'él>ullitiori. 

1Jnc petite quant.it,F: (moins d'un milliérne le plus souvent) d e  
rutile se dissout dans cet acide cn forrrinrit du sulfate de litnnyle 
S06Ti0. 

I,e liquide froid, séparé par  décantation de l'excès de rutile, 
coiislilue le réaclif' cherché; i l  est absolurrierit i~ialtéi~rilile (1) .  

Pour le ineltre en ceuvrr:, dans 1 ou 3 cc. d e  réactif, on ajoute 
quelques parcelles de poudre de l'alcaloïde libre ou snlific 
examiné; on agite et l'on obtient bien vite : 

Avec la morphine, une coloration rouge sang  (2 ) ;  
Avec I'apoiriorptiine, une coloration rouge-violet ; 
Avec l'oxydirriorpliine, une coloration rouge vineux interiiié- 

diaire entre les deux précédentes; 
Avec la cupréine, une coloration orangé comparable h celle des 

solutions de dichromates alcalins; 
Avec l ' hordh ine ,  une coloration orangé foncé ; 
Avec la tyrosine, une coloration trF:s ~ o i s i n e  de  celle que four- 

nit I'hordénine ; 
Avec l'adrénaline, une  coloration rouge-brun. Cette réaction 

est assez sensible pour que quelques gouttes de la solution com- 
merciale d'adrénaline a u  millième, mélangées 2 2 cc. environ de  
réactif sulfo-ILitanique, donnent une coloration trks nette. 

Avec les alcaloïdes, en enduit a u  fond d'une capsule de porce- 

(1)  Ce liquide a ,  en outre, l 'avantage d'dtre un excellent réactif de l'eau 
oxygknée. 

(91 Cette coloration est rnkrrie assez intense, persistante ct proportion- 
nelle k la quantité de titanc en présence pour  qu'on puisse proposer I'ern- 
ploi du  ch1nrhydral.e de morphine solide pour doser, par colorirnfitrie, des 
traces de  ce metal. 
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laine, quelques centiènies de  niil1it;ramine de  produit,  triturés 
avec quelques gouttes de  réactif, fournissent encore une colora- 
tion appréciable (1). 

La réaction obtenue est bien due k la fonction phénol que  
possèdent ces alcaloïdes puisque, lorsque cette fonction est 
liloquée p a r  substitution à l 'hydrogéne fonctionnel d'un radical 
alcoylique comme dans le quinine (méthylcupréine) ou la codéine 
(méthylmorphine), elle ne se  produit plus (2). 

Comme aliplication, j'ai constaté que les protéiques, grrlce a u  
groupe tyrosinique qu'ils renferment, donnent une coloration 
orangé avec le réactif sulfo-titanique, soit, s'ils sont dissous, 
qu'on ajoute quelques gouttes de leur solution A quelques cc. d e  
réactif; soit, s'ils sont solides, qu'on en pro,jette une toute petite 
pincée dans un  peu de réactif et qu'on chauffe légèrement. 

O.  IIauser et A .  Lewite, dans leur travail (3), ont  cherche à 
interpréter cette réaction des composés 2 fonction phénolique et  
k isoler la substance colorante qu'ils produisent ainsi. S'ils n'y 
sont point parvenus avec les phénols et les naphtols proprement 
dits, dont les dérivés colorés se séparent sous une forme huileuse 
ou résinoïde qui n'offre pas assez de  garanties de purete pour 
pouvoir &tre utilement soumise ;1 l'analyse, ils ont pu ,  avec 
l'anhydride titanique et l'acide snlicylique (acide O - p h h o l  carbo- 
nique), ainsi qu'avec l'acide crksol-carbonique, obtenir des sels 
d'ammoniu~iis,  biens cristallisés, répondant aux formules : 

O-C'A'-CO-OH 
,Ti< O C"II'-CO-OALB' 

O-C~IIL-CO-OAZ~I~ 
O /  
\ 

+ 2 aq. 

\Ti< 
O-PH&-CO-OAzI14 
O-C'HI-CO-OAZH' 
O-Cqb-CO-OB 

(1) La réaction est, par eseinple, trés nette avec un résidu de morphine 
ne renfermant pas plus de O rriilligr. 01 d'alcaloide par cc. de surface. 

(21 En outre, si l'on vient a deir16ftivler le produit,  on peut  ensuite la 
réaliser: c'est ainsi q u e  la rluinine, chauffee avec SWHP concentre juçqu'i 
teinte 1égCrenient jauniitrc, donne, a ~ i r è s  refroidi~seiiient, une coloration 
jaune dichroinate avec le réactif sulfo titanique, p t  uo la codiine. qui se 
transforirie si facilernent en apornorphine en la chauzaot  avec SO1H*. four- 
nit tres rapidement une  belle coloration rouge-violet, quand on la chauffe 
avec ce m&me rkactif titanique 

(3) Loco citato. 
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Lorsqu'on essaie de  mettre en liberté les acides correspondiints, 
ils s 'hydratent e t  donnent les produits amorphes ou résineux 
dont il a été parlé plus hau t  1i propos des phénols. 

11 est donc, p a r  analogie, trZs vraisemblable que les combi- 
naisons colorées obtenues, en milieu sulfurique, avec les alca- 
loïdes Ci fonction phénolique et  le titane tétravalent, coinrne celle 
que fournissent, avec le mEme métal,  les phfmols 1i constitution 
plus simple, répondent au schéma : 

,Ti<:" 0 x 

O / 
\ 

\Ti<:" 0)i. 

X &nt un  radical cyclique plus ou moins coinplexe. 

Différenr-iation des deux riaphtolu par le reautit' 
sulfo-titanique, 

Par M .  G .  DEXIUES. 

La réaction sulfo-titanique, que j'ai appliquée a u x  alcaloïdes à 
fonction pliénolique ( 1 )  et qui est ainsi g é n h l e  pour tous les 
phénols, ne différencie ces produits que dans d'étroites liiiiites, 
In coloration qui les cnractirise ne variant  qu'entre le rouge et  
I'ornngk, e t  i n h i e  dépendant souvent, puur ces nuances, d e  li i  

conceiilrütion du  prodnit essayé. 
En passarit en revue un grand nombre de phtnols, j'ai con- 

staté qu'en se plaçant dans certaines conditions, les deux naph- 
tols peuvent &tre nettement tliff'érencik par  le réactif sulfo- 
titanique. 

Pour cela, i l  sul'fit de prendre, dans un tulie h essai, 2 ou 3 cc. de 
ce réactif e t  d'ajouter une toute petit[, pincCc ( 1  h 2 centigr. nu 
plus) de  naphtol; en agitant le I.iihe p u r  mhlanger, on constat,eq~le 
le  liquide se colore en vert intense d a n s  le cas du naphtol z, e n  
rouge-sang avec le niiphtol p. Par dilution avec l'acide acétique, 
la coloration passe au rouge-violet dans  le premier cas et reste 
rouge-sang daiis le second. 

On peut encore dissoudre la iriêrne quantité de nnphtol d a n s  
10 h 20 gouttes d'acide acétique et verser ensuite, avec précau- 

( 1 )  Proces-vevbnux el Mernoires des séances de la Société des sciences 
physiques et naturelles de Bordeau.x, 2 i  1bvrir.r 1916, p .  49.  Annales de 
chimie analytique, 1916, p. 213 .  
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tion, 2 à 3 cc. de réactif sulfo-titanique le long des parois du tube 
contenant la solution. Le réactif, plus lourd, descend au fond du  
tube ; à la zone de  séparation des deux liquides, surtout si l'on 
agite très Iéyèrenierit, on observe hientbt un  anneau vert, sur- 
monté d'une couche rouge-violet avec le naphtol a ; un anneau 
rouge-sang avec une couche supérieure de même teinte, s'il s 'agit 
de son isornEre p. P a r  inklange complet des deux liquides super- 
posés, les teintes passent :lu rouge avec les nuances signnlCes plus 
haut suivant les naphtols employés. 

En prhsence du  réactif sulfo-titanique, les éthers naphtoliques 
tels que les benzoates de naphtyle (henzonaphtols des pharrna- 
cies) se comportent comme les naphtols correspondant, un peu 
plus lentement ü. froid, mais inst:intanénienl si l'on vient k chauf- 
fer r n h e  très légérernent. 

Sur la nature des principes r&lucteurs pr6ciyit6n 
par le sous-adtate de plomb lora de la clét'a5catian 
des solutions impures, 

Par hl. II. PELLET. 

Depuis hientbt 33 ans, on a reconnu que,  en dfifëquant les solu- 
tions de rnélasses de canne par  le sous-acétate de plomb, on pré- 
c ip ik  ilne partie plus o u  moins import.aritc, du rétliir:t.eiir contenu 
dans ces produits. Puis on a remarqué que cette pr&pit, t ' ion 
des rkiucteurs  n'avait pas lieu seulement dans les produits de  
sucrerie, mais  qu'elle Etait générale, en un mot  que,  toutes les 
fois que du  sous-acétate de plornb 6t;iit ajouté à un liquide iiiipur 
contenant d e s  réducteurs et qu'il se formait un précipité plus ou 
moins aboridnnt, on précipitait une certaine proportion du  
réducteur. 

II a donc été décidé, dans les Congrès de sucrerie ou de  chimie 
appliquée, que l'emploi du  sous-acétate de plomb devait être 
ahandonné pour la défkcation des liquides impurs  dans lesquels 
on veut déterminer les réducteurs, niais cette décision n'est pas 
encore connue de beaucoup de chimistes, ce qui  parfois donne 
lieu R des diff6rerices dons l'analyse de  ccrtnins produits. 

On a fortement discute l'action du sous-acétltte de  plomb, et,  
jusque dans ccs derniers temps,  on n'Etait pas d ' ; m o r d .  

Si, pour beaucoup de chimistes spéci:ilistes en siicrerie, le sous- 
acklete de  plomb, en formant un  prFcipit6 plus ou moins abori- 
dant dans les liquides inipurs, entraîne une certaine quantité de 
rhiucleur du  type du sucre inverti ou de  ses constituants, pour 
d'autres cette disparition doit étre expliquée autrement. 
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C'est ainsi que M. J.-B. Mine, d e  Kiew, a admis que le 
principe reducteur précipité n'est pas  lin sucre réducteur, mais 
une iiiatibre réductrice Etrangbre quelconque. n'ayant rien ni du 
sucre inverti ni de ses constituants (dextrose-lévulose). 

Pour  M. A. Davis, de  Rotharnsted, au contraire, In disparition 
d'une partie dii rkiiicteiir s'expliqiierait de  la manikre suivaiite : 
le sous-acétate de plomb agi t  assez rapidement s u r  le sucre 
inverti  et donne lieu A la formation d'un nouveau prodiiit cr le 
glutose n, qui réduit deux fois moins l;i l iqueur cupropotassiquc 
que le sucre inverti. 

A toutes ces observations il a étS répondu par  des faits pricis 
que nous allons résumer et qu i  tendent à démontrer que le prin- 
ciperéducteur qui forme, avec le sous-acétate de  plomb, dans les 
liquides impurs, un  précipité plus ou moins volumineux est bien 
du sucre inverti ou u n  mélange k parties inégales de ses consti- 
tuants ,  ~ r ié la~ ige  contenant une  graride proportion 'de lévulose. 
Voici les difr'irentes expériences qui  ont été faites : c'est d'ahord 
RI. II. I3rinsen-Geerlegs qui ,  à Java,  a préparé urie certaine 
quantité du  précipité plombique au moyen d'une solution de 
mélasse de canne et d e  sous-acétate de  plornb. 

Les mélasses de canne renferment toujours une pimoportion 
de principes réducteurs variant  d e  7 à 17 p. 100, et quelquefois 
davantage ;  il a recueilli le précipité s u r  un filtre, et,  sans le 
laver, il l'a décomposé par  S04112 après l'avoir mis en suspension 
dans l'eau ; i l  a examiné le liquide au polarimètre, et la déviiition 
était nolableinent A gauche, alors que la liqueur filtrée déviait à 
droite. 

Or, si  la perte de réducteur avait été due b une transformation 
rapide du réducteur en glutose, le prkcipité décomposk n'aurait 
pas dû polariser à gauche ; la déviation aurai t  dû se produire en 
sens inverse. En  efïet, le glutose se formant a u x  dépens d u  
sucre inverti, si celui-ci disparaît en partie, le liquide doit avoir 
une polarisation pliis klevée vers la droite. 

De notre rûté, nous avons répéti: l'expérience de  M. H. Prinscn 
Gecirlegs, mais en lavant  conipl15ternmt le prCcipité ploniliiqiie 
par  diicantation ; pendant ce Inva,rrc, on décorripose un peu de la 
coiriliiriaisori du préripitb ploriil)iq i ~ e  avec le principe réducteur ; 
inalqré cela, le précipité ploinhique, lavé, décomposé par SO;t12, 
nous  a bien donné encore uii liquide polarisant à gauche. 

I l  y a d'autres ob,jections k f'orrnuler contre cette théorie de la 
triinsforrnation des réducteurs en glutose. 

La première, c'est que, si l'on précipite une solution de mélasse 
de  canne par du sous-acétate de plomb ajouté peu à peu et sans 
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e n d s ,  il y a disparition du  réducteur ; or,  dans ces conditions, 
lesous-acétate de plomb, t t an t  décomposé, est  ramené à I'Ctat de 
sel n'agissant pas s u r  les rbducteurs. 

D'autre part ,  si l'on ajoute du  sous-acétate de plomb B une solu- 
tion de sucre inverti pur ,  il ne se forme pas de précipité ; alors 
le sous-acétate de  plomb devrait réagir  s u r  le sucre inverti pour 
le transformer en glutose, ce qui  n'a pas  lieu dans  les conditions 
de duree généralement adoptées pour la dkfécation des liqiiides 
impurs  p a r  le sous-acétate de plonib. 

Au sujet de  l'observation de M. J.-B. Minz, MM. S. Peck et  Nocl 
Deerr, de Hanoï, ont répondu par  une expérience très probante : 
ils ont prépar6 une certaine quantitli, d e  pr6cipité plornhiqiie, 
et, après  l'avoir lavé, ils l'ont décomposé p a r  l'hydrogène sul- 
fur6. L'excès de gaz sulfuré a été éliminé, et le liquide a éte con- 
centr6, puis soumis à l'action de  la levure. 

Le liquide, acidiM point et porté à une température d e  
28"-3UU, a subi l a  fermentation, et la qiiantité d':~lcool recueillie 
n été d a n s  ln  m61ne proportion que celle trouvée pour l'ensern- 
ble de tout  sucre mis à fermenter avec une soluti.,n ordinaire de  
la dite mélasse. 

Le reducteur précipité ne pouvait donc Btre que  du sucre 
inverti ou un  mélange de  ses constituants. 

E n  effet, si  l'on admet  u n  instant que le glutose formé puisse 
Stre entraîné avec le prkcipité, il ne peut y avoir ferrneritation, 
car le  glutose ne polarise pas e t  ne fermente pas. 

Enfin, M .  Noel Deerr a repris récemment cette quest ion;  il a 
publi6 dans Th.e international Sugar Journa l  (septeiiihre 1926, 
p. COS) des essais qui  prouvent B nouveau que 1ç rriducteur pré- 
cipite par le sous-acétate de plomb a u  sein d'un liquide irnpiir 
chargé de réductenrs est bien un réducteur aniilogue au  sucre 
inverti  ou A ses coristituants. 

Ce chimiste a préparé une solution de si1c:i.e inverti dont  
200 cc. 4 gr .  94 de iiialii.re pure ; il a préparé une solution de 
sulfate de  soude contenant 7,162 p. 200 de sulfate de soude sec, 
et une solution de sous-acétate de plomb dont 4 cc. correspon- 
daient exactement à 20 cc. de la solution de sulfate de  soude, pour 
donner un liquide sans excPs de sulfate ni de plomb. 

11 a rnélnngé divers volumes de  ces liquides; il a :ijoutE 40 cc. 
d'enu. Le liquide filtré a été analysé (dosage du  réducteur) ;  le 
précipité plomt)iqiie a Pt6 déminposé par  SOLHZ, et le tout a rit6 
porté h une température de 200". On a procédé nu dosage du 
réducteur dans le liquide correspondant au précipite : 

i r e  expérience : on a m8lüngé 10cc.  de  solution de sucre 
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inverti  = 0 gr. 494, 10 cc. de la solution d e  sulfate de  soude, 
4 cc. de  sous-acétate de  plomb, 40 cc. d'eau ; on a agité et filtré. 

Le précipité a été lavé jusqu'au volurne de  180 cc.,  puis neutrn- 
lisé par  u n  peu de S01II2, et l'on a complété le volume de 
200 cc. 

Le précipité a éti: decomposé par  SOilIL, puis le  tout a été lavé 
jusqii'k 200 cc. ; on a eu : 

Itéducteur p u r  . . . . . . . . .  0,494 
. . . .  lletrouvé dans le liquide filtré 0,3833 

. . . . .  itelrouvé dans le précipité 0,2062 
. . . .  Total du réducteur retrouvé 0,4804 

Donc il y a eu 0,222 ou 46,7 p.200 d e  réducteur précipité, 
niitis il a été retrouvé complètement dans le précipité. 

i lans le deiixikme essai, il a été mis 8 cc. de sous-acet,at,e de 
plomb ; on a trouvé : 

Sucre inverti pur  . .  0,494 
Ketrouvé dans le filtrat . 0,1764 
ltetrouvé dans le prkcipité . 0,2956 
Total du  réducteur retrouvé . .  0,472 

I h n s  cette expérience, avec un  excès considérable de  sous- 
acétate de plomb, il y a eu 6kp.100 de réducteur précipité, et, 
dans le précipité, on a relrouvé presque corriplélerrient le réduc- 
teur  : l'écart a été de 0,022 ou de 4,4p.100,  ce qui  indiquerait 
qu'il y aurai t  eu, dans ces conditioris spFciales, une légère trans- 
formation de réducteur en glutose. 

Dans l'essai no 3, on a mis, au contraire, un excès de sulfate 
de soude : 

Réducteur pur  . .  0,494 
Retrouvé dans le filtrat . . . . .  0,18UO 
Retrouvé dans le précipité . . .  0,3248 

. . . .  Total dii réducteur retrouvé 0,4948 
Soit une précipitation d e 6 3  p.200 du réducteur, retrouvé entik- 

rernent dans  le précipité. 
Dans l'expérience n", on a mis dans le liquide, après  forma- 

tion di1 prkcipilé, un  certain volume d'acide acétique. 
Réducteur pur .  . . . . . . .  0,494 
Retrouvé dans le filtrat . h,4947 
Retrouvé dans le précipiti: . rien 

Ce qui indique nettement que le rEducteiir est hien entrainé 
par  le précipité plombique sans dpicoiriposition et que, lorsqu'on 
rlktriiit celte combinaison par  un acide, on remet tout, le rkduc- 
teiir en liherté. 

Or si, dans tout,es les expériences oii il y a iine précipit,ation 
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considérahie de réducteur, le sous-acktale de plomb avait trans- 
forme le réducteur en glutose, on n'aurait jamais dû  retrou- 
ver la totalitk du réducteur, puisque le glutose réduit la liqueur 
cuprique dans une  proportion qu i  est seulement rnoitio de celle 
que donne le sucre inverti ordinaire. 

Iles essais analogues, exécutés s u r  des liquides plus füibles en 
réducteur, ont  donné des rksultats analogues. 

Il faut donc maintenir les opinions déjà émises, à savoir que 
tout précipité plombique formé ail sein d'un liq\ide impur par  
l'addition d u  sous-acétate de  plomb entraîne une partie plus  ou 
moins iniportante du  réducteur qu'elle peut contenir. 

Cette précipitation a lieu sans décomposition dans les condi- 
tions ordinaires où l'on opère, mais le réducteur entrainé est 
souvent composé d'une proportion de  lévulose bien supérieure à. 

celle du  dextrose. 
Cette pr6cipit:ition de  réducteur fausse donc les r6sultüts ana-  

lytiques, ainsi que les observations polarirnétriques. 
L'acétate neutre de plomb ne  donne pas lieu a u x  iiiênies 

inconvénients, mais le précipité est souvent beaucoup moins 
abondant. P a r  cnnskquent, pour doser exactement les rkdiicteurs 
renferrriés dans une solution quelconque impure, il ne faut 
jamais la traiter p a r  le sous-acétate de plorrib. 

On doit doser le réducteur sur  1 : ~  solution directe, mais traitée 
par un  peu d'oxalate de potasse pour 6lirriirier la chaux.  

On procède ensuite au  dosage du  réducteur par  décoloration 
directe si le liquide est peu color&, ou bien en  rbduisant un 
volume de liqueur cuprique en excés par  un  volume déterminé 
de la  liqueur k analyser. 

Au besoin, on peut utiliser la difécation par  la solution d ' a d -  
tate neutre de  plomb à 30p.200 et  enlever le plomb dans  le 
liquide filtré par  une  solution de  carbonate de soude saturée 
froid. 

Nous avons adopté la riiarche suivante : prendre 25 ou 50 cc. 
de la liqueur cupropotassique; y ajouter 5,10, 33 ou 4.:) CC. de  la 
liqueur à analyser (débarrassée de la  chaux et du plomb) ; coni- 
pléter le  volurne du  mélange de façon à doubler le volume de la 
liqueur cuprique ; agiter ; porter au bain-inarieà 75-800, et,  loss- 
que le liquide à I'intSrieurdu vase est parvenuà la température de  
630, maintenir cette ternpératiire pendant 20 miiintes ; recueillir le 
précipité d'oxydule de cuivre afin d'en déterminer le sucre réduc- 
teur par  la méthode qu'on préfkre, soit en calcinant le précipité 
aprEs lavage et en pesant l'oxyde noir, soit pa r  le dosage del'oxy- 
dule recueilli sur  filtre à ainiaule! a u  moyen de  liqueurs t i l d e s  
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(sulfate de fer et permanganate de  potasse), soit pa r  le  cyanure 
de  potassium, soi tpar  la réduction de I'oxydule et  la pesée du cui- 
vre, en prenant  les précautions nécessaires. 

Sous  croyons devoir recomrnander la méthode ci-aprks, qui 
est souvent adoptée en . h é r i q u e  et qui  consiste à peser directe- 
ment  le précipilé d'oxydule de  cuivre (rriéthode Munson et  Wal- 
ker e t  divers) ;  on recueille le prkcipité rouge sur  u n  filtre taré 
avec amiante, ou dans un  creuset de Gooch ou de toute autre 
nianiére, et on le l a v e ;  on le s W i e  directement ou aprbs un 
lavage cS l'alcool e t  j. l'éther pour obtenir la dessiccation plus 
rapidement. 

Comme souvent on ne dispose pas de  creuset d c  Gooch et que 
In preparatinn du tube à filtrer avec 1'nrni;irite n'est pas toiijours 
facile, nous prenons siniplcrnent deux filtres h analyse du méme 
poids ; chacun de ces filtres est placé sur  un entonnoir et humecté 
d'eau ; lorsque la réduction est terminée, on filtre sur  un des fil- 
tres süris aucune addition prkaliilile d'eau ; ori s 'assure que le 
liqiiide filtré ne renkrrrie pas trace d'oxydule de cuivre;  au 
besoin, on filtre il nouveau. 

Avant le lavage du vase et du précipité rouge, on fait passer 
le liquide filtré s u r  le liquide tirnoin ; on continue ainsi le lavage 
des deux filtres h l'eau chaude jusqu'k cessation d'alcalinité ; 
on presse les filtres s u r  d u  papier à filtrer, et I'on sèche à 100- 
20S0, ce qui  est trés rapide. 

Evidemment on peut aller encore plus  vite en terminant le 
lavage d'abord par  un  peu d'alcool, puis  par  l 'é ther ;  mais cela 
devient peu près impossible actuellement en France. On prend 
la clifkence de poids entre I F S  deux filtres, et le résultat, multiplie 
par  0,504, donne le sucre inverti correspondant. Si I'on a plu- 
sieurs dosages a effectuer à la fois, on prend autant  de filtres 
équilibrés qu'il y a d'essais, plus un filtre servant de témoin. Le 
chauffage i 6J0 pendant IO minutes, d'après notre nouvelle 
méthode, est applicable au  dosage du  sucre inverti et de ses 
constituants, et  I'on évite en mêrne temps l'action du saccharose. 
Cependant, pour quclques substanccs qui réduisent moins rnpi- 
deinent la liqueur bleue que le sucre inverti, on doit connaître 
la durée de chauffnsc nécessaire. 

C'est ainsi que, pour l'arnbinnse et Ir xylose, il faut compterprk 
d'une demi-heure de chaui~a'açc, e t  alors on doit,  dans ces con- 
ditions, déterminer l'influence, toujours faible d'nilleiirs, de la 
présence du saccharose sur  la liqueur bleue e t  suivant la dose 
renfermée dans le rnklange. 

Tout ce quivient  d'être dit  ci-dessus au sujet de la précipitation 
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du réducteur par  le sous-acétate de plomb pour les produits de la 
canne s'applique i tous les liquides inipurs renfermant des réduc- 
teurs et donnant lieu à un précipité avec le sous-acétate de  plomb, 
c'est &dire à tous les produits alimentaires renfermant des rhduc- 
tcurs (confitures, sirops, etc.) et a u x  liquides tels que les ur ines 
diabétiques. 

Projet d'appareil enregistreur pour la détermina- 
tion de l'exe+s d'oxyghe en queue des appareils 
à acide sulfux.ique, 

Par II. J -B. 1 ' t : u E ~ ~ r ~ .  

Principe de l'appareil. - Aspirer les gaz des chambres de 
plorrib par  u n e  trorripe avan t  leur entrée au Gay-Lussac, les 
sécher préalablement, les faire passer dans  une enceinte où se 
trouve u n  ballon ultra-léger,plein d'hydrogène et étanche. (On 
connaît :ictuellerncnt des vernis employés dans la construction 
des dirigeables pour rendre les enveloppes étanches à l 'hydro- 
gène.) 

Les gaz des chambres variant de densité par suite des propor- 
tions vari:ibles relatives d'oxygène et d'azote, la poussée du  bal- 
lon sera variable également. Donc, une tige à laquelle sera sus- 
pendu le ballon oscillera ; ce sont ces oscillations, aniplifiées par  
la méthode classique, qui seront enregistrées sur  le tambour. 

On pourrait  aussi,  au cas oit la force dhelopprir. B l'extrémité 
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de la plume serait insuffisante, faire l'enregistrement non plus 
par  une plume, mais PiiI. un moyen photographique continu tel 
qu'en a construit d é j i  la maison Richard dans  des cas annlogucs. 

Description sommaire de l'appareil. - Soit A la prise de gaz 
en queue dcs chambres ;  II un  tube en U dessécher;  C une 
boite en bois, de  30 litres environ, goudronnée intérieurement et 
bien étanche; D un ballon de c:ioutchoucultra-léger, d'une capa- 
cité de 10 litres, rempli d'hydrogéne et  recouvert d'un vernis 
spécial eiriphcbant l'hydrogène d e  s'échapper. 

Le ballon est suspendu en E, l'aide d'un fil trks Lin, à un 
levier 1; P G ,  mobile en F ; G est la plume enregistreuse; I I  est 
le tarriliour, qui fait u n  tour coniplet en 24 heures ;  1 est une 
troinpe à eau qui aspire le gaz L une  vitesse réglable à volonté. 

Quelques chifres. - Les proportions d'oxynCne en queue dans 
les chambres de ploml-, sont variables et oscillent entre 5 et 6 et 
rriérrie 10 p. 100 en volume. 

Prenons deux cas extrémes : 

Soir : Matin : 

O = 5 p. 100 cn volume O = 11 p .  100 en volume 
Az = 95 - A Z  = 89 - 

- 

Ln différence des pouss6es est,  eri milligramrncis, p a r  litrede 
capacité du  ballon : 

1.1026 0,972 
(110c:c.-50cc.)1.293X T),oxygkne -(950cc.-890cc.)x L.293X D.azote - 
soit GOcc.(i.2!13 x 1.1056-1.293 X 0,972) 

0,0001737 gr .  x 60 = 10 riiilligr. 42. 

Si la c;ipacitt! du ballnri est di: 10 litres, la fnrce p i  s'exercera 
en E pourra donc atteindre 100 riiilligrarnmes ; ce qui est aiilpie 
ment  suflisant : 2 0  pour que la résistance de la plume soit négli- 
geable; 2"our que I'enre~istreirient soit bon, avec un rapport 

Bul de l 'nppareil .  - Cet app;ireil, mis b l'ahri des riiains 
i i i t , é ressk  et indiscretes, pourra accuser heure par  heure I'exe6j: 
d'oxygkne en queue, ce qui peut se résumer ainsi : le bon ou le 
rnnuvais travail des  chanibres ; la surveillarice el3"ective ou nulle 
des ~ d p o s é s  ; le prix de revient. Car, rie I'o~ihlions pas, dans la 
ftihrication de l'acide sulfurique, c'est le facteur u oxygène en 
queue r qui indiquc : 

a )  Si les ouvriers nnt fait. h i .  (:hiirg~. de pyrites comme ils 
doivent la faire ; 

6 )  Si le coutre-riiaître a fait  ses tourn6es ; s'il s'est assuré que 
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les ouvriers n'ont pas  ouvert les registres de leur four plus ou 
moins qu'on ne le leur permet;  

c) Si I'on doit introduire plus ou moins de produits nitreux, 
ces produits constituant un facteur important au point de vue 
du prix de revient. 

REVUE DES PUBLIC ATIONS 
Recherr.lie de l'aeide p i c r i q u ~  dans l'urine par 

la formation d'isopurpiiratc? de potasse. - 11. Y1)IiAC 
( U n i o n  pharmaceutique 1!)16, p .  337).  - La rBaction la plus 
usitée pour 1;i caractérisation de l'acide picrique est celle qu i  
est basée s u r  In formation de I'isopurpurnte d e  potasse au  
contact du  cyanure de potassium et  qui se traduit par  une 
coloration rouge-pourpre. Cette réaction doit &tre effcctii& 
avec certaines précautions : on ne doit pas chauffer au-delà de 
60-70" et l 'on ne doit employer qu'un faihle ex& d'acali.  Eri 
observant ces précautions, on obtient la coloration caractéristique 
avec des  traces d'acide picrique dissous dans  l'eau. Voici com- 
ment il convient d'opérer : on prend dans un  tube à essais quel- 
ques cc. de solution picrique très étendue ; on ajoute quel- 
ques gouttes de  solution décinorrnale d e  soude, de  manière que le  
mélange bleuisse tr&s Iégh-ement le papier rouge de  tournesol ; 
on verse alors dans le tube quelques gouttes de solution de cya- 
nure de  potassium a u  dixième; on chauffe la partie supkrieure 
du liquide ti 60-70"; l a  coloration rouge peut ne se produire qu'au 
bout de  quelques minutes. 

On peut ainsi déceler O gr .  025 d'acide picrique dans 1 litre 
d'eau. La sensibilité de la réaction n'est pas rriodifiée si l'acide 
picrique est dissous dans l'urine au lieu d'être dissous dans I'cau ; 
elle est seulement diminuée de moitié si l'urine est foncée. 

La prksence de  l'albumine dans I'urine n'influence pas la sen- 
sibilitB de la réaction. 

On a reproche à cette réaction de se produire dans une urine 
renfcrrnant des pigments biliaires sans acide picrique. Ce repro- 
che n'est pas fondé, si  I'on opére en prenant les précautions 
ci-dessus indiquées. hl. Ydrac a constaté que les urines ictéri- 
ques ne contenant pas d'acide picrique ne se colorent pas en 
rouge et que la présence des pigments biliaires dans une urine 
picrique ri'enipkhe pas la formation de I'isopurpurate de potasse. 

Analyse de plusieurs échantillons de coniprimés 
d'aspirine. - hI.  KD. BONJEAN ( A n n a l e s  des falsifications 
d'avril-  ri ai, 1 9 1 6 ) .  - M. Bonjcan a exarriiri6 10 échantilloris de 
comprimés d'aspirine de  diverses marques ; en général, ces com- 
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priiiiis sont vendus en tuhes revStus d 'une étiquette portant qu'ils 
renferment 20 cornpriiiiis de DO centigr. d 'nspir i r le ;  I'étiqiiette 
de cludques-uiis de ces tulles ri'iritliquait pas 1ii dose contenue 
dans c1i;ique ci~iiipriiiié. l'oui- une des 20 i i i n r q ~ i ~ s  e s u  yées, I'tlti- 
quctte portait les inots : ilspiritze f r n u ~ a i s e  aspiraise ; sur  l'éti- 
quette d'une autre iiiarque, figurait seulenient le riiot : Aspiraise ; 
une autre 6tiiliiette postait la mention : T d l r t t e s  cnnlprimées 
d a s p i r i u e  a n l i f i b r i n i e .  

Sur les 10 écliantilloiis analysCs, 7 iw~fcririaieiit la quantité 
d'aspirine aririoriciie, soit 30 centigr. 

J.es coniprimk d'a.spii.r',le f ~ ~ n ~ ~ ~ n i s e - ~ z s p i r ( ~ i . s e  ne rmfermaient 
pas d'aspirine. 

Les cornpiiiiii.~ t l ' a sp i~a i se ,  qii i sortaient 11 I I  iiGiiic I:ibor;itoire 
( l u d e s  précédr:rits, ktaient aririorii:i:s corii~ii(: corileiiaril JO centigr. 
d'aspiraise ; tous les coiiiprinies d'un iiiémr: étui n'avaient pas 
1:i iiiPriie conipositioii ; 2 sur  2O reriF~:riiinierit de l'aspirine. 

Q u m t  iiuX tnlilett,es coi i ipr i iné~s d'aspiriire anl i f ibr ir l ie ,  ils 
~.enfeririaicrit seuleiiieiit 5 ceritigr. d'aspirine. 

(:es résultats pi~ouverit que. ù cûté de coiiipriiiiés d'aspirine 
convenablement prCpiirés à l'aide d':ispiririe (additionnée d'un 
peu d'amidon nécessaire pour faciliter le travail d u  fabriciint), 
on rcincont,r.e d 'autres  tichnritilloiis qui  sont présentés avec des 
d6rioiiiinations assez voisines pour qu'il s'ét:ililisse une confusion 
daris l'esprit d u  consoiiiin;iteur et qui ne contienncnt pas d'ospi- 
rine. 

Poiir 1 ; ~  caractéris:ttion de l'aspiririt:, JI. I%orijr:ari a eu recours 
aux opérations suivn~ites : i l  a tr:iitk les compriinés par  l'alcool 
à 920, qui dissout l'aspirine ; il n obtenu airisi, comme extrait 
alcoolique, l';ispiriiie, dont i l  a d i ~ t m n i n k  le point d e  fusion (qui 
iloit &tre de  13:)") ; i l  a ;iBt.errninC le r~oids de I'insiiliit~le, qui est de 
I'niiiidon. 

I ln  procédk nu titrage ac:iiliiiiétriqiic de li t  solution alcoolique ; 
coriiine l'aspirine se dCcoiripcise à l'ébullition en acide acktique et 
acide snlir.yliqiie, i l  a rticherr:hi;. si, apr& iit)iillit,ion, l'aciditi;, 
augmentait.  

11 a cherché si le perchlorurc d e  fcr donnait froid unc colo- 
ration violette nu contact tlc l'aspirine, cette coloration, qui est 
propre k l'acide salicylique, ne iIe\-[int sc produire qu 'a  chaiid, 
lorsque la chalt~iir a dicoinposé I'aspiiirie. 

I I  a erifin calciné les coiripriiniis 1)our voir s'ils I;iisscr;iient des 
cendres (I'iispiririe est détruite saris Inisscr de résidu). 

Rthctioii biocliiniiquc: de% g c a i s s c a w  rances. - 
\ I l l .  \71S'fIIJES(;0 ct Plll'ES(;ü j.lai~rnal d e  p l~armac ie  el de chi- 
~ t l i e  di1 16 noveinhre 1915). - La rancidité d m  sraisses se mani- 
fiste par  une odeur ~t une S ; IVPI IC  ( : :~ r :~c t~ / r i s t i [ l~~m ; Ir!: gr:iisçes 
rances possédant une acidité plus grande que celles non altérées, 
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on a proposé d'apprécier le degré de ranciditi  des  graisses d'aprés 
leur acidité ; mais i! es1 lion de savoir que le degré de rancidité 
n'est pas toujours en rapport avec l'acidité. 

On a at t r ibué la rancidité 5 la forination d'éthers butyriques ; 
on a séparé, par  distillation du beurre rance, des produits acides 
et aldéhydiques possédant la saveur et l 'odeur des graisses 
rances, e t  l'on a coristnté que les produits otienus par distillation 
du beurre rance colorent en jaune plus ou moins foncé une solu- 
tion de diamidobenzol dans l'acide chlorhydrique, tandis que 
cette solution ne se colore piis R U  contact des produits o l~ tenus  
avec les graisses non rancies. 

M. Kreis a observé qu'en ;@tant des graisses et des huiles 
exposées pendant un certiiin tcnips a I'air et ?I la lumière d'abord 
avec l'acide chlorhj-drique, puis avec une solution étlihrée de 
phlorogliicine, i l  se produit une coloration vio1el.t.e oii rouge. 

Ces diverses réactions ne donnent aucune indication sur  la 
nature des produits auxquels on doit attribuer la rancidit6 des 
graisses. 

Qiinnt au mécanisme di1 ranc i ss~nien t ,  on n'est pas davantage 
fixe. La plupart des auteurs, entre autres L)uclaux, considèrent 
la rancidité conime une  oxydation des produits de dédoublement 
des graisses sous l'influence de I'air et de la lumiére, avec ou 
sans  le concours de micro-orgariisnies. Legler di t  que,  dans les 
graisses oxydées, il existe des substances renfermant de  l'oxy- 
$ne sous une  foririe active et  que  cet oxygène peut être mis en 
évidence par  des colorations obtenues en chauffant et agitant la 
graisse en présence d e  l'acétate neutre de plorrib et de I'arnrno- 
nitique. 

Ayant observé que des graisses de bonne qualité, après  avoir 
6t6 e x p o s k s  à I'air e t  à la lumière, deviennent rances sans que 
leur acidité soit augmentée, les auteurs  ont pens6 que les graisses 
sont susceptibles de fixer de l'oxyghne, l ' instar de  l'essence de 
térkbenthine, sans avoir subi une hydrolyse préalable, du moins 
au début de  lcur altiration. e t  que cet oxygène peut ètre déplacb 
par différents agents, nolarriinerit pa r  des peroxydases (nnaéroxy- 
riases). 

On sait que,  pour déceler la prhsence du sang dans les taches 
ou dans l'urine, on se sert d c  In tcinturc récente de  gaïac et de  
l 'eau oxygénée ou de l'essence d e  térébenthine ancienne. La pré- 
sence dit sang se mmifeste  par  une coloration l)leiie. 
MM. Vintilesco et  Popesco remplacent l'eau oxggknée ou I'es- 

sence de tkrtibenthine par  la graisse ii exnminrr ;  avec le sang  
et la teinture de gaïac, la graisse donne la tnéme coloration bleue 
qii e l'eau oxygén6e ou l'essence de t k r t h n t h i n e .  

Dans des essais subséquents, MM. Vintilesco et  Popesco on t  
remplacé le sang Far une solution aqueuse d'hémoglobine, qu i  
peut très bien servir au  ménie titre que d'autres peroxydases. En 
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somme, ils ophrent de la fnçon suivante : ils prennent 20gr. de 
graisse(beurreoii axonge, huiles), qu'ils chautrent vers 3 5 0  jusqu'h 
fusion coniplète ; ils ajoutent 4 à J gouttes de solulion d'liénioglo- 
bine à 2 p.100, puis 10 gouttes de  teinture de gaïac récerrin~ent 
préparée et 2Occ. d'eau distillée, et ils as i tent .  Avec des graisses 
non rancies, il rie se produit aucune coloriition, tandis que, avec 
les graisses rances, l 'érnulsio~i se colore eri bleu plus ou riioins 
foncé, suivant le degr6 d'altération ou d'oxydation. Si la graisse 
est peu rance, on rend la coloration plus apparente en a,joutant 
au  mélange un volunie tga l  d'alcool à 95" q u i  dissout le produit 
d'oxydation. 

RIM. Vintilesco e t  Popesco ont obtenu la mkme réaction enrem- 
p l a ~ a n t  le gaï:ic par  d'autres produits oxgd;iblcs. tels que la ben- 
zidirie e t  le gaiacol, niais les rksultats ont été moins concluants 
q u ' a v e d e  gaïac. 

Toutes les gi,:iisses rances donnent la rrihne coloration, mais 
l'interisité de  celle-ci est quelquefois assez faible ; c'est ce qui 
s'est produit avec des huiles d'olive qui,  pourtant ,  étaierit très 
acides. D'ai l l~i i r?; ,  l'acidité n'intervient nullement dans  la réac- 
tion, attendu que les huiles acides, neutralisées p a r  la soude, 
puis lavées à l'cou et ù l'alcool, donnent la r h c t i o n  nu gaïac avec 
la rnr!rne intensilé qu'avant leur iieutialisation, 
31N. Vintilesco et  f'opesco ont fait l'expérience suivante : ils 

ont pr is  pluaieiirs sortes de graisse de horine qualité (beurre, 
axoqge, huile d'olive, huile d':irrinntiesi, qui  ne donnaient pas I:i 

réaction a u  ga ïac ;  ils ont dosé l'aciditk, e t  ils ont partagé crs 
graisses eri deux lots, dont l'un a kt6 exposi: B I'air et à la lumière, 
tandis que les quatre  sortes d e  graisses de l'autre lot étaient ren- 
fermées dans dcs flacons bouchés. Au hout de 8 jours, il a 6té 
coiistati. que l'aciditk n'avait varié dans aucune des graisses des 
deux lots. bien que les graisses exposGes h l'air et ù la lurriiitrw 
eussent pris une odeur de  rance manifeste. P a r  la réaction au 
gaï"c, les résultats ont 6té dilfCreiits : les graisses renferrnks dans 
des flacons ne donnaient pas In réaction au gaïac, tandis que, 
pitrini les graisses exposées B I'air, les huiles la donnaient riette- 
k e n t .  ~ ' a & n g e  et le beurre n'ont donii6 qu 'un peu plus tard la 
réaction, et alors l'odeur dc rance était devenue trks perceptible. 

Les graisses rances, lorsqu'elles sont chaufrées vers 230" pen- 
d:mt quelqiies minutes, donnent toujours la rriéme intensité de 
réaction au gn'ï,icol, rrinis elles ne In donnent pas lorsqu'elles ont 
bté chaufrées à 2000. 

REVUE DES PUBLICATIONS ~ R A N G E R E S  
Reclierclie ducadniiuiii. - M K .  S,il,Y.iI)OllI ( P h a r n ~ a -  

ceutical Jour~ial . ,  1916, 1 ,  p. 5%). - IJne solution à 20 p. 100 de 
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perchlorate d'ammonium dans l'ammoniaque ( D  = 0,900) est 
un réactif sensible du cadmium, qui est alors précipi16 sous la 
forme de perchlorate double cristallin Cd(C104)24jizI13. Partant  
d'un rn6lnnge contenant des sulfures d e  cuivre, de  bismuth et  de 
cadmiiirn. par  exeniplc, on les dissout dans,l'acide nitrique. Cette 
solution, traitée par  un  excès d'ammoniaque, précipite l'oxyde de 
hisrnuth. Aprhs filtration, ln liqueur! t l~.venue kileiie, traitée p a r  
le &actif a u  perchlorate d'ammonium, donne le précipitk de per- 
chlorate double en question. mhrne en prbsence de  cinq fois plus 
de cuivre que  de cadmium. Ch. P. 

Dosagc?desalcaloïdes. -MX. G. D .  BEAL et S.E. BRADY 
(Phurrnaceutical Jozirnal, 1 9 1 6 ,  1. p .  299). -Les auteurs propo- 
serit d'extraire les alcalo'idcs {i ll'aide de I'étlier et de  les trans- 
former en chlorhydrates en faisant passer un  courant de  gaz 
chlorhydrique sec dans la liqueur éthbrée; on  évapore I'bther ; 
on pèse les chlorhydrates;  on les dissout dans l'eau, et I'on dose 
l k l  à l'aide d'urie solution alcaline titrke, en se servant de la 
phholph ta lé ine  comme indicateur. On fait. ainsi successive- 
ment un  dosage pondéral e t  un  dosage volumétrique des 
alcaloïdes. 

PrGparation de l'alcool al~uolu pur exempt d'am- 
moniaque. - RI. L. W.  WINCKLER (Pharmaceutical Jour'nal, 
1916, 1, p. 633). - Ori se sert de Iirnaille de calciurri préparée 
de la irianihre suivante : on strpare, d'abord, toute particule de 
matière étrangère qui  peut  ahhérer au  métal, puis on agite 
celui-ci dans un  flacon avec du tétrachlorure de  carbone;  on le 
jette s u r  un fillre, et I'on termine le lavage en l 'arrosant d u  
&me solvant ; la limaille est enfin desséchée dans une atinos- 
p h h e  d'acide carhoniqiie, jusqu'à disparition complète de  l'odeur 
de tétrachlorure de carhone. Pour un  litre d'alcool à 95", on 
ernploie 20 gr .  de limaille de  calcium, et l'on distille. A l'alcool 
anhydre ainsi obtenu, on ajoute iin pcii d'alizarine, puis peu A 
peu de  l'acide tiirtrique pur pr6alableinent dissous dans une petite 
quantité du méine alcool dé,j& redistillé. Le virage de la teinte 
de I'alizaririe au  jaune vif indique un  excès d'ncidité qui doit étre 
aussi faible que possible. L e s  traces d'arriirioriiaque que peul 
encore contenir l'alcool sont ainsi converties et  fixées en tartrate. 
II n'y a plus qu'a distiller A nouveau, en prenant les précautions 
voulues pour maintenir le produit anhydre.  CH. P. 

Titrage de la caniiella de Ceylan. - M. V. l~E~I,I,EN- 
BEHG (Chernisi anddruggist, 2 9 2 F , I I ,  p. 44). - On peut doser 
coloriinétriquerricnt l'aldéhyde cinnamique dans la cannelle de 
Ceylan par  l a  méthode suivante : introduire dans u n  ballon i g r .  
de  poudre de  cannelle avec 40cc. d'alcool 950 et  chauffer au 
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refrigéraritasceridant pendant 10 ininutes ; distiller jusqu'à ohten- 
tion de  30 & 35 cc. de liquide; :$outer 100 cc. d'eau et continuer 
la distillation jusqu'à ce qu'on ohtienne 100 cc. ; on rnélanse 5cc. 
du  produit distillé avec 2 cc. d'une solution à 5 p.100 d'alcool 
isohiityliquedüns I'acool& 95oet iivce 3 cc. d'alcool é thyl iquei  38" 
à ce m6lange on ajoute 20 cc. de SOLI12 concentré, et, apriis 
(15 minutes de  contact, on comparu la colorationobtenuenvec celle 
d'une solution d'aldéhyde cinnarnique à 2 p.200 dans 1';ilcool 
à 380. 

Neuf écliantillons de cünrielle de Ceylan ont  donné des quanti- 
tés d'aldéhyde cinnnmique viiriiint clc 2,3 & 1,8 p. 100; sept échan- 
tillons decannelle de Chine ont donné de  1,2J 5 3,77, et  un échan- 
tillon de fleurs de cannellier contenait 3,73 p.100. A.D. 

Doaage du tolui?ne dans les  toluols commerciaux. 
- M. 1). XORTHALL-LAURIE (The  Anulyst, 1915,  p. 384). - 
Lorsqu'on porte à l'ébullition u n  niélange d e  deux substances 
chiruiques similaires, miscibles en toutes proportions, comme le 
benzène et  le toluène, e t  ne forniant pas un  rnélange ?i point 
d'él~ullitiuri coristant, la relatioii enlre  lü corriposiliori iriolécu- 
lnire de la vapeur et la composilion moléculaire du rnélange est 
constante et peut être exprimée par  l'équation suivante : 

Xi IV, -- x z - 5 G  
dans laquelle Xi  et X, sorit les riitisses reliitives des constituants 
B l'ktat de vapeur, W, et W, les masses relatives des constituants 
dans le liquide et C une constante en relation avec In terision de 
vapeur. 

l k  ces corisidératioris l'auteur a déduit Iii iriéttiode de dosage 
suivante: un volume connu de l'échantillon k analyser est distillé 
à la rnanièrc habituelle; dès que le volume du  distillat est égal au 
quar t  d u  volume primitif, on cliange le rkcipient, et l'on recueille 
la rnoitik du volurrie priiiiitiî; or1 ürr?te alors la distillation. L e  
point d'ébullition de  la première fraction est déter-riiiné, ainsi 
q u ~  celui de l a  deuxième fraction, qui est cn fait ici la partie qui 
reste cornme résidu dans l'appareil distillation. Connaissant 
ces deux points d'étiullitiori, il suffit d e  se reporter à uri graphi- 
que établi pa r  l'auteur et de lire sur  Ics courbes la teneur directe 
en benzène et  tolu&ne, la difrérencc avec 100 donniirit lexyléne(1). 

( 1 )  Y o t e  du Iraducleur. - Lc graphique en qucfistinn, qu i  a 6te elabli 
par  l 'auteur en opérarit su r  des ni6lnriges cutiiius d e  berizbne. d e  tolucrie. 
de xylkno, forme un hors texte d e  trCs grandes diniensions iie pouvant 
pas 6tr.e réduit a la diriiensiciri des Annules ; i l  serait inipossible d'y f'aii,c 
la moindre lecture ; las lignes SI:  contonilraient ; de plus, cerlaines de <,es 
lignes ktant en couleur, il riisrilterait de ce chef une  difficulté considérable 
d'irripression. Ceux q u e  Io. queslirin iriLBrxsse peuvent se  prtiçurer ce z r ü -  
phique chez Simpkiri, MarsliaIl, Ilsniilton, Kcntet C o  Ltd, 2, 4, 6, 8. Orange 
Street, London S.W. 
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L'appareil pour déterminer les points d'ébullition des fractions 
distillées est représenté par la rigure ci-contre. Dans le col d e  la 
fiole se trouve disposé un cyliiidre eu verre tr& riiince, possédarit 
en son milieu une ouverture correspondant avec la Luhulure laté- 
rale. Cette petite chemise cst destinée protkger la boule d u  
thermomètre et assure une température régulière. 

Marche d'un essai. - 200 cc. de l'échan- 
tillon sont mesurés l a  température de l'eau 
du laboratoire et versés dans u n  ballon & 
distiller de ciapacité juste suffisante, dont le 
col a été coupé et  fermé u n  peu au-dessus 
de la tubulure latérale ; on distille à la ma- 
niére habituelle, en recueillant 7 cc. environ 
p a r  minute dans une éprouvette graduée 
de 50 cc. ; lorsque 50 cc. de distillat ont  $té 
recueillis, l 'éprouvette est changée sans 
arrêter la distillation et reniplacée par une 
autre  dprouvette graduée de 100 cc. ; aussi- 
tht que 98 cc. 5 ont été recueillis, on éloigne 
la flamme ; on laisse égoutter le réfrigé- 
ran t  et refroidir le bal lon;  pendant ce 
temps les 100 cc. de distillat ont été re- 
cueillis. 

Si les premiers 50cc. sont troubles a cause de la présence 
d'un peu d'enu, on ajoute un  petit morceau d e  chlorure de cal- 
cium ; on agite, et l'on abandonne au repos. 

Le contenu du  ballon à distiller est refroidi sous u n  robinet 
d.enu et transvasé dans  l'appareil spécial décrit plus hau t ,  e t  le 
point d'ébullition est pr is  comme suit : 

L'appareil est réuni à un réfrigérant k reflux, e t  l'on porte à 
l'ébullition, de façon que le liquide distillé retombe uniformé- 
ment B la vitesse de  1 goutte par  seconde. Le thermométre fixé 
au  col du  ballon doit étre divisé en dixièmes de degré. Lorsque la 
t~rnpéra ture  est devenue constante, CF, qui demande environ 
10 minutes, on lit le thermométre, puis on procède aux  correc- 
tions ducs S In pression atmosphérique et S la lori,rrueur de tige. 

L'appareil est séparb, vidé, séché, et lc distillat provenant de 
la première distillation, qui est devenu absolument sec, est versé 
dans l 'appareil;  on procbde à la determination de son point 
d'ébullition comme il a été dit .  

Connaissant ces deux points de distillation, on se  reporte au  
grnphique dont  il a été parlé en premier lieu ; sur  les lignes ver- 
tiçalcs sont  notés les points d'ébullition de la dernière distillation, 
tandis  que les lignes horizontales portent les points d'ébullition 
d u  premier distillat;  les points oii ces différentes lignes rejoi- 
çnent  les courbes indiquent le pourcentage direct en benzine et 
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tolukne ; en faisant la somme de ces deux pourcentages et la 
retranchant de 100, on obtient le xyléne. 

Cette nouvelle mcthode perniet de déterminer directement 
la teneur de tous les niélaiiges possitiles de toluène et de xylérie 
avec le hcnzilne, et cela k partir de 30 p. 100 de to l i~ène ;  I'emcti- 
tuile des résul t i i t~ est d 'autant  plus grande que lc t o l u h c  est en 
plus grande quantité. Le pourcentage peut s'obtcnir i~ O,t p. 200 
près. 

Pour les mélanges qui contieridrnierit nioins de 30 p. 200 de 
t o l u h e ,  e t  pour utiliser le grüpkiique, il est nécessaire d'ajouter 
une quantité connue de tolukne pur .  Par  exemple, on emploie 
100 cc. de l'éch:intillon B analyser et 100 cc. de  toluthne pur. 

Cornme cette déteriiiiriation est basée sur  les points d'Ebulli- 
tion, il est nécessaire de procéder toii,jours & cette opkratiori dans  
les mémes coriditions et surtout de tenir compte des varintions 
de la pression atmoçptiériqiic. La relation entre le point d'tlbiil- 
lition et  la pression est e x p r i d e  par  1'6qu:ition suivante : 

A ï '  = (760 - p) (273 X t )  C ,  

dans laquelle A T  est la différence entre le point d'ébullition 
o h s e r d  et le point d'ébullition i la pression de  760 millim. ; 
I est le  point d'él~ullition (111 l iquide;  p l a  pression ittmosphrl- 
rique réduite k O", i:t C est une constant,e. 

I,a valeur de  C est : 
Pour  le benzène . . . . . . 0,0001 21 
- l e t o l u h e  . . . . . 0,000220 
- le xylène . . , . . 0,000110 

Le tableau suivant donne riii~eclcrrient les corrections L faire 
eu égard B la pression : 

Pression 
hrrection 

a faire 

hrrection 

à faire 

+ 0.05 + 0 , i  + 0,13  + O,? + 0 , 2  + 0,e.; 
+ 0.3  + 0,35 + 0 , 4  + 0 , 4 5  

1 095 

.- 

Pression 
:orrection 

a faire 

+ 0 , s s  + 0,tio + 0 , s s  + 0,TO + 0,75 
-t 0 , 8  + 0785 + O,!) + O;!, + O , %  + i , 0  

Comrne u n e  portion de  la tige clu therrrioirièlre n'est pas plon- 
g6e ditris la vapeur d u  liquide bouillarit, une correctionest néces- 
saire si l'on veut obtenir le v6rlt:il)le point d'ébiillition. Cette cor- 
rection est calculée d'après la formule : 
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0,000143 (T-1) N, 

dans laquelle T es t  le poirit d'éliiillition observé ,  t l a  Lernpérature 
d e  la t ige  e n  d e h o r s  d u  ballon,  e t  N la longueur  d e  la colonne 
de  mercu re  d o n t  les  degrés  n e  son t  pas chnutfés p a r  l a  vapeur .  

Le  tableau s u i v a n t  donne le moyen d e  faire les corrections e n  
ques t ion  : 

T-l 

O,14 
D,29 
0, 43 
O ,  57 
0 ,  71 
O ,  X t i  
1,oo 
1 , 4 4  
1 ,% 
1 ,.i3 

- 
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TOYEI. - I'remiere partie. - G É N É H A L I T ~ S , ~ ~ ~  pages, :~vec 480 figures. 
1 9 1 4 .  Prix : 40 fi-. 

, . l o v ~  Il. - Deuxième partie. - ~IONOGHAPHIES,  -496 pages, avec 7 figu- 
res.  1914. - Prix : 25 f r  
Le très ir i iportmt oiivrage que le Ur  Weyl a consacré aux rnétkiodes 

usitées dans  les laboratoires pour l'analyse et  la synthèse d f s  compo- 
sés organiques, dont  M .  K .  Cornubert a préparé l'édition française, 
est appelé & contribuer puissamment Ii l a  rériovation de notre indus- 
trie cliirnique nationale, en facilitant & nos collégiies l'étiide prati- 
que de la synthèse, science hien française, qui a été créée e t  développée 
par Berthelot dans  un but excliisivernent spéculatil 'el que les Alle- 
inands on: indiistrialisée, en exploitant les découwrlos de nos grands 
maîtres. 

C'est une muvre collective de spPcinlisles, d'expériiiientate~irs rom- 
pus h toutes les difficultés que prtisentent I'Ctlification des molécules 
organiques, leurcaractérisat,ion et leiir analyse. C'est donc u n  ouvrage 
essenliellcment pratique, pourvu d'une trés large documentation et 

(?) Nous avons déj5 signalé a nos lectcurs (1914, p. 123) le tome 1 d e  
cet important ouvrage, mais nous avons jugé utile d'en reparler en nnnon- 
çant le tome I I .  
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permettant airisi de remonter aux sources. h l .  Corniibcrt ne s'est 
nullernerit contenté d'en donner une  simple traduction française; il 
a reiiiariié qiielques chapitres ,auxquels il ajoiitera, dans le troisième 
roluriie qui doit paraître après la guerre,  lin noiiwaii chapitre siIr 
les glucoslrles; il a surtout curiiplété les réfërerices, de Façon k per- 
nietlre au  lecteur de se reporter d e  prél'érence aux publications 
françczises, lesquelles sont plus à notre portQe que les périodiques 
alleinands. 

Le premier volume, consacré aux ge'nt'rnlitt's, contient m e  des- 
cription minutiense d e  l'ensemble des appareils in~lispensahles pour 
mener  a hien les priipai.at,ions les plus tiifïiciles et  les plus délicates, 
ainsi qu'un exposk des méthodes de mesure nécessaires pour détermi- 
ne r  les constantes destinées & caractériser les corps pr6p:li.é~. 11 est 
divisé en plusieurs chapitres, trai tant successivement de l'annl?jse 
organique p a l i t a t i ? ? e  et quantz ta t ive ,  de I'nnalyse élt'rnenlaire, 
des  metltodes chimiques et phys iyues  de déterminat ion  des poids 
moléculaires, de la  calorime'trie, des solvants,  d e  l n  dessiccation, de 
l a  cristall isation,  de l'épîii,sement, de  l a  décoloration, de la  clari-  
fication, de l ' ay i ta t ion .de  l a  d ia lyse ,  d~ la  filtration, des bains,  de 
l a  concentration d a n s  le v ide ,  de  l a  subl imat ion,  de l a  détermina- 
t i on  d u  point de fusion,  de l a  polarisation,  d u  point d'ébullition, 
de  la  d is t i l la t ion ,  d u  poids spicifique, de l ' indice de rk fract ion ,  de 
l a  fluorescence, de  l u  photochimie, de l'électrochimie, de l a  mesicre 
de  lu  conductlbil i té electrique, dr la  correction d'obsrri:utions ther- 
momitr iyues .  

Chacun de ces chapitres, rédigé par  un si~vilnt pénétré de  son sujet 
e t  le connaissant k fond, indique avec les détails les plus ininutieiis 
l a  métliorle opératoire;  on y tioiive les obser\.i~tions essenticllcment 
pratiques concernant le choix des ;ipp;rieils. A ce siijet, nous nuus 
permettrons de conseiller à M. Corriiibcrt de curripléter, dans uric 
note additionnelle,  l a  description d'appareils ~iliysico-cliiriiiques de 
cons twc t ion  prnnçn2se, lesquels sont souvent bien slipérieurs aux 
appareils allcniarids, tarit sous le rapport  de la prëcision des résultats 
d'observation que  de la facilité de 1 i ~  riianipulatiori. Tel  est le cas des 
polarimèlres et des saccf~ur.i?nètres (ceux de Laurent-Jobin et  de 
Yellin), des calorinzétres (ceux de Naliler (it  de Ch Fery), et iles 
t f~ermomr' tres  di/Tiren,tiels (celui ile Hiielle, rlrJcrit dans les Annales 
d e  chimie n n a h y t l p e  du Ili août I9l i i j .  

Avec lc deuzierne volume, n o m  aliordoris les monographies. 
Chacune d'elles est traitée par un  spér~ialist,e, qu i l ' a  siilidivisée en un 
certain nombre de  chapitres Ires condens6s. Viennent d'abord : 
Oxyda t ion  (XXV chapitres) et Heduction (SSIV chapitres);  ensuite: 
Dédoublement des compose's racimiyues  ( I I 1  chapitres) ; Polymérisa- 
t ion  el tiépolymérisation (VI11 chapitres); Catalyse (XV chapitres); 
Préparat ion  et emploi des enzymes  (IV chapitres) ; Condensation 
( I r e  partie : V clialiitres; 2e partie : VI1 cliapitres ; 3e partie : II1 cha- 
pitres);  Peroxydes (IV cliapitres), e t  Oronides ( I I  chapitres). 

Chacune de ces inonograpliies, rédigée trés clairement, est concise 
c t  substantielle, et  les rét'ërences trés no~nbreusea permettront au 
lecteur de con~plé ter ,  a u  besoin, ses connaissances dans tel ou tel 
chapitre. Des (ableaux sjnoptiques d'o.r.ydnnts, de réductews,  de 
catalyseurs et drs agents de condensation con~plé tent  très utilement 
les monographies énoncees. 
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Ce volume, consacré aux monographies,  n'a pas de table alphabé- 
tique. Cette dernière sera publiée plus tard, avec le dernier volnrne, 
qui est  e n  préparat ion  et qui traitera des groupes h y d r o x y l e ,  alco- 
yle,  alde'hyde, cetone, carDox?jle, su l fonique ,  sulfure's, clyanés, 
double ct triple l iaisons,  halogène,  d m  composés organométall iques,  
des groupes n i t ro ,  nitroso,  amino  et im ino ,  d iazon ium,  des arni- 
r~oncides,  des p o l y p p t i d e s ,  des quixones et des glucosides. 

L'exécution matérielle de cet irriportont ouvrage, est particulière- 
ment  bien soignée soiis tous les rapports.  D .  SIDEHLKY. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMEITS 
- ~ - 

C'oiisei-v~loirc des  a r t s  C C  rnéliers. - Couns PUBLICS ET 

GRATUITS P O U R  L'ASNEE 1916~1917. - I'I~EMIER S E M E S T R E .  - ~ ~ A Ç I I I S E S .  - 

.II. Sauvage, prof'esseur ; le vendredi, ii 17 heures, du 3 novembre au 
212 janvier irirliis. Conférences siir les Jloteurs hydraul iques .  

ICCONOMLE YOI.ITIQIIE. - II. Auguste I)esctiaiiips, cli:irgc' de m i r s  : le 
sarriedi, B 17 heures? du 4 novembre au 2 décenibre inclus. CorifCren- 
ces sur le Commerce ex tér ieur .  

ECONOMIE SOCIALE. - M. Ueauregnrd, chargé de cours;  le lundi, 
17 heures,  di1 6 novembre a u  11 décembre inclus. Conférences sur 
I'Economie sociale e t  le Contrat  de  t rava i l .  

ASSURANCE ET PHÉVOYANCE SOCIAI.ES. - 11. hlabilleau, professeur ; le 
inarrli, à 17 tieiires, r l i i  7 novem11i.e ail 23 janvier inclus. Conferen- 
ces sur  le I'oi7it de w ~ e  iriternutiorial de  lu p r é o o y a ~ ~ c e  sociule. 

~ ~ É T A L I , I J R I ; I E  ET TRAVAIL DES METAUX. - hl .  (;Llillet, plYlfe~~eLll' ; le 
iiieicredi, 17 heures. du  8 novembre au  24 janvier inclus. Confé- 
rences siir les Produits métal lurgiques  ; leurs essais e t  leurs  t ra i -  
tements.  

CHIMIE INDUSTRIELLE. - JI. Fleurent, professeur; le jeudi, ti 17 heu- 
res, du  9 no~rembre a u  28 janvicr inclus. Conférences sur les Indus-  
l r i r s  chimiques;  leur o rgax i sn t ion ;  leur rôle économique dans  
l't?quilibre de la  pruduclion f ran~ .a i se .  

PHYSIQUE  APPLIQUE^ A U X  AHTS. - M. Yiolle, professeur; le diriianclie 
matin de Y h 12 heurcs, du 12 novembre au  2 l  janvier inclus. Con- 
férences-manipululians. 

HYGIESE INDUSTRIELLE.  - 41. le docteur IIeiin, professeur ; le samedi, h 
17 heures, du  9 décembre ail 3 fkvrier inclus Conférences sur  1'Hy- 
giène dans  l ' industrie.  

ICCONOMIE INDUSTRIELLE ET STATISTIQUE. - M. I,iesse, professeur; le 
Iiiridi, à 17 heiircs, du  18 décernbre au 5 iiiars incliis. 

DEUXIÈMB SEMESTRE 

I )noi~  COMMEIICIAL. - 31. Alglave, chargé de cours ; les vendredi 
19 janvier, ,jeudi 23 janvier, mardi 30 janvier, mercredi 32 janvier, 
iiiardi 6 février? ii 17 lieures. 

ILECTRICITE INIIUSTRIELLE.  - II. Marcel Iléprcz, professeur; Ic ven- 
dredi, ii il heures, du  26 janvier au  30 in:irs iric:lus. 

CHIMIE GENÉRALE DAXS SES RAPPORTS AVEC L'INDIJSTRIE. -M. Job, profes- 
s rn r  ; le jeudi, H 17 heures, dii l e r  I'r'vrirr ail 3 avril inclus. Confsren- 
ces sur  les r n e ' h d ~ s  de l'indus1rie rnodertle; citirnie de I 'hydroyéne,  
de I'ox!yyène et de l 'azote. 

CIIIMIE APPLIQUÉE AUX IADUSTRlES DES CHAUX ET CIMENTS, CERAMIQUE ET 
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VBRHEHIE. - M. Boudouard ,  professeur  ; le m e r c r e d i ,  17 heures,  du  
7 février  au 28 m a r s  inclus.  

CHIMIE AGRICOLE ET ANALYSE CHIMIQUE. -M. Schloesing fils, professeur 
r e m p l a ç a n t ;  le samedi ,  8 17 heures ,  d u  10 février  a u  31 m a r s  inclus. 

MÉCANIQUE. - M. Boulanger ,  professeur; le m a r d i ,  17  heures ,  du 
13 février  a u  21 m a r s  inclus.  

FILATURE ET TISSAGE. - M. Dantzen.  p r o f e s s e u r ;  l e  lund i ,  1 7  lieu- 
res ,  d u  12 m a r s  a u  2 avril 1917. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS.  

Nous i n f o r m o n s  n o s  lecteurs  qu 'en qual i le  d e  secrétaire  général  du 
Syndicat  des  cli 'rnistes, n o u s  nous chargeons,  lorsque les  d e m a n d e s  et  les 
o i f r e s ~ e ~ e r r n e d o n t ,  de p rocure r  des chimistes  a u x  indus l r i e l squ i  e n  ont 
besoin e t  des  places a u x  chimistes  qui  s o n t  à l a  recherche d 'un  emploi. 
Les inser t ions que  n o m  faisons dans  les Annales s o n t  absoliitnent gra- 
tuites. S ' adresse r  M.  Crinon,  20, Boulevard Richard-Lenoir ,  Paris, i i e .  

S u r  l a  d e m a n d e  d e  M. le sec ré ta i re  d e  l 'Association d e s a n c i e n s  élèves 
d e  I ' lnstitut de ch imie  appliqiit'e, nous  i n f o r m o n s  les indiistriiils qu'ils 
peuvent  aussi derriander des chirriistes eri s ' a d r e s s a n t  B lui ,  3,  rue 
Michelet, Paris ,  68. 

L'Association amicale des anciens eléves d e  1'Inslilut national agrono- 
mique est a rri6me chaque iiiinée d'offrir a MM. les industriels, chi- 
mistes, etc.. le  concours de plusieurs i n g h i e u r s  agronorries. 

l'rih-e d'adresser les demandes au siége social de l'Association, 16,  rue, 
Claude Bernard, I'aris, 58 .  

L'Association des anciens eI6vcs du laboratoire de chiniie analytique de 
I'Universit6 d e  Genkve nous prie d e  faire savoir qu'elle peut offrir des 
chiriiistes capahlei ct expérirrienti;~ dans tous les domaines se  rattachant 
h la chimie. - Adresser les deniandes ÿ. 1'Ecolc d e  chiiiiie, a Genbve. 

Jeune Suisse romancl, diplbnie de 1'Univer- INGÉNIEUR-CHIMISTE sité tlc Lausanne, dispensé du service ~riili- 
taire, cherche place. - Offres k W. Blanc, ürancg,  8, Lausanne. 

ON DEMANDE ponr l abora lo i r~  d'usine élet:tr<lini!taiiiirgiqi~ci, lin bon 
souffleur de verre capable de faire la  verrerie de labo. 

ratoire, d0gag8 d'obligations niililaires. 
S'adresser a M. Pic, 12, averiue Victor Biigo, Albertville (Savoie). 

diplbrrib d e  l'Université de Genbvc, 25 ans, INGENIEUR-CHIMISTE libre de service niiiitaire, connaissdnt cinq 
langues, ayant  dc la  pratique comrricrciale, cherche situation dans pays 
allié ou neutre. - Kcrire : H .  Stoessel, r u i i t ~  d c  CtiEne, 15, Genkvr. 

ON DEMANDE pour l a b ~ r a t o i r e  d e  recherches, chirriistes connais- 
sant bien la syrith8se organique tout particulibrerneiit 

série aroriiatique. - Ecrire au docteur Muuncyrat, 15, rue Soufflot, Paris. 

ON DEMANDE pour une  irriporlanle ~~?ÜUI.ER~E-GI ,UCOSERIE un 
directeur au courant de la fabrication et  de la partie 

coinmerciale. - S'adresser, avec tous renseignements utiles, aux Etablis- 
semenls Vermorel, a Villefranche-sur-Sahm (Rlibne). 

ON DEMANDE acheter : Un polariiriétre Laurent., un colorirnétre D u -  
hoscq. iiiie balance a arriortisseurs. un rni(:roscope. 

S'adresser au bureau des Annales, aux initiales N .  S .  

Le Girant : C .  CRIKON. 
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TRAVAUX O RIGIHAJX 
Réactions différeritielles 

des perchlorates, periodates, persulfates, 
yr!rcarboiiatea et yerborates, 

par hl. A. MONXIER, professeur a l'Universit6 de Genéve. 

La recherche des persels dans des rriélanges complexes, e t  
surtout en prdsence d'autres agents oxydants, tels que chlorates, 
bromates et iodates, pcnt offrir certaines difficultés. Pour  faciliter 
ces rectierches, nous utilisons, à côté des procédks connus, quel- 
ques réactions nouvelles, qui permettent, dans la plupart  des cas, 
d'identifier ces coiriposés et de  les diffirencier les uns  des autres. 

Les réactifs que nous employons sont : 
I o  Une solution diluée d e  sesquichlorure de titane (TiCI3) ; 
20 Une solution aqueuse de hleu d e  méthylène 0,Zp. 200 

environ ; 
30 Cne solution alcoolique de benzidine 0,s p. 100. 
1" L a  solution de TiCP donne les réaciions suivanles : 
1 .  Les solutions dc percarbonales et de  perborates prennent 

une teinte rouge, due à l a  formation de l 'oxjde Ti03, qu i  dispa- 
raît  par  l'addition d'un ex& de réactif. 

3. Si l'on ajoute goutte-a-goutte le réactif dnns une liqueur 
renfermant un  iodate ou un periodute. il se produit un voluini- 
neiix précipité blanc-jaur1Ati.e; la teinte jaune est d û e à  lani iseen 
liberté d'iode. Si l'on opere en présence du  chloroforme, ce der- 
nier se colore en violet, e t  le précipité devient blanc. 

3.  J,e rkactif, ajouté k unp. solution d 'un  chlorale ou d'un per- 
chlorate additionnée d 'un peu d'iodure de potassium, provoque 
égaleiilent l a  mise en liberté d'iode, niais i l  ne se  forrne pas  de  
précipité blanc. 

4 .  Les solutions de chlurates, additionri6es d 'un peu de  h o -  
mure  de potassium, puis  d e  la  liqueur titanique, mettent en 
liberté du brome, qui colorr: le chloroforme ou  le tétrachlorure 
de carbone en brun-rouge. Cette riaclion est caraclérislique pozw 
les chlorates. Les pepl i lorates  et  les nitrates ne mettent pas de  
brome en 1ibert.é dnns ces conditions. 

20 La solution de bleu de mithylène donne les réaciions sui- 
narites : 

1. Dans les solutions de persulfates alcalins, il se produit un  
précipité rose-violacé, dîi h la formation d 'une conhinaison peu 

DBCEMBRE 4916. 
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soluble de l'acide persulfurique avec la matière colorante. Cette 
réaction est d'une grande sensibilité. 

2 .  Dans les solutions de perchlorates, le hleii de méthylène 
détermine Egalerucnt la formation d'un précipité, qui e,st violet, 
& reflet vert. Ce prtcipité, filtré et chaut'f'é sur  une lame de pla- 
tine, se décompose brusquement, avec déflagration (différence 
avec les persulfntes). Si la liqueür k examiner ne renferme que 
des traces de perchlorates, il se produit, après  un repos de quel- 
q u m h e u r e s ,  d e  longues ;\igiiilles cristallines ii reflet vert, qui 
tapissent les p:irois du  tube h essais. S o u s  avons appliqué ci: 
procédr! il In r ecb~rc t ie  et  ail tlosnge des perchlorates dans le 
snlp6tre du  Chili (1). 

Les chlorales ne donnent pas de  précipitd avec Ir, bleu de 
méthylène. 

3.  Les iodures donnent un précipité bleu-foncé, niais les iodates 
et les periodates sont sans  action s u r  la maticre colorante. 

4. Les sels su ivank  donnent. 6giilcnient cles précipités avec Ic 
bleu de niéthgl8ne : fcrricganurcs, pernianganates, b ichrorn i~ t~s ,  
inétiivnnadates et rriolyhdi~tes alcalins. 

3"a solution de b e ~ u i d i n e  donne les rèactiom suivantes : 
1 .  Versée avec précaution 5 la s i i r f x e  d'une solutiori renfer- 

mant  un  liersîclfate, il se  produit,  à la surface de  contact des 
deux liquides, u n  précipité bleu i n t h s e ,  e t  au-dessous une zone 
brune. Cette réaction est très sensible. 

2. . \ I I  contact d'une solution d'un periodate, i l  se produit un 
anneau brun-rouge, mais pas de précipité bleu.  

3 .  Le réactif ne donne ni coloration, ni précipité avec les solu- 
tions de  chlorates, perchlorates, iodates, nitrates, perborates et 
percnrboriates. 

t. 

La recherche des perscls et des chlorates, bromates, iodates 
doit étre elfectuée s u r  des solutions aqueuses, aprés Blimination 
éverituelle des  rié étaux lourds. Les sels alcalins des acides variü- 
dique, tungstique t,t molybdique, ainsi que les bichromates et 
les ferricyanures, peuvent gdner les réactions. 

a )  Recherche des perborates et des percarbonates. 
Ces sels donnent les réactions de l'acide borique, de  l'acide 

carbonique et du peroxyde d'hydrogène. Pour caractériser leur 
présence dans des mélanges de c a ~ h r i a t e s  et de  borates, par 
exemple, on verse un  peu de In liqueur à examiner dans une 
solution diluée d e  bichromate de  potasse acidulée par  S04112 ; une 

(1) Arciiiuesdes sciencesphysiques et naturelles, 1916,  p.  210. 
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coloration bleue du liquide, due  à la formation d'acide perchro- 
mique, indique la présence de percarbonates ou de  perborates. 

ldenlification des perhorotes. h une solution aqueuse d'alun 
chrornique, on ajoute un excès de In liqueur à examiner;  i l  s e  
produit un  prkcipité vert-jauniitre. Après agitation, on verse, 2 
la surface d u  liquide, un  peu d'éther, puis S O ' H ~ i l u é  ; on agite 
le liquide avec précaution. Eri préserice d'un perboriite, l 'éther 
se colore en bleu. Les percarbonates et l'eau oxygénc;e ne don- 
nent pas cette réaction. 

b) Recherche des iodates et periodales. 
La liqueur à examiner est additionnée d 'un peu de  chloro- 

forme, puis de la solution de TiCI3. En présence d'iodates ou de 
pririodates, il se produit u n  précipité blanc volumineux et  de 
l'iode libre, lequel colore le chloroforme en violet. Ce réactif met 
Piplernent de l'iode en libertk dans  des solutinris renfermant u n  
iodure en présence de chlorates ou de perchlorates; mais, dans 
ce cas, il ne se forme pits de précipité blanc. On peut diffkrencier 
les periodntes des iodates par  le nitrate d'argent ; on  peut aussi 
les identifier par  la sulution alcoolique de  benzidine : il se pro- 
dui t ,  au contact des liquides, un anneau brun.  Les iodates ne 
donnent pas cette réaction. 

c) Recherche des chlorales et perchlorales. 
ldentificalion des chlorctes. Une partie de la solution est addi- 

tionnée d 'un  peu de  bromure de potassium, de chloroforine et 
de liqueur titanique : en prbsence de chlorates, le brome de K U r  
est mis  en liberté et colore le chloroforme en brun-rouge. Les 
perchlorates ne donnent pas cette réaction. 

Identification des perchlorates, [;ne autre  partie de I:t liqueur 
il exariiiiier est additionnée goutte à goutte de  la solutiori de bleu 
de méthylène : un  précipité violet, à reflet vert-bronze, détonant 
lorsqu'on le chaufïe s u r  une lame de platine, indique la prcsence 
de perchlorates. 

Si la solution renferme des iodures, ceux-ci doivent étre préa- 
lablement Climiriés au moyen de  l'oxyde d'argent.  

Si l'on doit effectuer la recherche d m  chlorates et perchlorates 
en  présence d'iodates et de  periotiates, on Clirnine ces derriiers 
sels par le nitrate d'argent,  et l'excès d 'argent  par le broinure d r  
potassium. Le filtrat est additionnt5 de  ctilorol'or~n(~, puis del'iC13. 

e )  Recherche des brorriafes eu présence de chlorales el diodafes .  
On verse un peu du liquide a exnriiiner dans une solution de  

sulfate mangrineux, acidu1C.e par  S0411\ en présence d'un 
broriiate, la liqueur prend une couleur violette, due à la formn- 
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tion de sulfate manganique ; il y a ~galerheri t  mise en libert6.de 
brome. Les chlorates et iodates ne donnent pas cette rhaction. 

f )  Kecherche des persulfules, 
La solution est additionnée de blcu de iiiEthglhc. lin l'absence 

d'iodures et  d e  perchlorates, un précipité rose ciirüctérise les 
persulfa tes. 

ldenti/iculion des persulfates e n  jwriseace de perchlora~es. - 
On verse avec précaution, à In surface de  la solution :? exaininw, 
la liqueur alcoolique de berizfrline : il11 précipitt? bleu se produi- 
san t  au contact des liquides cnr;ict6i~ise les persulfates. On peut 
également obtenir l'identificiitiori par  In réaction de Caro, au 
moyen d'une solution d'aniline à 2 p .  100. 

RBactif du  chlore libre dans les eaux 
d'alimentation iirbaiiii?~, 

Par M. (;.-A. LE Roi.. 

Comme suite ü m a  prkcédente note il), j ' a i  iinogink un nouveau 
rkactif pour Iü recherche et le dosage du chlore libre dans les 
eaux d'alimentation urbaines purifibes par  1t.s hypoclilorites, et 
dont  la siirveillance, à. l 'heure act~ielle,  est pratiqutle a u  iiioyeii 
du réactif cliissiqiie iodure-empois d'amitlon. 

Le nouveau réactif, pour les traces de chlore libre dans les 
eaux douces, est d'une sensibilitr': plus grande que  l'iodure arni- 
donné, et il est basé sur  I'einploi de certains dérivis  d u  tripa- 
r i i i i~ ino t r ip l i i : ,n~rné l l~~ine  et, praliqueinent, du chlorhgdrnte 
d'hexani~thyltrip:i~'ainiriotripk~~nyli~~~tl~a~~e. Ce sel, en solu- 
tion aqueuse! étant i~joiit4, à lit dosi: de quelques n~illii:incs, 
dans une eau susceptible de rer i ferni~r  tlps traces de ctilorc actif, 
engendre, le cas échéant, une coloration violette irnmédiale, dont 
l'intensité varie selon la teneur en chlore 1il1r.e. Cetle coloration 
est manifeste d k  que l'eau contient environ 3 cent-millionièmes 
de chlore. l'ür comparaison, et dans les rrifiiies conditions, les 
auteurs aJrnettcnt q i i ' a ~ e c  l'iodure amidonné la réaction ne se 
manifeste qii'k partir de 1 dix-iuillioriiErrie. 

Ce réactif agit iiiiinj,diilternen t ou c,n quelques niiniites ; i l  est 
inactif sur  l'eau piiw aérée 011 non, 'sur les eaux douces non 
hppochlorities, su r  l'eau de Seine ; c'est ;? peine si, a u  bout d'une 
dizaine d'heures de  contact, sous l'nclion d e  l'air ninhiant, on 
petit, avec Ics eaux non chlorkes, observer une coloration, qui, 

(1) Annales de ch ime  analytique, 1916, p .  129. 
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dans  ces conditions longuement différées, ne  saurai t  donner 
lieu à une fausse interprétation. 

Le rSactif es t  préparé de la manière suivante : dissoudre, p a r  
digestion à froid, I partie d'hexami!tliyltriaininotriph~ny111lé- 
thane,  à L'état cristallisé ou ariiorptie, dans 20 parties environ 
d'acide chlorliydr~ique klendu de son volu~iie d'eau ; aprEs disso- 
lution, ajouter une quantité d'eau distillbe suffisante pour corn- 
pléter 200 parties. Le réaclif, en flacons bouchés, peut se conser- 
ver longtemps sans  altération. On peut, dans .la prkparation, 
substituer l'acide forniique k l 'acide chlorhydrique. 

Dans un but  de contrùle, je me suis servi conjoiriteiiieiit et suc- 
cessivement d'hexamélhyltriarninotriphénylrnéthane préparé, 
soit pa r  l'orthoforrniate d'éthyle, soit pa r  le tétrarnéthyldiamino- 
hcnzhydrol, soit p a r  rkduction du  violet cristallis6 D du  com- 
merce (au moyen di1 zinc en inilic..ii chlorhydrique). La hase 
obtenue par  ces différents modes de préparation a été ensuite 
purifiée p a r  crist,allisaliuris friictiorir16es düris la ligruïrie, le beri- 
zene et l'alcool. 

Pour  l'emploi du réactif, il suffit d'en ajouter quelques niillié- 
mes dans l'eau à examiner. L'addition con,jointe de quelques 
riiillièines de chlorure de sodium intensifie la coloration. Avec 
certaines eaux,  l'addition du rkactif produit, en plus, une opa- 
lescence; celle-ci est dktruite facilement en acidifiant avec d e  
l'acide formique ou acétique; il est d'ailleurs préférahle de  tou- 
jours pratiquer cette acidification. 

Au début de  mes recherches, j'nvais employé comme réactif 
le chlorhydrate de paradiaminodiphényle (benzidine) ou encore 
de tétraméthyldiaininodiphénylmétharie en solution aqueuse. 
Ces réactifs donnent également, en présence de  traces de chlore 
lihre d a n s  les eaux, des colorations jaune-paille ou verd&tre, e t  
leur sensibilité, comme celle du  réactif hexa, est très supérieure 
à celle de  l'iodure amidonné ou du réactif aniline phéniquée et  
alcalinisée, inais ces colorations sont fugaces et délicates 
apprécier aussi nettement que la  coloration violette, surtout con- 
trdlée par  examen sous un  écran jaune approprié. 

Je signale enfin que le réactif hexamithyltriparaminotriphé- 
nylméthane est bien moins sensible qiie l'iodure amidonné k I'ac- 
tion parasitaire des nitriles qui peuvent etre présents d a n s  l'eau 
exarriin6e, et, en outre, il n'est pas influencé par  des traces de  per- 
oxyde d'hydrogkne (eau oxygénée). 
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REVUE DES PUBLICATIONS FRANÇAISES 
Reclierdie toxiocrlogique du sulfoc!yaiiiire d'am- 

monium. - JIN.  \ ~ l X r ~ l  L E K O  et  ri lin t>Ol>ESC(I) ( A m a l e s  
d'hygiène ptb l i yrce  et de n~édec ine  légale, 191 Ci, p .  239). - On 
considére les sulfucj-anurcs coinirie aussi iiiofferisifs que les ferro- 
cyanures, et poiirt;int on a eiiregistré plusieurs cas tl'einpoison- 
neiiierit par  le suIfoc>-nniirc d'arriinoniuiii. 1)nris I1ecpi:ce observcc, 
par  11.V. \ ' i i i t i lo~r~o et  I'ol)csco, on i lmit  trouvé d i i n ~  lii c1i;iiiiL)re 
(le I ; I  victiiii(> 11ii fl;iri~ri c'tiqiwté a n t m o i ~ i c o t ~  I V ~ ~ L ~ ~ B / E ~  100,gr. 
et c:onteii:irit enlwre q u c ~ l i j i ~ e ~  c r i s t :~us  de  ce sel. On ignorait I:i 
q u i ~ n  ti té n hsoi~l)6e 1):ii- le iiiirliidc. I,orqiie celiii-ci ai.c-iv;i A I'hh- 
pilill, i l  était 1ri.s agitC r.1 délirait;  ori i:»iistatii erisuile d e  1';inii- 
rie, des sueurs  froides, dc  l;i rniileur des inuscles extenseurs 
de In [+te  et de lit coloiinc vertél~ralc: ; ln iiioit sui%iit au boul de  
40 heures. Les difYPrcnts viscères (foie, estoiriric! pouinon) et Ic 
siuig Riirerit I)r,i>yks, puis ;itlilitioririés t19c;iii c l  d'acide t;ii,ti,iilue 
eii excès ; on distilla, inais Iii t1istill:ition ne pr6scnt:iil. aucune 
cles rkictiuns di: I'iicidc cyariliyclrique. 

011 procida alors i~ la 1-eclici,che du siilfocyanui.e en distillant 
une  rioiivelle cluse de viscéri:~ pi~énlnlileriient J~royés et addition- 
nCs d'en11 acitlul@e p i -  1':icitle s u l f u i i q u ~ .  Les dii;lillaLs obtenus 
doi1118rcril avec le pcrcliloi.ure (le fcr la riiiictinri carrictiristique 
de  I'iicide sulfucyaiiique. 

1)'riutre part, lei ,auleiirç pr iwnt  iinc pitlfi~: (111 sangct. d(:s lirpi- 
d r s  ~x t rxc t i f s  ol~teniis avec les viscèmc, ; ils les :~tlditionnCrent 
d'ci~u et port.i~rciit le i i i6lai i~c il I'tlhiillitiori, afin d e  congulcr les 
;~ll~uriiinoïtles ; ils achevkicnt lit tléfëc;it,ion :L l'nide d e  l'acide tri- 
chloracktiqiie; le liq~iitlr  diiféc~iiC: et lilti.2 cloniiii la coloriitinn 
r o i i ~ ~ i i r i ~ s t i ' : r i a t i c ~  avec le perc11lorui.e de fer. 

Les rri6incs i.éi~i:t,ions f'urci~t obtenues avec les vischres du 
illalade au bout, d 'un inois, cc qu i  prouve que le sulfocyanure 
d'ai~iiiioniurii riiçiste i la piiti,éfactiori. 

Les auteurs ont injecté i u n  coh;iye 2 g r .  > O  de sulfocynnure 
d'aiiiiiionium; cet aniiri:il iiyiiiit siiccoiiii>é a u  bout d'une demi- 
heure. les orgaries fureril suuiriis tiiiu inSnies traitements que 
ceux du in:~lade eiripoisonrii., et les in6iiies rkactions ont été 
obsen-ées. 

CaiuaotPres rl'itleiitité de  l'aspiriiict. - 11. 7'S:\KA- 
1.C)'LOS i . / o w r ~ n l  de p l i w t u n c ~ e  et de clrimie di1 16 septeiiibre 
1!)1G). - L'aspiririe ci,istiillisc cn petits cristaux prisii~atiques 
ciii.ncti.i~istiilucs ; lorsque ces t:iist;iux sont ~1iiluil'ti.j j u s i p ' i  fusion 
s u r  u n c  laine de verre parti:-ol~jcl, m i i s  sxns d6pnsser le point 
de fusion, ils apparaissent,  après soliditicntion, sous forme d'an- 
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neaux conccntriqucs groupés, et ces groupes d'anneaux sont jux- 
taposés s u r  la lame de verre ; on les distingue à l ' a i l  nu,  mais 
on les voit mieux au  microscope ; ils ressemblent à des grains  
d'amidon. 

En chauffant davantage et dépassant le point de  fusion, les 
cristaux se solidifient e n  une niasse transparente et vitreuse. 
l'endant la fusion, il se d6gage de l'acide acétique, e t  il reste de  
l'acide salieyl-salicylique. Cette tr;insformation de l'aspirine à 
son point de fusion fait que la détermination rigoureuse de ce 
point est impossible. Le Codcx indique 1350 comme point de  
fusion de I'aspirine ; d'après JI. Tsakalutos, ce point rie dépiisse- 
rait  uas  223". 

L'aspirine pure, dissoute dans l'eau k l 'aide d'un peu d'alcool, 
ne donne aucune réaction avec une solution trés dilutle de per- 
chlorure de fer ; toutefois, a u  bout d'un certain temps, or] observe 
la coloration violette diie B I'acide salicyl-salicyliqiie. 

Lorsque l'aspirine a été etiaufr8e dans un tube jusqu'h eorn- 
inencement de fusion, si  on la dissout, on obtient une solution 
donnant une coloration violette avec le perchlorure de fer. 

Lorsqii'on chaufk l'aspirine iiii-dessus de  son point de  fusion 
et qu'on la dissout ensuite dans l'alcool, la solution obtenue donne, 
par  addition d'eau, lin pr&cipité blanc d~ac ide  salicyl-salicylique, 
et elle se colore en violet avec une solution diluée de perchlorure 
de fer. 

Si l'on prend un réactif vanadique préparé en dissolvant une 
petite quantité de vanadate d'ainrnoniuin dans l'acide sulfuriqiie 
concentré et en ajoutant de  l'eau Jusqu'à alraiblissement de la 
color;itiori orangé d u  rn&larige, et si  I'on rnet un peu d'aspiririe 
pure, à l'état solide, au contact de ce r h c t i f ,  on n'observe tout 
d'abord aucune modification, inais peu de temps aprés, il s e  
produit une coloration verte intense. 

Uctte coloration est irnmédiate si I'on chauffe dans un tube 
I'aspirine jusrlii'A coinmencement de fiisinn avec le rkactif. 

Si l'on chauffe l'aspirine au-dessus du  point de fusion, il se  
produit encore, avec Ic réactif vanadique, une  coloralion verte, 
mais celle-ci se transforrne instantanSrnent en brun. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 
Dosage volnmétrique de l'etain par l'iodate de 

potassium. - JI.  Ci. S. J.IM1ESON (Journ.  Ind .  Eng.  Chem., 
4926, p. 500, d'après Joz~rn.  of Soc.  of cherr~. l n d u s ~ ~ y ,  2916, 
p. 7 5 5 )  

1.e tit.rage di1 chlorure stanneiix oii de  l'&tain précipité par une 
solution d'iodate de potassiuin e n  présence du chloroforme est  
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préférable a u  titrage par  le perchlorure d e  fer ou p a r  la solution 
d'iode. Le point final est très net, et i l  n'est pas necessaire de 
prendre des prkr:aut.ions spkciales pour éviter I'infliicince de l'iiir, 
car 13. solution d'iodate peut ètre ajoutée très rapidement jusqu'à 
coinmencernent de mise en liberté d'iodc ; puis le titrage est ter- 
miné aussi lenteiiient qu'on le ddsire. 

Les rt:,nctions sont les suivantes : 
K 1 0 3  + Sn + 6HCI = SnC14 + KÇI + ICI + 31-120 

KI03 + 2SnCI2 + 611CI = 2SnCI4 4- KCI + ICI + 3HZ0 
I,a méthode n'est pas  applicable en présence de  scls cuivreux, 

fcrr(wx 011 i~nt inionienx 011 de rriétaux précipités. P. 1'. 

Dosage voluiiiAtrique d u  plomb. - BI. J .  WiADDELL 
(The Analyst, 1916, p.  270). - lx prockdé consiste h précipiter 
le plomb h l'état de  chroiiinte, à redissoudre dans  lICl ce préci- 
pit,&, :L ajoiiter KI et  titrer l'iode libre avec une solution titrcie 
d'hyposulfite desoiide. Les réactions diverses peuvenl etre repré- 
sentées p a r  les équations suivantes : 

2PbCle + 2K2Cr04 = 2PLiCrOL + 4KC1.  
21'bCrOb + 161IC1+ 6KL = 2PhC12 + 2CrCI3 + GKCI + 312. 

6nia2S203 + 312 = GNaI + 3Na2SW.  
I I  en rCsultc qu'une niolécule de  Pb correspond à 3 molécules 

d'hyposulfite de  soude. On utilise une solution d'hyposulfite con- 
tenarit approximativement 18gr .  de  ce sel cristallisé pour 1 litre 
d'eau ; 1 cc. de cette solution correspond à Ogr. 005 de plomb. 

Ce procédé est tout indiqué pour l'analyse des minerais de 
plomb, de la galène en particulier ; le mode opératoire est le 
suivant : dans une fiole conique rle 2POcc., on  introduit 1 gr.  de 
minerai, ou toute autrepruportion suivantsa richesse en plonib ; 
on ajoute IOcc. d'HC1, et on laisse digérer aussi longtemps qu'il 
est nécessaire poiir éliminer l'liyrlrogène sulfuré ; ce but  atteint, 
or1 ajoute 3 c c .  dlhzO"lI, et l'on évapore jusqu'h ce que le volume 
du liquide soit réduit 2 environ 7cc. ; on ajoute de l'ammoniaque 
pour pré"piter le plomb et  les autres hydroxydes inétnlliques s'il 
en existe ; on ajoute de  l'acide acétique jusqu'à ce que la solution 
soit fortement acide ; Ic précipité doit étre dans ces conditions 
coinplhteirient dissous, i l'exception de la matière siliceuse, qui, si 
elle est à l'état gélatineux, peut. ktre néglig6e ; en ajoutant 2 ou 
3 gr.  d'acétate d'aminoniaque, on peut être plus certain d'avoir 
dissous tout le plonib. Toutes ces opérations doivent btre faites B 
une température voisine du  point d'ébullition. En présence de 
beaucoup de fer, il est nécessaire d'ajouter une plus grande quan- 
tité d'acétate d'aminoriiaque, el ,  afin d'éviter la précipilation de 
1';icPlüLe de fer basique, or] rie fait pas bouillir la solution. 

Le volume de la solution doit mesurer environ 23 cc. ;  on y 
ajoute, lorequ'elle est encore chaude, 10cc. d'une solution de 
chromate neutre de potassium à 10 p. 200. Le précipité de chro- 
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mate de plomb, jaune citron au  début, devient a u  bout d'une 
minute ou deux jaune-orangé; il se dépose facilement, surtout 
si l'on u soiri d'agiter vigoureusenient ;LU moinmt  d e  sa prk- 
cipitation ; on le lave par décantiition avec de l'eau chaude qu'on 
aidi t ionne de  quelques gouttes d'acide acktiquc, mais seulenient 
lorsqu'il y a du fer et aussi lorsque la liqueur de  laviige est encore 
colorfx par  le chromate de potasse en excés. Quatre on cinq Iav;i- 
ses  avec 10 h 25cc. chacun sont suffisants. 

Le chromate de plomb ainsi lavB est dissous sur  le filtre avec 
X I ,  e t  la. solution est recueillie d a n s  le récipient qui contient le 
reste du prkcipité, mais l'acide rie doit pas ètre trop concentré, ni 
&tre  trop chaud pour dviter la l i b h t i o n  de  chlore cit, par  consé- 
quent,  la réducliori du chromate. Environ 25 cc. d'IICI (Il= 1,18) 
et 7% cc. d'eau constituent une proportion convenable. 

11 n'est pas  necessaire que tout  l e  chlorure de  ploriib formé s u r  
le filtre soit dissous : il faut sirripleinent que tout l'acide chronii- 
que soit éliminé ; c'est pourquoi on peut laver celui-ci avec la 
solution acide, puis avec de  l'eau, et cela alternativement jusqu'h 
co~nplète  dissolution de l'acide chromique. 

solution dii chroinate dans HCI doit rit,re amtinke a u  volume 
de  200cc. ; on y ajoute 1 gr. de  K I ,  puis on titre avec la solution 
d'hvposulfite. 

~a solution d'hyposulfite peut être titrée a u  iiioyen de ploiiib 
rriétalliqueou de sulfate de plomb qii'ori précipite k l'état de chro-  
rnate et qti'on traite ensuite cornnie i l  vient d'étre dit. II. C .  

I louage  de l'acide vanadique apri?s ~Bduction par 
l'argent métalliqiie. - M. G.  KDGAH, (Joum. amer. chem. 
Sociely, 11316, p. 1297). - Une qunntité de vanadate d e  soude, 
conteriant de  (Igr.07 a Ogr.12 de vanadium h l'&ut d'anhydride 
vanadique, est acidifike avec environ 2 cc. de SO'H', dilués à 
73cc . ,  et réduite par  I 3 g r  exactement pesksd'argent pur ,  d e  
préférence électrolytique. 

On fait bouillir pendiint 20 k 30 minutes. e t  ;lu inoins 
20 minutes après l'apparition de la teinte bleue indiquant la 
rkluction d u  pentoxyde en tétroxyde: aprks tiltr n t '  ion sur  un  
creuset de  Gooch garni d'amiante, l 'argent résiduaire est lavé ù 
l'eau chaude, puis chauIf6 pendant 30 niinutes au  rouge soriiIir.e 
dans une  capsule de  nickel et finalement pesé. 

Le vanadium est dkterniiné dans le filtrat par tilrage de la 
solution chaude avec une solution de  permanganate de petits- 
siuin n'/XI, e t ,  dans le inènie liquide, l 'argent en solution est titré 
avec une snlution de siilfocyaniire d'arnmoniurii N/20. Ides rksiil- 
tats obtenus par  ces trois méthodes, lesquelles se contrdlent 
rriutuellernent, sont très exacts. En solution chlorhydrique, le 
vanadium peut être deduit du  poids du  chlorure d'argent pré- 
cipité, mais  on obtient de rileilleurs résultats en klirriinarit 
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d'abord cet itcide par  un ICger excès de sulfate d'arrjent et appli- 
qu:int ensuite l'une ou l'autre des rri6thodes décrites ci-dessus. 

P. T. 

Dosage du potawsium c r i  prbsencr d'autres subn-  
tances. - II. .\LEI. I I .  1%15N91<TT ( T h e  Annlys t ,  1926, p. 165). 
- L ' a u l w r  coni1)ine 13 iii6thode a u  cohaltriitrite avec celle ë 
l ' x i d e  perchloi,iqiie. Lr  précipiti: de  cobaltiiitiiie de potassium, 
durit la i:oristilution es1 très viiri;i1ile3 est redissous daris IICL 
étrntiu ; 1 i ~  soliiticin est évnpoi'Ce siccitt ,  et le rk id i i  est ensuite 
triiilkpnr I'acidc peichloriqrie h la rriarii?:rc hal~ituC\le : Ic perchlo- 
rate de polassiuni est otitenu, il;iris ces conditioris, dans un état de  
pureté alisolii. les perchloixteç de sodiuiii et  ilp. cohnl t  étant 
farilenierit soiiil~ies dans ilaicooi. 

Le réactif cobnlliquc sc prc:p:t re en dissolvant Xi gr. de nitrate 
de cobalt et 300gr. de nitrile de sorliuiii i i nns  l'eau, acidifiant 
avec 28cc. d'acide acbtiqiie crist:illisal~le et coinpléti~nt le ~o l i i ine  
d'un litre. 

La sensibilité de ce réactif dépend surtout de  s a  concentration 
dans le liquide B exairiiriei, coriiine le riiuritixrit les c,xpérierices 
suivar~tes : 

'I'rois porlions d'une solution, dont chneurie conticrit 5 rriilligr. 
de chlorure d e  polassiuiri pour 100cc. rl'cau, sont iidditioiinées 
respectivement [le 15, 30 1:t 50cc. d u  réactif r:ohaItiq~ie. 

Avec 13cc. aucun précipité a p r k  j)lusieurs heur rs  ; 
1) 30cc. 116s léger t,ioiible après une heiire ; 
1 50cc. précipité 3pri.s I O  ri-iinules. 

i'riiir lin rlos:igc:, i l  h i i t  rlnnrqiie le ri;;ii:tif colialtiqiie soitnjout,é 
da ris la j)ropurtiori de 30cc. poiir 50 i:c. de la solution coritenarit 
la potasse (la propoitiori de &tt,e di:rriii:i,e poiiv;int. Ctre coniprise 
entre 0 g r . I  e t  O p . ? ) .  . \prèsuri repos de deux Iieiiies, le prSci- 
pitk est filtri r:n erriplo~nrit le vide r i 1  Invi! n w c  dr: I'eauconteniiiit 
unc petite proportion dc  solutiori col-i:~lt.iqiir, (:;Ir, si l'on emploie 
1't.a~ l,ure, Ic p s i ~ i p i t é  it tenrliliicc h pirssei ail tr:ivers du filtm. 
.\1)i-Csiavage, le précipite et son iillre sont iritrudiiits dans le réci- 
picrit oii s'rst faite la précipitaticin ; on ;r,joutc u n  petit volurne 
d'HCl dilu6 et chai id;  or1 filtre, ct on lavc  le filtre d e  facon 
q u ' a w c  lrs C ~ I I X  de I;ir;ige, le voliiiiie du liqiii~le total soit coiri- 
pris eiitrc GO e l  80cc. ; on éval~orr; celiii-ci n u  hain-niaric dans 
une c i i ~ ) ~ l ( '  d e  porcelaine, ~t le iksidu o1,tenn est redissoiis d:ms 
l'eau c1i:iude ; on filtre s'il est rikc~ss;iii.r ; 1;i solution est arlrli- 
tioirii(:t: rle 3 A fi cc. (1';ir:ide pcixhloriqiie ; on évapore h siccité 
p011rt1ss11rt~r lii trnrisforilintioii rumpli.tr r n  pcrchloratci ; on Iiiisse 
refroirlii~, puison traiile le risidu p:ir 2Iici:. d '~Icoo1 II '38" ; oii agite, 
et, a p r k  un tcinps t r k  court, ori lil1i.c çiir le Gooch ; on lavé h 
l'alcool iicitlitié avec: ? p .  100 d'ai:irIe ~ii:i~r:liloriijue et saturé de 
perchloi'atc d c  potnssiuni ; on stklir h 100', et l'on pPse le per- 
chlorate d e  potassium. 
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L a  solution, qui  doit &tre précipitée par  le réactif cobaltique, 
doit ètre neutre ou faiblement acide, car,  si  elle était trop acide, 
les nitrites pourraient être décomposBs; dans ce dernier cas, on 
pourrait  la neiitraliser avec du carbonate de soiidr.. 

Cette méthode peut ètre appliquée au  dosage de la potasse 
dans les vins, les rnarcs, les lies, les tartres et  dans les liquides 
coritenant de l'acide tartrique, de l'acide sulfurique, de  l'acide 
phosphorique, du  fer, de I'alurriine et des mstiilres organiques. 

Voici quelques exernples : 
Ogr. 500 de bitartrate de potassium pur ,  dissous dans  5cc. d'[ICI 

de densite 1.10 et  dilué k 5Occ. On a trouvé Ogi.. 5003. 
Ogr.250 dc, bilartrate dissous dans 2r.c. rle S0'112 concentré et  

5 g r  d'acidetartrique, le tout rieuti~;iliséavec XaZC03. On a trouvé 
O E P  2499. " 

Lorsque la solutionacide à examiner contient des phosphates de  
fer e t  d'aliirninc en assez grandeclnantité, ceux-ci peuvent &tre pré- 
cipités par  le réactii" cob:~ltique, ce qui modifie l i s  risultats.  l k n s  
ce cas, i l  est nécessaire d'additionner In solution d'une proportion 
suffisante de citrate de soude ; les phosphates restent en solution 
tipiès l'additiori du réiictif. Les résultats dans ces conditions surit 
entièrement exacts, ainsi que le prouvent les exernples suivants : 

l o  Un inélarige contenant Oçr.200 de KCI avec 0gr .500  de  
phosphate de sodium et du chlorure ferriqiie en proportion 
équivalente, puis HCI en quantitk suffisarite pour maintenir le 
tout en solution : i l  a été ajouté à ce rndange une  solution con- 
tenant 3gr .  d'acide citrique neutr.alisés avec la soude. On a 
trouvé Ogr.2008 de KC1. 

20 Un mériie mélange contenant 0,100 KCI. Trouvé 0,2003. 
Seiils les sels arnmoriiacaiix sont capables tic rendre les résultats 
moins exacts. H. C. 

Dosage de petites quantitds d'acide cyanliyùri- 
que. - hl. O. JOIIYSON (Journ. of Amer.  chem. Society, 1916, 
p. 22.70). 

L'exactitude des résultats obtenus par  la méthode coloriiné- 
trique au sulfocyanure est rnoins ;.raride en prbsence de certains 
facteurs, tels que la présence d'llC1 ou de chlorure de potassiunl, 
qui influencent I'ioriisatiori du sulfocyanure ferrique. 

On peut faire disparaître ces inconvénients p:ir la modification 
suivante : l'acide cyanhydrique est distillé et recueilli dans  une 
solution de potasse caustique ; à 50cc. du distillat, contenant 0.Z 
à 8 rnilligi-. de cyanure de put;issiuiri, on ajoute 1 cc. de sulfure 
d'amrnoniiim jaune, puis le liquide est évaporé k siccitc; an hain- 
nxirie ; ce résidu est épuisé trois fois successives par  10cc. d'acé- 
tone ; on évapore les extraits, qui  contiennent seulcirient du sulfo- 
cyanure de potassium ; on dissout dans l'eau ; on compléte 50cc. ; 
on yout,e 2cc. d 'une solution de perchlorure de fer b 0,s p. !O0 
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et  la coloration obtenue est cornparke avec celle d'une solution 
type de sulfocyanure. 

Si l'extrait à l'ac6tone est coloré p a r  des inntières orsoniques,  
on  t rai te  le résidu de la solution aqueuse par  I'acktate d'éthyle, 
d a n s  lequel le sii1focy;iniire est insoluble. P. T.  

StBrilisatiun de l'eau par l'hypovhlorite d'amnio- 
nium. - hl .  J .  R A C E  (Pharrnaceu~ical Journal ,  1926,  11, 
p.83). - L'hypochlorite d'animoniurn posskde une  action grirmi- 
cide considérable. On l'obtient par  double décomposition d'une 
solution d'hypochloritedecalci~irn p a r  I'oxalnte d'nininoniurn ; i l  
faut éviter avec soin l'addition d'un excBs d'oxalate d'ainiiioniuin. 
L'oxalate d(: r.;ilciiirn forin4 rsb séparé p a r  centrifiigation. Les 
essais sur  le Ilncterium c o l i  ont  démontré qu'une solution d'hypo- 
chlorite d'arninonium il 3 p.20.000.000 est de 30 il 30 fois plus 
active que In solution d'hypochlorite de calciiirn. Cette action 
rapide pourrait  Stre nttrihuée à I'instahilité considbrable de 
l'hypochlorite d'aminoniuni, qui  donnerait, par  sa  déco~nposi- 
tion, de  la çhloramine et de  l'eau. 

Cl0 M I +  Cltizl12 + 11'0' 
Or i l  est démontré que In chloramine a un  pouvoir gc3rinicirle 

plus grand que la quantitk correspondante de chlore. 
A .  Il. 

Titrage de la teinture d'acmnit. - JI. C. C. HASRELL 
(PharnzaceuticalJournnl, 1916.1, p. 623). - L'auteur a constaté 
que le titrage ;ilcalo'ïdique de In teinture d'aconit, effectué par 
détermination de l'alcnloïde soluble dans l'kther, qu'on titre 
corrirne aconitine, ne prtisente qu'une rnédioc1,e valeur. 11 consi- 
dére comrrie étant seule val:ible In niéthorle physiologique, par 
laquelle. on dbterniirie la dose riiortelle de la pri>pariition pour le 
cohaye. Quatre teintures, pr6pari .e~ en même tenips avec des lots 
de racines di i ïhents ,  ont donné des trneurs en alcaloïdes solu- 
bles dans l'éther de 0,0429, 0,0418, 0,0428et 0,0hO3p. 100, quan- 
t i t k  trEs voisines par  conséquent d u  titre 1@gd O,O/L50 de la 
Pharmacopke des Etale-Unis. Cependant leur action phgsiolo- 
giquc était trks difïérerite. Irri représentant ln dose mortelle de la 
prerniiire par  l'unité, celle dcs trois autres furent respectiveirient 
1,07, ,1,9i e t  7,27.  L'auleur ajoute qu'il n'a rien observk qui put 
permettre d'attrihuer ces écarts à uiic altération quelcorique. 

C h .  P. 

BIBLIOGRAPHIE 
La clilmie des élérncnta r~tlioirclifa, par F. SOUDY, 

rnaitre de conférences & 1'UniveisiLé de Glasgow, traduit par PHILIPPI. 
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i vol. de 174 pages. (GAUTHIER-VILLARS, éditeur, 55, quai des Grands- 
Augustins, Paris) .  Prix : 5 fr .  

La radioactivité a introduit dans la chimie une nouvelle conception. 
Les éléments radioactifs sont tels parce qii'ils sutiissent des transfor- 
mations spontanées. La chimie des éléments radioactifs a trait  prin- 
cipalement a l a  nature des produits de  ces transformations, à leur 
séparation et  leiir identification individuelle. 

La propriété appelée rndioactivite' Sut décon~er i e  par hI. Henri 
Becquerel, en 1896, dans les composés de l 'uranium ; il constata que 
ces coniposés émettent spontanéillent de nouvelles espèces de  radia- 
tions, dont la nature générale se rapproche beaucoup des rayons X. 
Ainsi les nouvelles radiations pénptrent plus ou moins profondément 
dans  toutes les matières, tant  opaqiies que transparentes. Outre qu'el- 
les partagent avec la lumière la propriété d'agir su r  une  plaque 
pholographiqiie et  celle de provoquer l a  fliiorescence de certaines 
substances, telles que les platinocyanures, les nouvelles radiations 
zonisent, comme les r a rons  X, l'air e t  les autres gaz, faisant d'eux 
temporairernenl des conducteurs partiels d e  l'électricité, les rendant  
capables, par  exemple, de décharger un  électroscope feuille d'or. 
Les premiers travaux faits au point de vue chimique su r  l a  radioacti- 
vi tt! sont dus à M. e t  ?ilme Pierre Curie. . La radioactivité est une proprikté de l'atome. Elle n'est aucune- 
ment affecthe par  la nature de la composition chimique dans laquelle 
est engagé l ' a ton~e ,  ni par les conditions physiques. Jusqu'ici on n'est 
parvenu, ni à détruire,  ni i diminuer la radioactivité d'un élérnent. 
radioactif, ni rendre radioactif un  élément qui ne  l'est pas. Le pro- 
cessus radioactif s'accomplit avec une vitesse determinée e t  d'une 
manière determinée qu'il est aiijonrd'hui tout fait in~possible de  
niadifier. Cela s'applique bien entendu à l'ensemble du processus. 

Uicn que les quantités de  matière dont  on observe les effets radio- 
actifs soient ordinairement infinitésimales, on peut toujoiirs les eal- 
culer d'après l a  grandeur de l'effet radioactif et  la durée moyenne de  
vie de l'atome radioactif produisant cet effet. Il est  donc toi?jours 
possible de savoir d'avance si la substance radioactive est présente en 
qnaniité suffisante pour qu'il y ait lieu de  tenter de l'isoler, d'exami- 
ner son spectre e t  d e  déterminer son poids atomique. Cela est très 
rarement le cas, mais le sujet  a cté attaqué par de nouvelles métho- 
tles. e t  l'on a déjL obtenu beaucoup de renreignements sur  l a  
nature chimiqne e t  les réactions de  ces éléments éphémères. [!ne 
branche spéciale de  l a  chirnie est née, qu'on peut appeler la radio- 
chimie. Elle ponrsuit des buts et  emploie des méthodes dont  l a  plu- 
par t  lui sont particuliers. Toutefois, les résultats qu'elle a obtenus 
pro,jetlent une  lumière nouvelle sur  u n  grand nombre des problèmes 
de l a  chirnie. 

Dans la prciniére partie de ce volume, l 'auteur Ctudie les divers 
éléments radioactifs : leiir état  actuel, leurs propriétés, leur dosage- 
l h n s  l a  dcuxième partie, d'un caractère plus gtnéral ,  il montre com- 
ment  sont groupés ces éléments. La lecture de ce très intéressant 
volume est recommander.  
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NOUVELLES ET RENSEIGNEMEITS 
Pour I'loiliirrCrIe chi i i i lquc Prun~a inc .  - .i l 'heure oii 

se dessine l'effort d e  no t re  industr ie  chimique pour  se l ihérer  de I'ern- 
prise al lemande,  il est interessant  d e  signaler  u n e  publication qu i  
rCpond B u n  besoin actuel d e  tous  ceux q u i  s 'intkressent directement 
o u  indirectement a l a  Sahrication e t  aii commerce  des prodiiiis chinii- 
ques  : Industriels, Capitalistes, Fal)ricants, Chiinisfes, Négociants, etc. 

Nous voulons par le r  de 1'0fFce c h i m i q u ~ ,  publié par Il. I{. Bureau,  
qu i ,  soiis iine forme sévère e t  sans  prétentions, constitiie u n  index pré- 
cieux d ' informations techniques e t  conirnerciales. 

31. Huieau a su  d o n n e r  sa publicalion l e  m é i n e  esprit pratique 
qu'on retrouve d a n s  l 'organisation e t  la  conception m é m e  de  ses 
laboratoires bien connus dans  l ' industrie (Extrai t  d e  I ' l n f o r m a t i o n  
universe l l e  d u  Ir"> novernbre 1916). 

D E M A N D E S  ET O F F R E S  D ' E M P L O I S .  
Nous in formons  nos lecleiirs qu'en qiialite de secretaire gPnéral d u  

Syndicat des chiiiiistes, nousnous  chargeons,  lorsqiielesdernandes etles 
offres le  permettent ,  d e  procurer  des chimistes aux  industriels qui en  on1 
besoin e t  des places aux chimistes qui son t  à la  recherche d 'un emploi. 
Les insertions que nous faisons d a n s  les Annales  sont  absoliirnent g ra  
tuiles. S ' a d r ~ s s e r  à M. Crinon. 20. Houlevard Richard-Lenoir, Paris, 11. 

Siir l a  dcrnande de M .  le secrétaire d e  l'Association des anciens élPves 
de I 'lnslitut de chimie appliqiiie, nous in formons  les industriels qu'ils 
peiivent aussi demander  des  chimistes en s 'adressant  i~ lui, 3,  rue 
Michelet, Paris ,  6.. 

L'Association arriicale des anciens eléves d c  I'lnstiiut national agrono 
niique est a r u h e  cliaque ;aiin& d'olrrir a M h l .  les indiistriels, chi 
misl,es, etc., le coricours ide plusieurs ingénieurs agronnrnes. 

llriére d'adresser les derriandes au siège social de l'Association. 16, ru i  
Claurle Bernard, Paris. 5'. 

L'Association des anciens e l ~ v o s  du laboratoire de chimie analytique de 
I'Universil8 de Gcneve nous prie de faire savoir qu'elle peut ofïrir des 
chimistes capables et expériment+ dans tous les durriaines se rattachani 
k la ctiirnie. - Adrecser les deiriandrs ii I'Erole de chiiiiie. à Genève. 

Jcune Suisse rorrianil. diplbrné de 1'Univer- INGÉNIEUR-CHIMISTE , le Lausaririe, dispensé du survice inili- 
h i re ,  cherche place. - Offres a W. Rl;~nc:. Grancy, 8,  Lausanne. 
ON DEMANDE pourlahoratoire d'usine d e c t r ~ n i ~ a l l u r g i q ~  un bon 

soiiffleur de verre capable de faire la verrerie de labo- 
ratoire, degave d'obligations militaires. 

S'adresser M. Pic, ili, avenuc Victor Hiigo, à Albertville (Savoie). 
INGÉNIEUR-CHIMISTE diplbu18 de I'Cniversité de Genève, 25 ans, 

libre de service riiilrtaire, crinnaissarit cinq 
lan:.uss, ayant  de la pratique conirricrciale. cherche silulition dans pays 
allié oii neutre. - Ecrire : R. Stoessel, riiute de ChBne, 15, Genbvr. 

pour labnratoire de recherclic~, chirnictes connais- ON D E M A N D E  sant bien la s ~ n t h h e  organique tout prlicnlii.ronient 
sArie aroniatiq~ie.~- Ecrire au rlncteirr hlouncyrat, 45. rue Soufflot, Paris 

pour unp. importante E ' ~ C C ~ , E R K E - ~ L I J C ~ , S E R I E  un ON DEMANDE directeur au courant de 1, fabrication et de la partie 
commerciale. - S'aclrecser, avec tous renscignenients utiles, aux Elablis- 
sements Vermorel, a Villefranche-sur-Saône (Rhhne). 

Le Gérant : C. CRINON. 
LAVAL. - IMPRIMERIE L. BARNEOUD ET ci* 
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trochimie, par Centnerszmer 191 
- Contribution a u  progrès 

industrirl françaisde l'aprbs- 
guerre, par  Sidersky. . .  211 - L e s  méthodes de la  chiiiiie 
organique, par  Weyl .  . .  233 

- La cliiriiie des elérrieots rd- 
diooi:liSs, par  Soddy . . .  248 

B i è r e  (recherche de l'arsenic 
dans l a ) ,  par M .  Vuallart . 183 

- (rr!clierche de l'acide picri- 
que  dans la), par H. Castels. 184 

B r o m e ;  son d o s a p  dans Ics 
corripos6s orgauiques par  
M. Robertson . . .  . i 0  

- ; point d'bbullition du bro- 
ma pur ,  par  11 Scott .  . .  127 

C a c a o ;  dosage de  l'amidon a u  
nioyen de la talta-diastase, 
par MM.  Kimvis et  Rurnett . 143 

C a d m i u m  ; sa recherche, par 
M. Salvadori . . 238 

C a f é ;  falsification d u  cifé'tor- 
refié, pa r  M .  lsso,ulio. . .  18 

- ; disparition d'une partie de 
la  cnfeine dans les extraits 
de cafC dess ich l s ,  pa r  M. 
Koiiillard. . . . . . .  76 

CafBine ; sa disparition par- 
tielle dans les extraits d e  
cafb dasséches, par  M.  Rouil- 
lard . . . . . . . .  7G 

C a l c i u m  (carbonate de) (ai:- 
tion d u  sulfate de potacsiurri, 
du bisulfate d e  potsssiurii e t  
de I'azotate d e  ~iotassiurri 
su r  le), par  A l .  OErhsner d e  
Coninck . . . .  . . 131 

C a n n e l l e  d e  C e y l a n  ititraae 
de l'aldéhyde cinnariiique 
dans la) ,  par  M.  Fellenberg . 2 9  

C a o u t c h o u c  (dosage des ma- 
libres minerales dans le), par  

. . . . . . .  M.Jones 82 
- (dosage des carbonate et 

sulfate de baryum dans le), 
. . . . .  par M. Suttle 16G 

C a r b o n e ;  son dosage dans 
les substances serriblables au 
earborundumisi lundum),  par 

. .  M M .  Tucker  e t  Lowy. 101 
C a r b o r u n d u m ( d o s a ~ e  du car- 

bone daris le), par MM. T u e  
. . . . .  k e r e t l o w y .  101 

C a r n o t i t e  ((losage de l'ura. 
niurn et d u  vi~ni ld~urn dans 

. . .  la), par  M. 1.edoux 1 3 1  
ChicorBe  ; sa falsification avec 

d u  caramel, par  M. Carles. 33 
C h l o r e ;  son dosage dans les 
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corn[ios6s organiques, par  3. 
Hobertson . . . . .  40 

C h r o m e  ; analyse i e s  jaiines 
et des verts de chrome, par 
hl. Given . . . . . .  13 

- ; son dosage vulurriétrique 
aumoyri i  du sesquichlorure 
de titane. par  M. Monnier . 103 

C i r e  ; composition dc cires 
d'abeilles de Corke. par M. 
Seuchincno . . . . . .  145  

- icaractkrisation de l'acide 
stéarique dans l a ) ,  par  M .  
Verda. . . . . . . .  170 

C o b a l t  ; sa recherche par 
I'U-riilroso-9-naphtol, par M. 

. . . .  Atack. . . 12 
C o l l a r g o l  ; ses cnractc'res et 

son dosage . . . .  6 4  
C o n s e r v a t o i r e  d e s  a r t s  e t  

m é t i e r s  ; prograinme des 
cgurs .  . . .  , . . 235 
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essai, par .M. Deussen . . 170 

C o t o n  ; ses succktiariés en 
Allemagne . . . . . .  107 

C r é m e  de t a r t r e  trop belle, 
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. . . .  par  M. Dhornmce 137 
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- ; coiitrble de l'épuration des 

eaux par  javellisation aprbs 
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par M. Golse . . .  
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libre dans l'), par hl. Le Liog. 
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M. Race .  . . . . . .  
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velle del'), p ~ r  M. Spiro. . 
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. . . . . . .  Beridan 

E c h i n a c B e s  (analyse dc deux 
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et Staley. . . . . . .  

E r y t h r o s i n e  ; s a  diffbrencia- 
Lion d'avec le rose bengale, 

. . . . .  p a r M .  Leys 
E s s e n c e  d e  b e r g a m o t t e  ; ses 

ialsiiications, par M. Coen . 
E s s e n c e  de t é r d b a n t h i n e  

(recherche d e  l'huile de cain- 
phre dans l'), par  M. Cocn . 

E s s e n c e s  ; leur  dosage dansle  
vermouth, par  M .  Kocques. 

- ; leur dosa e dans les li- 
queurs ,  par  fl. Muttelet . 

- ; rndrne sujet,  pa r  M. Roc- 
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pa rM.Ronl i jn .  . . . .  

F e r r o c é r i u m  (dosage rapide 
du fer dans le), par M .  Bel- 
lucc1 . . . . . . . .  
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dosage, par M. Pisani. . .  
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G r a i s s e s  ; (emploi de la di,$ 
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. . . . . .  Salornon. 
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tilesco et l'opesco. . . .  

H é r o ï n e  (dosage rapido de 
petites quantites d'). par  M. 
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H o u i l l e ;  sa  so iub i~ i t i  d a n i  
divers liquides, par M .  V i -  
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H u i l e  d e  c a m p h r e  ; sa rcctier- 
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H u i l e  d e  foie de m o r u e  
(réactif de I'), par  M .  Seu- 
chineno . . . . . . .  84 

H u î t r e s  ; arialyse bactkriolo- 
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Marseille, pa r  M M .  Gigon e t  
Richet . . . . . . .  160 

I m p e r m é a b i l i s a t i o n  des draps 
rriilitaires, par hl Le Roy . 11 

I n d u s t r i e s  c h i m i q u e s  (effets 
de In g u ~ r r e  SUI. les) . . .  20 

I s o s u l f o c y a n a t e s  (riciuvelle 
réaction des). par  M.De nigés 1 

J a u n e  de c h r o m e .  Voyez 
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la  rkgion d e  Meaux, pa r  M .  
Molliex ., . . . .  . . 3:) - ; son examen rapide, par 
M.  l'égurier. . . . . .  70 

- : oxarnen de son sédiment 
ptir M. hlülacarne . . . .  1 9 0  

L a i t  c o n d e n s é  ; dosage d u  
sac:cliarose el du lactose, pa r  
M. Felleuberg . . . . .  18 

L i q u e u r s  (dos,igr. des essen- 
ces dans les ) ,  par M Muitelct 50 

- ; mhiiie sujet,  par M .  Roc- 
qiies . . . . . . . .  17: 

L y s o l  (recherche du 8 -naph-  
tol ilans le), par M.  Bodmer. lei  

M a g n é s i u m  (carbunate de) 
(action du sel ammpniac s u r  

Pagea 
le), par M .  OEchsner de Co- 
ninck. . . . . . . .  131 

M a t i è r e s  g r a s s e s  (erriplui de 
l ad i~ i to r i ine  pour dosor I'in- 
saponifiable dans les). par 
hl. Hdns Salonion. . . .  105 

M e n t h o l ;  ses points de fusion 
e t  de soliriification, p a r  M .  
Meldruiri. . . . . .  170 

M o l y b d a t e  d ' a m m o n i a q u e  ; 
sa récupération. par  M .  r res .  
cott . . . . .  . . 104 

M o r p h i n e  ; sa recherche toxi- 
colrigique, par M M  Grulte- 

. . . .  renk et  Van Hijn 65 
- ; son dosage, par MY. Car- 

linfanti e t  dcelba . . . .  189 
N a p h t o l s  ; dilferenciation des 

naptitolsrr et F, par  M .  Derii- 
ges . . . 216 

N i c k e l  : proct5tlé de cinirbie  
pei inettarit d'apprecier rapi- 
denierit el sans l&déteriorer, 
l a  y uantite de nickel dkposéo 
sur  des objets nii:keli;s, pa r  
M .  Pontio . . . . . .  91 

N i t r a t e s .  Voir Acide aeotique. 
Nit r i t e s .  Voir Acide azoteurr. 
D l é u m  ; son echanlillarinage. 196 
Dr ; son dosagi: daiisles rriine- 

rais, par  M .  smoot  . . i 4  
P a l l a d i u m  ; son dosage dans 

les iiiinerais, par  M. Srnoot I4 
-- ; sa  séparation d'avec I'elain 

par  li t  iIiiiibthylglyoxinie, par 
M M .  Grithier el Pel lnw . . 40  

P a p a ï n e .  son essai, par  MM. 
He!]. Cary1 et  Slraley . . 168 

P a p a v é r i n e  (riiaction colorPe 
de la.), par M. Warrens . 106 

P a p i e r  à f i l t r e r  ; procédé 
~ io i i r  le durcir ,  par M .  Rari- 
kin . . .  . . .  40 

P e r s e l s  (perchl&ates, perio- 
dules, persul/ule,s. percnrbo- 
nates, j~e7,Dorates ;leurs réac- 
tions difl'éreritielles. par  M .  
Monriior . . . . . .  217 

P h o s p h o r e  ; son dosage dans 
les glycérophosphates, par  
MH. François et Boismenu i9S 

P l a t i n e  ; son dosage dans les 
rilinerais, par M. Smoot . . 14 

- ; sa présence en Espagne . 66 
P l o m b  ; son dosage a I'Ctat 

d e  sulfite, par M .  Jarnieson 102 
- ; nierne su jv i ,  pa r  M. Pellet. 114 
- (réactifs trAs sensibles d u ) ,  

. . . .  p a r W . l v a r i o w .  188 
- :  son dosnae volurrii:trique, 

. . . .  par  h l .  \Vaddell 244 
P o t a s s i u m ;  sa  stparalion 

d'avec le sodium, pa r  M. Hi11 64 
- ; son dosage, par M .  Ben- 

nett . . . . . . . .  2t6 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pages 
P r o t a r g o l  ; ses caracteres et  

. . . . .  son d o s a ~ e .  64 
. . .  R a d i *  m ; son prix. 6 7  

R a f f i n u s e  ; son dosage en pré- 
sence du saccharose, par.'M 
Pcllct. . . . . . . .  

R é s i n e ;  s a  recherche dans 
les sic:catifs, pa r  h l .  Bough- 
ton . . . . . . .  
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pa r  h l .  Ceccherelli. . . .  
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préscnse du raf'linose, par  
M. Pellet . . . . .  
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dans l e ) ,  par M .  Verda . . 

S a n g  ; sa caractérisation par  
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M M .  Bearri et Feak . . , 
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Kriçteller . . . . .  
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M M .  Cornbe ct  Meyer-Levi . 
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du sang dans .les selles, pa r  
M .  Rapin . . . . . .  

S a v o n  (dosage des acides grtis 
dans le). par M .  Slack . . 

S i c c a t i f s  (rechercti' d e  la r6- 
sine dans les), par  M .  Bough- 
ton . . . . . . . .  

S i l u n d u m  (dosage dii carbone 
dans le) ,  par klhl .  Tucker et 
Lowy . . . . . . .  

S o d i u m :  r a séparation d'avt,c 
le potassiiiin. par M. Hill . 
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thers, Stewart, Houseman 
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cuprique pour la vigns, par  
M .  Carles . . 133 

S o u f r e  d o r é .  t o i ;  Sulfure 
d'ant imoine.  

S p e r m a t c  , z o ï d e s  ; p r O c é d 8  
pour leur coloration, par M. 

. . . .  S[~rricriovski. 17 
S t r o n t i u m  (carbonate de; 

(iiction (le I'azotate d'arniiio- 
niurn et d u  biqulfate lie po- 
tassiiini su r  l e ) ,  par 51. 

. .  0Er:hsner de Coninclc. 131 
S u c r e s  : nature des principes 

réducleurs prkcipités lors d e  

P 
la  dkfkcation par Io sous-acd- 
tate de plomb, par M .  Pel- 
let.  . . .  

S u l f a t e  d e  s o u d e  ire&&hé 
d e  l'arsenic dans le) ,  par 

n i u m : - s a  recherche toxico- 
logique, par MM. Vintilesco 
et  Popcsco . . . . .  

S u l f u r e  d e  cal 'e ium p h o s -  
p h o r e s c e n t  ; sapréparation, 
par  h l ,  Breteilu. . . . .  

S u l f u r e  0 c a r b o n e ;  ses nii- 
cro reactions, Dar M .  Deni- . . 
gi:s . . . . .  . . 

T a n n i n  ; hlsificalion du tan- 
nin employé e n  cenulogie, 
pa r  hl. Nepiton . . . .  

- ; caractbrisation des divers 
Larinins pa r  le cyanure de 
potassiuiu, par M Bennett. 

T a r t r a t e  d e  c a l c i u m ;  scs 
divers fitats d'hydratation, 
par  M .  Ctiattaway. . .  

T a r t r e ;  crbme rle tartre trop 
belle. par AI. Carles. . .  

T e r r e  (dosajie de l'azote nitri- 
que dans  la) ,  par  M .  Allen. 

T e x t i l e s  : prrparation d r s  fi- 
bres textiles pour leur  etu- 
de anatoniique et leur iden- 
tification, Iiar M .  I1ontio. . 

T h i o p h é n e  ; son dosage dans 
la benzine. par M M .  Paolini 
et Silberniann . . . . .  

T i t a n e  ; son dosage volumé- 
trique, par M .  Monnier . 

T i t a n e  (resc~uictilorure de) ; 
son emploi en analvse volu- 
metrique, par  M .  Monnier . 

T o l u è n e  ; son dosage dans 
1e.i tiiluols du corrinierce, 
par  M .  Nortliall-Laurie . . 

U r a n i u m  : son dosage dans 
les minerais, pa r  M M .  Ilille- 
hrand e t  Hansorne. . . .  

- ; rnBrne sujet, par  M .  Le- 
doux . . . . .  122 et  

U r i n e  ; prksence du lévulose, 
p a r E . M u e l l e r .  . . . .  - dosa e de I'acCtoiie, par 
M sohe?. . . . . . .  

- ; caractérisation de l'acide 
picrique, pa r  h l .  Grelot . . 

- ; recherche de l'iode, pa r  M .  
Losser . . . . . . .  

-; pi7ésence d'un pigment jau- 
ne ariuririal, par M .  Mueller 

- ; r e c h e r c h ~  d e  l'acide dia- 
cc'tique, par  M .  Hartlry . . 

- ; recharclie d u  sucre,  par  
hl .  C r a m e r .  . . .  

- : d o s a g ~  de  'l'azote total; 
. . . .  par  h l .  Murller. 

-; reclierclie de  l'acide picri- 
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q u e  en prbsence ou en l'ab- 
sence de piginenis b i l i a i r~s ,  
par  MM. Villedieu et Man- 
ceau . . . . . . . . 100 

U r i n e  : recherche de l'acide 
picrique, p a r  M .  I'eckcr . . 119 

-; dosage dn l'azote total, par  
M .  Dhorrimée . . . . . 130 

-;  reclierche de l'acide pirri- 
que,  par M .  Castets . . . 184 

; dos.ige d e  l'albumine, pa r  
M .  llhommeo . . . . . 186 

- : recherche de l'acide picri- 
q u e , p a r h f .  Ydrae . . . 24s 

U s t e n s i l e s  d e  l a b o r a t o i r e  ; 
leur  fabrication en France. 21 
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les niinrrais, par  NM. Hille- 
brand et  Hansonie . . . 190 

-.; rrihrrie sujet,  pa r  M. Ledoux 137 
- ; son dosage. par  M Edgar. 2 4 5  
V e r m o u t h  (dosdge  des essen- 

ces dans l e ) ,pa r  M Rocques. 35 

Pnges 
V e r r e  ; recherche d e  I'alcali- 

nite des ampoules (le verre, 
par  M .  KrebUre . . . 188 

V e r t  de c h r o m e .  vo i r  
Chrome. 

V i n  (recherche de l'acide osa -  
hque dans le), par k1.V. hreis  
e t  Baragiola. . . . . . 4 3  

- (recherche de l'acide salicy- 
l iquedansle) ,par  M.Hocques 117 

- (rocherche de l'acide ci tri^ 
que dans le). par hl .  Kuni: . 126 

- (rccherchc de I'drsenic: dans 
le) ,  par M.Viiallut . . . 183 

Z i n c ;  son dosago dans les 
thles el fils galvanisks, par  
SI. Aupperle . . . . . 81 

-; son dosage par L;lectrolyse, 
par M. I:tiancei . . . 95 

Z i n c  (carbonate de) (aition 
d u  hisull'ate de potassium 
sur  le), par M.  (Bchsner  de 
Coninck . . . . . . . 131 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE DES AUrl'EURS 

1 
AGUILAR. Essai d u  baurne du 

Pkrou . . . . . . .  
ALLICN Dosage de 1';tzote nitri- 

que  dans les terres . 
ATACK. Hcclicrche du rohalt 

par  I'u-nitroso-,'l-naptitol. . 
- Héaction colorrie serisible 

pour  l a  recherctie de l'alu- 
uiiniurri . . . . . . .  

A r r ~ p a r t ~ e .  Dosage d u  ziriç 
tlans les tôles et fils jialva- 
uises . . . . . . . .  

HARAGIOLA et  K i i i m .  Rr:chei.- 
che de l'acide oxalique dans 
le vin. . . 

BARNEBEY. boSa$ hu  fer 
pitr le permanfi.ariate tlc 
potassium en présence de 
fluoru res. . . . . . .  

BEAL et BRADY.  Dosage dos 
. . . . . .  alcalnides 

BEAM e t  F E A K  Caract6risa- 
tion d u  qang par  Ics cris- 

. . . . .  taux d'heniin~: 
H ~ s s r r r ~ r .  Cyantire de potas- 

siuiri, rtiactif des tariniris . 
- Dosage du potassium . . 
I ( I ~ : I ~ T A ~ ~ A N  ( V O X ) .  Titrage d e  

l 'eauoxygénee.  . . . .  
BOI)MER.  Het:tierche d u  F-  

r i aph~ol  dans I I ,  lysol. . .  
1 3 o r s ~ e : ~ r ;  et  F n ~ s c ; o r s .  Do- 

sage d e  la  glycei.iric et du 
phospliore dans les glyc<:rn- 
pliosptiiites . . . . . .  

I ~ O N J E A N .  Analyse de, divers 
coiiipriiiiés rl'aspiririe 

I ~ O U G H S ~ I N .  Reclicrche d i  1; 
rhir ia  d a n s  I F S  s ~ c ~ a l i f s ,  . 

I ~ K ~ \ I ) Y  t:t T ~ ~ A L .  Dosage des 
alcalnides . . . . . .  

B K ~ . S E A U .  I'r6pacati»ri d u  
sulïurc: de calcium phospho- 
rescenl . . . . . . .  
- Hechcrchc des poisons rrii- 

nkraux et  alcaioidiques d m s  
les e a u x .  . . . . . .  

1Ji:ows. Etutle su r  le volunie 
s ~ > C c i l i r ~ i ~ ~ a [ i p a r e n t  des  nie- 
langes d'alcool et d'eau . . 

~ I R U C K M I L L E H .  Ihsage  dvs 
sulfates daiis lep eaux par  
le c h l o r h y d r ~ t e d c  benzldine. 

I:KIJGSCH et  K I I ~ S T E L L E R .  
Heclierctio de I'xcide urique 

. . . . .  dans le sang  
RUESDIA et PESRT.  L'acide 

suli'otitanique, réactif des 
. . . . . .  alcaloïdes 

P 
BURSETT e t  HRVIS.  Dosagc 

d e  l'ariiidon d a n î  le cacao . 
CAYPBELL. Dosage voluii~é- 

trique des ferrocyanures . 
CAILLES. Etudr: (lu carbonale 

cuivreux. . . .  
- Préqence a u  t.arainci dan; 

les cliii'orees . . . . .  
- l'r6seiic:e de sels arnmonia- 

caux dans une eau arté. 
sienne . . . . 

- Hechcrche de l'arsenic riani 
le sulfate de  soude officinal. 

- Le soufre cupriqiie pour  la 
vigne. . . . . . . .  

- Créine de tartre trclp belle. 
CAKI,I?;FANTI et SCGLRA.  

1 )o~age  da  petites quantités 
. . . . .  d'alcaloides. 

C A R Y  I., HEYI. et STRAT.RY. 
Essai de la  pa l~a ïne  . . .  

G a s m , r s .  Nouvrlle réaction 
de l'acide picriilue . . .  

CP,CCIII'.REI.I,I. Sac ( :  h a r i n e  
dans les produits alinien- 
taires . . . . . . . .  

C r r ~ r c ~ i , .  Dosage du zinc p a r  
6 lec t ro lyse .  . . . . .  

(:HAPI?;. llrt;paiation d'un 
airiidun sulutile daris l'eau 
froide. . . . . . . .  

CHAT.I 'AWAY.  ï a r t r a t e  di: 
. . . . . . .  calciurri 

CHAUVICSET ?,t (ECIISNKR 11E 
C O X ~ S Ç K .  Sur  la  i tduct ion 

. . .  de I'acirle si'li.niqiie 
CI,AKE?;S. Skparatiori des  rné- 

taux usuels dont les siilf'ures 
surit iniolubles dans les ai;;. 
d ~ s e t e n i l u s .  . .  

COEN. Recherche d e  l'hiiili dé 
cariiphre dans I'esscncc de 
ter~~bentt i i r ie  . . . . .  

- Falsification de l'essence de 
berganiotle . . . . .  

COMBE et ~\IEYIIK-IJP.VY. DO- 
sage de I'urke i i a i~s  le sang. 

C R A M E R .  Hecherctie d u  sucrt: 
dans I'iirinc . . . . .  

DAOF. La production du i i ia~ 
lériel scirntifirpie des labo- 
ratuires assuree par  les fabri- 
cants français . . .  

D E S I G ~ S .  Nouvelle rEaction 
des isosulfocyariites . . .  

- Micro-réactions du sulfure 
de carbone . . . . . .  

- Rkaction générale des alca- 
loïdes a fonctions p h h o l i -  
ques . . . . . . . .  

ages 

1 4 3  

101 

7 

3 3 

7 2  

116 

133 
105 

I S R  

168 

is't 

1 0 4  

9 5 

208 

fi 'i 

,1 1 4 

193 

2 O 

il 

208 

84  

1st 

1 

69 

213 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pages 
.- Diffkrsnciation des deux 

. . . . . .  naphtols. 416 
DEUSSES. Essai du baume d e  

copahu . . . . . . .  170 
DHONMBE. Dosage de l'azote 

. . .  total dans l'urine 135 
- Dosage de l'alcalinité des 

edux . . . . . . . .  157 
- Dosage de l'albumine clans 

l'urine . . . . . . .  186 
DORTA et FACHISI Separa- 

tion des acides gras  . . .  42 
EDGAR. Dosage de l'acide 

vanadique . . .  . . -  6) r , ~  
FAUHINI et  DORTA.  k p a r a -  

tion des acides gras . . .  4% 
FEAK et REBY (:aractCrisa- 

tion du sùnp par  les cris- 
taux d'hkrnine . . . . .  ,107 

FELLENBERG.  Titrage de la  
cannelle de Ceylan . . 239 

FELLTER ef GTJTHIER. s&- 
ration du palladium ct de 
l't'?tain par  la  tliriidthylgly- 
oxime . . .  40 

FI.:RHANI). ~ u b s l i h t i o n  de 
I'cau oxygknee l'tiyposul- 
file d e  soude dans la sterili- 
sation de l'eau de boisson 
par I'hypochlorite de soude. 98 

FLEURY. Caraclérisation d r s  
poisuris riiincraiis dans I'eau. 8 

F L O R E S ~ I C  REA et LETTS. 
L'ioduredezinc-arriidori,rtiaç- 
tif des nitrites tlans I'eau . 63 

RRANÇOIS et  BOISNEXU. DO- 
sage de la  glycérine et du 
phosphore dans les glyci:ro- 
phosphates .  . .  . 199 

G r ü o x  et H ~ c r ~ r w .  Anaiyse 
büctériologic uc des Iiuitres 
vendues ii darseille . . .  160 

GIVES. Analyse des jaunes r t  
des verts de chrome . . .  1 3  

Gor,sE. Conirdle tie l'épura- 
tion des eaux par  javelli- 
sation aprks élimination du 
chlore actif par l'liyposulfite 
de soude.  . . . . . .  202 

GRELOT.  CaractCrisation d e  
I'iiciile picrique dans l'urine. 38 

GRUTTERENK et VAN HIJN. 
l h h e r c h e  toxicologique de 
l a  morphine . . . . .  65 

G U ~ L L A U ~ ~ I X  hloyeri de re- 
connaltie u n e  eau traitce 
pa r  les hypochlorites alca- 
lins . . . . . . . .  137 

GUTHIER et FI-I.I,NER. Sbpa- 
ration d u  paiiddiurn et de 
l'étain pa r  la  dirnittiyl- 
glyoxirne. . . . .  . 40 

HALPHES. Dosage de peiites 
quaniitcs d'acide borique . 2 

HAHTLEY. Recherche de I'a- 
cide diacétique dans l'urine. 8C 

Pages 
HASKELL Titrage de la tein- 

luro d'aconit . . .  2i8 
HEYL,  (:ARYI, e t  S ~ R A I , E Y .  

Essai d e  la papaine . . .  168 
KEYL et STRAI,EY. Analyse tic 

deux racines d'Ecliinacées . 17 
HILL.  Sdparation d u  potas. 

siuoi d'avec le sodiurn . . 6 2  
T ~ I L L E B R A N D  et I t h s ~ o m : .  

Dosage de l 'uranium el di1 
vanadium dans leurs niine- 
rais . . . . . . . .  120 

H o u s E a r A ~ ,  i \ l a ~ a i i r z s ,  S m -  
W A R T  et L E E .  Caracttiri- 
sation d u  sodium l'aide 
des acides f l u o h r i q u e  et  
I luosi l ic i~~uc.  . . . . .  161 

I I u ~ r s .  Essai rapide du sul- 
fure d'antimoine d u  corn- 
merce. . . .  . . .  3 

- Dosage du soufre Iibrc 
dans les soufre< tlorc%, crn 
cus etvorrnillons d'antimoine 32 

- Construclion économique 
d'une trompe suut'tlante et  
d'un four a chauffage inten- 
si S. . . . . . .  . 91 

ISSOGLIO. Falsification d u  ca- 
fé torrefid . . . .  18 

IVANOW. ~lkact i fs  trks sensi- 
blcs du plomb.  . . . i 8 8  

JAXIESOX.  Dosage d u  plomb 
a l'état de sulfit,e . . . .  102 

- Dosage volunlétrique de I'é- 
tain . . . . . . . .  243 

JOHNS et  VIEHOVRR Dosage 
de petiles qumt i t és  d'acide 
cca r i t iydr i i~uc .  . . . .  139 " " 

JOHNSON. ~ ' o s a ~ e  d c  traces 
d'acide cyanhydrique. , . 

J o s e s .  Dosage iles iuatiBres 
minerdiis dans les caout- 
choucs %ulcanis6s. . . .  

K R B R E I ~ E .  Ilccherclle d e  l'alca- 
linité des ampoules de verre. 

KREIS e l  BARAGIOLA. He- 
cherche de l'acide oxalique 
dans le vin . . . .  

KRISTELLER ~ 1 '  I IRUGSCH.  
Recherche d e  l'acitlr iiriqiie 
dans Ir: sang iZ7 

Linsz. ~ e ~ , t i e r c t ; e  'de 'l'acidé 
citriilue dans le vin . . .  126 

LA VIA^.^^^ et  T A R E N U E .  Ca- 
racterisiition dc l'acide c! ari- 
hydriqiic par  la  réaction t l i i  -, . .  sulfocyanatr: t'ei,riqiie. 1 . 4  

L E D O U X .  Dosage voluiiielri- 
q u e d e  ll'uraiiiuni dans  ses 

. . . . . .  mirierais. 122 
- Dosase de l 'uranium et  du 

vanadiuni dans la carriotite 
et Ics autres  minerais . . 137 

I,EF., J ~ A T H E R S .  STELVART c t  
HOUSP:NAN. Caractdrisation 
du sodium à l'aide dos aci- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des iluoboriqiie et fluosilici- 
que  . . . . . . . .  

LE R o y .  ImperniCabilisation 
des draps niilitaires . . 
- Conservation des solutions 

d'aluminate d e  soude par  le 
froid . . . . . .  

- Dosage d u  chlore libre dan; 
les eaux d'alimentation . . 

- Heclierche do t iaces de 
chlore libre dans les eaux . 

I ,T~TTG et  FI,OI~EIICE H E A .  
L'iodure d e  zinc-amidon, 
rkaclif des nitritesdansl 'eau. 

LKYS. I)ilip:rt!nciation de I'kry- 
ttirosine et du rose bengale 
1)etermination de leur v d e u r  
marc i l ande .  . . . . .  

I,INDET. Appareil pour iiiesu- 
rer l'acide carbonique resul- 
tant  d'une fermentation nl- 

. . . .  cooliqiie. 
LOSSEH. Recherche d e  l'lodi 

dans l'urine. . . . . .  
I,owu et TUCKER.  Dosage d u  

carbone dans les substances 
semblables a u  carboriindurn 
( s i lund i im) .  . . . . .  

1 . c ~ ~ .  Llosage d e  la  gornme 
dans le sirop d e  gornrrie . 

~ ~ A L A C A R S I ~ C .  Sbdiiiient d u  
lait . . . . . . . .  

MANCEAC et  VII~LEDIEC.  
Recherche de l'acide picrique 
en présence ou en l'absence 
de pigments biliaires. . .  

MATHRRS, STEWART, IIoü- 
S R M A X  et L E E .  Caraclérisa- 
tion d u  sodiuni l'aide dcs 
acides fluoborique et fluosi. 
licique . . . . . .  

~ I A T O S .  ~dentification des soies 
. . . . . .  arti8cielles 

~ I E L D R U M .  Points de fusion 
et de soli&ificaliori du men- 
thol . . . . . . .  

MEYER-LEVI et COMBE. DO- 
sage de l'urée dans le sang. 

&~II,I,E:R. Dosage rapide d e  
petites quantités d'heroiiie . 

MOLLIEX. Coniposition des 
laits d e  la  région dc Meaux. 

MONNIER.  Emploi d u  sesqui- 
chlorure d e  titane en ana- 
lysevolurnktrique. . . .  
- Réactions diffhrentialles des 

persels (percarbonates, perio- 
dates, pe8rsulfates, percarbo- 
nates et perhorûles) . . 

AJUELLER. Prksence du lévu- 
lose dans l 'urine . . . .  
- L'résence d 'un  pigrnerit jaune 

anormal dans t 'urine. . 
- Dosage de l'azote total 

. . . . .  dans l 'u r ine .  
NORTHALL-LAURIE. Dosage 

Pages Pages 
d u  toluthe dans les toluols 
d u  commerce . . . . .  230 

U ~ C H Ç X E R  DE CONINCK Sur  
quelques rkactions des car- 
Loriates de aalcium, d e  stron- 
tiuui. de zinc et  d e  magne- 
s i u m .  . . . . . . .  131 

m c t ~ s ~ ~ ~  DR CONINCK e l  
CHAUVENET. Sur la  reduc- 
tion d e  l'acide selénique. . 1 t 4  

PAOLINI et  S ILHEHMANN.  
Dosage d u  thiophene dans 
la  benzine . . . .  . 107 . . . .  

PICCKER.  Recbcrche de I'ncirli: 
picrique dans l 'urine. . .  

P I ~ . G ~ J R I E K  Exariien rdpide du 
lait en cd rnpagne . . . .  

P E I . L ~ S .  Dnbaqe d u  raffinosü 
r n  prbsence d u  saccharose.  

- Dosage d u  plonib L l'état de 
sulfilc . . . . . . .  

- Nature des principes r8diic- 
teurs  précipités I i ~ r s  de la 
défkcation parle  sous-acktate 
de plomb ~. . 

Pi:ni::c~ix. Projot 'd9jpparei'l 
enregistieur pour la deter- 
mination de l'excès d'oxy- 
gbne en queue des appareils 
i acide sulfurique. . . .  

PRSET et B U K N D I A .  L'acide 
sulfotilaniqiie, réactif dcs 
alcaloïdes . . . . .  

PISANI.  Xouvelle methode de 
dosage d u  fluor . 

PONTIO. Identification destex- 
tiles. I'réptiration des fibres 
e t  leur citude anatomique . 

- Procédé d e  curitrble pour 
apprécier rapidement et sans 
déterioration la quantite de 
nickel dcposée sur  les objets 
nickeles . . . . . .  

POPESGO e t  VIXTTI,ESCO. ~ é -  
aCtionbioc.himique des grais- 
ses rances . . . . .  - Recherche toxir,oiogique du 
sulfocyiinure d'unmoniurri . 

P R E S C O T ~ .  Rkcupération d u  
molybdate d'ammoniaque . 

RAGE. Stérilisation d e  l ' c ~ u  
par  l'hypochlorite d'aniirio- . . 
nium . . .  . . . .  

RANKIX. ~ > r o c ~ d k  pour  durcir 
. . .  l e p a p i e r & t i l t r & .  

RASWMR et  H I L L E R R A X D .  
Dosage d e  I'urnniuni e t  du 
vanadium dans leurs  mine- 
rais . . . . . . . .  

RAPIN. Le charbon coinme 
cause d 'erreurdansla  recher- 
che d u  san-  dans les selles. 

REPITON. h i s i f i ca t ion  du 
laiinin eniployOen cenologie. 

REVIS et RURKETT. Dosage 
de l'amidon dans le cacao . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I: 
RICHET et  GIGoN. Analyse 

hüctbriologique des huitres 
vendues a >larseille . . . 

ROB~XSOX et  T A K ~ A R .  Exa- 
nien d e  I'arseriiate de plomb 
cnininercial. . . . . . 

R o c ~ u ~ s .  Dosage des essen- 
ces dans le vermouth . . 

- Hcctierche de l'acide salicy- 
I i c l u d a n s  les vins . . . 

- Dosacc des essences dans 
les liqueurs. . . . . . 

1 l c i ~ r . i ~ .  Dosage de I'aciditi: 
libre et de I'oxÿctilorure diiris 
les solutions d e  pcrchlorure 
de ler . . . . . . . 

RO~II ,I ,AI~LI.  Disparition d'une 
pal tie de la caf'kin6 dans le3 
extrniis de car6 dpssP:chCs , 

SAIDMON ( H A X S ) .  ISrnploi de 
la  digitonirie pour doser 
l'insaporiifiable dans les iria- 
tieres grasses . . . . . 

S a r , v ~ r ~ o a r .  Rcclierchc du 
cadriiiiirii . . . . . . 

S c t c r , s ~  et  CAHLIXHANTI. Do- 
sage de petites quant i t fs  
d'alcdloi~les. . . . . . 

SCOTT. Ui~onie p u r .  . . . 
- Acide azotique pur  . . . 
S E L F .  Extraction par dissol- 

vants rion misr-ible,s c!  don- 
riant lieu a erriulçion . . . 

Sp:hrr:'rovsKr. I'roc<!il6 de colo- 
ration dc ï  s~ieriiitrtrizoit1c:s . 

, S e ? r c r ~ r s x s o .  Hiiactif tic! I'liui- 
le de Soir? de rnoriie . . . 

- Cire d'abeilles do Cor6e. . 
S~r)r{I?sI<y. 'I'tii'rrnoinGtrfl dif- 

I'L'reriticI svstenic Huellc. 
-'Sable ries deniilfis de l'dcidi: 

suli'uric{ue . . . . . . 
S ~ r , n ~ < ; n ~ f ~ s s  et P ~ o i . ~ s r .  

Dosdge du ttiioptiCrif: ddns 
l abenz ine  . . . . . . 

Sr.acr<. b o w g e  des acides 
gras  daris les s s \ o n s .  . . 

Ç ~ l o o r .  Dosage d u  platine, 
du pallüdiiirri e t  dc l'or d<iris 
les iiiinerais . . . . . 

Soitr.:r.. DocagC d e  I'acbtont. 
ditns l'iii,irie. . . . . . 

S p i n o .  Kéaction n«iivelle de 
l'eau nxygencie. . . . . 

STEWART, SIATITI<:HH, 1 1 0 ~ -  
si.:~ilas et ],EH. Cai'actcirisa- 
tion t l i i  soilii1rn à l'aide di:s 
aciilec fluoboriquc et iliiosili- 
cique . . . . . . 

S T K A L E Y  et  H I C Y ~ ~ .  Analyse 
[le drux r;icincsd'l:cliinackCs. 

S T R A I , I ~ Y ,  I1 r i .x  pt CAI!Y&. 
I<swi d e  la papiiine . . 

SARTAR c t  K O I ~ I S S ~ Y .  fixa- 
nien de I'arseniate de plnmb 

Pages 
T r o u .  Emploi de l'acide picri- 

que  corriine sntiseptique. . 107 
T r s o ~ s  . Heclierche des nitra- 

tes en prCsence de niatikres 
o r g a n i t p s .  . . . . . 4 2s 

TKIT>I,AT. P1'0c6dé cnlorime. 
trique utilisé pair les Romains 
pour caract6riser les eaux 
douces . . . . . . . 173 

Tçhu~~o.ïos.R6aclionsd'iden- 
tité de l'a.;pirine . . . . Z'IL 

TUÇKNH et L o w u .  Dnsngc du 
carbone daris les substances 
s ~ i i i b l n b l ~ s  au C B ~ L U ~ ~ U I I ~ U I I I  
(silunduriil . . . . . 101 

'~I;T.I'I,E. Uosage &scarb«nate 
et  siiliùte dç baryuni dans 
1 ~ .  r a n i i t c t ~ n i ~ ~  vuIranis6 . . 266 

VAS E;II,K. Reactif serisible 
de I'acide clii~orriirqiio, . . 14 

VAN H I J N  e t  (;I~uTTEHENK. 
Hecherchc 1oxicolo;ique de 
l a m o i p h i n e  . . . . . fi> 

VARI~;;.XE et L A V I A J ~ L E .  Ca- 
racterisation de l'acide cymi- 
hydriquepar .  la rt'acliori du 
sulfocyanate ferri que. . . y4 

VERDA.  Heclierche de l'acide 
stkarique dans la circ . . 1'70 

- Her.lisrr:ha d u  carthame 
daris le pafran . . . . 190 

V r c ~ n r .  Kerhcrclie ;es falsili- 
calions du sal'ran . . . . .il 

VIICHOVER e t  J o ~ x s .  D~isaae  
de petites quaniites d'acide 
cyariliydriiliie . . . . . 139 

Vrc:sos. Solubilité d e  la houil- 
le dans divers liquides . . 7 3  

Vrr.~k:nrr :u et MANCI':AU. 
Rrctiei'che d e  l'acide pli r ique 
diiiis l'urint: en prosence ou 
on l'ahscjnce di? pigrrients hi- 
liaires . . . . . . . 100 

V r s ~ r i r . i i ç c o c t  POPESCO. LIbac- 
ticin hiocliiriiiqul: des  grais- 
ses rances . . . . . . 226 
- Kec\ierclie toxicologique du 

sullocyanure d'ariinioniuni . 2.12 
VUAFI.AI;T. Hechercho de 

l'arseiiic dans  le vin et la  
bière . . . . . . . . ! 8 3  

W a u u r  LL. Dosage volum~?tri- 
que du plornh . . . . . B i ' k  

\VARRI. :S~.  H ~ a c t i o n  coloi&e 
de la papsvErine . . . . 106 

\VILKS. Ilnsage do l'alcool 
rnéthyiique e n  présence de 
l ' a l c~o l  é t h y l i q u ~  . . . . 83 

\VIXKI.F,R l)dtcriiiirial.ion d u  
poiivoir rl:riuCtcur des eaux 
n a t u r e l l ~ ~ s  . 8 3 - Prkparation Pé ~l, '~l~!&i, '&~ 
solii rxerrqt- rhmrnofi~aquI!  S 2 9  

YIIRAC. n~&~it~tlrt! ïcle..uq~:~dà 
p i c r i p e  dnris'l'uriii'er d.7 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 


	Page de titre
	Errata
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	Article 4

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Nouvelles et renseignements
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	Article 4 

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Bibliographie
	Nouvelles et renseignements
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2
	Article 3

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères 
	Sans titre
	Nouvelles et renseignements
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2
	Article 3

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Nouvelles et renseignements
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2
	Article 3

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Nouvelles et renseignements
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	Article 4
	Article 5

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Nouvelles et renseignements
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2
	Article 3

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Nouvelles et renseignements
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2
	Article 3

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Bibliographie
	Nouvelles et renseignements
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Bibliographie 
	Nouvelles et renseignements
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2
	Article 3

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Bibliographie 
	Nouvelles et renseignements
	Travaux originaux 
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	Article 4

	Revue des publications françaises 
	Revue des publications étrangères
	Bibliographie
	Nouvelles et renseignements
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Bibliographie
	Nouvelles et renseignements
	Table des matières de l'année 1916
	Table des auteurs



