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ERRATA 

Ilans le nJ de février 1907. p. 77.  3 paragraphe, 2c ligne, ail lieu 
d e  : n 23 centigrammes s, lire : 25 mi l l i g rammes  D .  

Ilans le nudr mars 1907, p. 11!1, supprimer le second paragraphe et  
le remplacer par ce qui suit : 

N X V  
« I.a correctiori est la suivante : - 

A X 2 
Ilans celte formule, Y ~ s t  le nombre obtenu en erriployaril les coef- 

ficienls ou les tables qu'on lroiivera pliis loin (et qui donnent la pro- 
portion des diverses substances en giarnirie par hectolitre d'alcool 
a 1000). 

A est le tirgr+ alcoolique d u  liqiiide provenant de la distillation de 
l'eau-dc-vie h ;inalgser 

V est  le vr>liiirie final de 100 c c .  de ce liqiiide alcoolique amené 
à 300 (voir table ci apres). 

Rzernplr.  -. Une eaii-de-vie niarqiie 300 ; on en distille 27:i cc. et  
l'on recueille 250 rc. ; ce dislillatii~n marque 3:F ; il faut dorie ajouter, 
a 100 c c . .  3 i cc d'alcnol z i  Xi0, ce qui donne iiri vol~irne de 1 3 i  cc. 3 
(voir table ci-aorèsi. Les noiribres N obtenus en emolovarit les coeffi- 

2 ,  - 2 "  

3 X 1 M.:% 
cicnts et  Ics tables devront subir la correction suivante : 

32 X 2 

' O  X , ,ire : Uans le nu de  mai 1907, p. 185, au  lieu de : x = --- x 

Dans l'article de M. Corminibœuf, inl.itiile : E f u d e  anal?/t igue s u r  l a  
recherche et l 'identificatzon des r loeln te iux  photogralihiques, q u i  a 
paru eri deux l'ois dans les numeros de  juin et juillet 1W7, qiielques 
erreurs doivent être rectifiées : 

Dans le tatileau q u i s e  trouve ailx pages "18 et 219, à la ligne d e ,  
I i i  deini',re colonne de droile. au lieu de : u coloration ~ o i ~ r ~ e  violet .  
- 6 i l .  il kiiit lire : n coloralion rouge v io le t .  - 3 1 1 .  

A la 4 e  ligne de la 1r16iiie colon ri^, a u  lieu de : « artcime coloiwtion.  
- 5  i), i l  Tai11 lire : u aucune coloration.  - 6 11. 

Au dernier paragraphe de  la page 221. pour l a  formule d u  pyrogal- 
/ 011 / O H  

101, au lipu de : CilI  011,il I'diit lire : C f i H 3  
t O H  

Au premier paragraphe de  la page 222, pour la foririule de I'adurol, 
/ O H  / O H  

au lieu de : CJBS OH, il faut. lire : 
t C l  

A la 6 .  l izne de la page 223. au lieu de : a ortol il, il Paul lire : 
u edinol n. el au  lieu rie : 11 édinol v .  il Faut lire : C I  ovtol D. 

A la preiiii;w ligne de la note du bas de la page 273, a u  lieu dc  : 
SOLO2, il îaut lire : SO'IlP 

Dans la p.irtie de 1 arlicle inlitule : Oosage d u  cyanure  de potas- 
s i u m  clans ~ P S  cyanures i n d u s t ~ z e l s ,  qui se trouve page 32'l (niiiii(!ro 
d'août 1907), à la f i n  de la deuxikrne formule. au lieu de : FejOII), 
lire : Fe(OI1,3. 

Dans I'arlicle de hl. hlestrezat, paru dans le no d e  septembre 1907- 
p. 349, à la note de bas de page, Z C  ligne, au  lieu de  : c( acide ta r t ro ,  
nique o,  lire : II acide tartrornalique » .  
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ANNALES ET REVUE DE CHIMIE ANALYTIQUE 
Apnée 1907. 

TRAVAUX ORIGINAUX 

Sur la determination do pouvoir malorifiqae 
des gaz et des liqoides volatils, 

L'emploi des calorimétres agissant sous pression d'oxygène 
(bombe calorimétrique Rerthclot-Viclle, obus Mahler et leurs mo- 
difications diverses) peut eriliüî~ier, dans quelques cas, des 
erreurs notables, résultant de la cornbustion incomplète des corps 
gazeux ou volatils. 

Utilisant souvent, depuis 189!, l'obus émaille de Mahler, j'ai 
pu me rendre compte, tout d'abord, coinbien il est indispensable 
de faire varier les quantites d'oxygène introduites dans le caloi'i- 
mètre, suivant la nature des gaz soumis aux expériences. 

Entre le derrii-volunie ulilisable pour la corritiustion corriplète 
des gaz pauvres industriels et les cinq volurnes employés pour 
Irrûler le gaz d'éclairage, il existe une série d'étapes interrnécliai- 
res, nécessaires à observer pour réaliser la corribustion complète 
des difYi:rc:nt.s mklanges gazeux. 

Si la composition du gaz combustible ii étudier au caloriniètre 
peut étre fixke approximativement tout d'abord, il est facile de 
dkterrnirier d'avance la quantité d'oxygéne à introduire ; mais, 
dans certains cas (particulièrement daus l'ktude des mélanges 
corriplexes d'hydrocarbures pétrolifbres gazeux et volatils), cette 
étude analytique préalable devient assez complexe. 

Il est alors nécessaire d'effectuer plusieurs combustions avec clas 
quantités progressivcrrient croissantes d'oxygène, et de ne pren- 
dre comme chifrre définitif que celui fourni par deux expériences 
corisécutives. 

Je citcrüi, à titre d'exemples, les nombres obtenus avec une 
quantité constante de gaz de  pétrole variés et une proportion 
croissante d'oxygène : 

1 atmosphére d'oxy- 
gène. . . . . 2.734 cal. 

2 atmosphéres d'oxg- 
géne (g vo l . )  . . 2.976 cal. 3.6% cal. 

Jaxvisn 1YO:. 
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3 atmosphéres d'oxy- 
géne . . . . . 2.970 cal. 4.766 cal. 5.338 cal. 

4 atmosphéres d'oxy - 
gène ., . . . . 4.895cal .  6 .144cal .  

5 atmosphères d'oxy- 
géne. , . . . 4.897cal .  6.590cal. 

6 atm~sphères d'oxy- 
géne. . . . . 6.983 cal. 

7 atmosphères d'oxy- 
gène. . . . . 6.992 cal. 

Pour  le  preiiiier de ces gaz, contenant environ 10p .  100 d'hy- 
drocarbures en C q P ,  1:i combustion corriplEte est obtenue avec 
2 vol. d'oxygène ; pour le d e u x i h i e  contenant 25p .  100 d'hydro- 
carbures variés, il faut 4. aliiiosplières ; pour le LroisiEme à 
45p .  100 d'hydrocarbures, il en faut 6. 

On ne peut d'ailleiirs pas  tourner  la difficulté en ajoutant (1;:s 
le dkbut un exciis notiible d ' o x y g h e ,  car  l'inflariirnntion ne se 
produirait  pas avec les gaz pauvres, o u  bien lit c:ciinhstion serait, 
d e  nouvi:aii incomplète, méme en présence d'un combustil~le 
solide accessoire. 

Ainsi, ayan t  signalé, en 1904, la prFsi:nce constante de  l'hydro- 
géne  dans  l'oxygkne électrolytique fourni p a r  l'industrie (1), 
j 'attirai l'attention s u r  le fait que cet hydrogéne ne  brûle j;im;tis 
coniplktement dans les exphiences calorimétriques exécut6es s u r  
les solides et  les liqiiides ; à tel point que l'emploi de l'oxygène 
coriteriarit une certiririe quaritil6 d ' l iydrqyhe  est iiiipraticable 
l'obus, rnêine si l'on prend soin de faire, avec cet oxygène, 
l a  coinhostion préalable d 'une siihsl.ance de pouvoir calorifique 
connu,  dans le but  d'établir une correction tenant compte d e  la 
chaleur apportée p a r  l'hydrogène dans chaque essai. 

En efl'et, I'fiydrogéne brûle iiicoinpléten~ent, et l'apport de  
chaleur résultant de cette coinbustion incomplète ua~ie dans  le 
rnêrle sens que le youuoi~- çalorifiyue du con~busti6le ~ s s u y i .  

En utilisarit un oxygkne c o n k n a n t  1 , 9 p .  100 d ' h y d r o g h e ,  je  
rappelle q u e  ,;'ai trouvé, avec I 'ol~us Rltihler, sous 23 atmosphEres 
d e  pression, les écarts s~ i ivnnts  avec les chiffres thboriques : 

1 gr. de naphtaline + 682 calories (chiffre théorique 9.692). 
O gr. 800 - + 597 - ( - 7.754). 
O gr. 500 de sucre + 378 - ( - 1.981).  

Cette comhustion incomplète des produits gazeux en presence 
d'un t rop grand excès d'oxygkne peut entraîner une erreur  sen- 
si ble r lms  la détermination du  pouvoir calorifique des corps liqui- 
ries t~ ès volatils. 

(1) Annales de chimie analytique, 1904, p.  2 4 2 .  
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Ceux-ci sont pesés dans une ampoule de verre à pointes effiikeç 
et soudées ii la lampe, par lesquelles on fait passer le fi1 de fer ser- 
vant d'amorce. L'ampoule se place dans la capsule de porcelaine 
suspendue dans l'obus, et l'on recommande de briser les pointes 
de l'ampoule avant la fermeture, pour permettre l'accès de l'oxy- 
géne jusqu'au contact du liquide. 

Or, pendant les quelques instants qui s'écoulent entre la ferme- 
ture de l'obus et la mise en feu, une certaine quantité d'hydrocar- 
bures se volatilise dans l'appareil, e t  cette quautité volatilisée 
échappe partiellement à la combustion, qui ne peut se propager 
dans une masse gazeuse trop riche en oxy,' "me. 

Il devient indispensable de maintenir I'arripoulc hermétiquc- 
ment close dans l'obus même, ce qui exige ilne certaine épaisseur 
de verre pour résister la pression des 25 atniosphères d'oxy- 
géne employées pour la combustion. Il faut utiliser également une 
source électrique plus intense que celle produite par la simple 
batterie au bichromate qui accompagne généralement l'appareil. 
Sans cette dernière précaution, le fil de fer servant d'amorce 
se coupe très souvent au ras du verre sans provoquer d'ex- 
plosion. 

Moyennant ces précautions, la combustion est toujours com- 
plète. 

Nous citerons, à titre d'exemple, les résultats calorimétriques 
suivants, obtenus avec ampoule fermée et ampoule ouverte sur un 
méme produit très volatil : 

Ampoule fermée : 10.550 cal. et 10.543 cal. ; 
Ampoule ouverte: 9.300 cal., 9.460 cal. et 9.673 cal. 
Cette façon d'opbrer entraîne, pour l'obus bmaillé, un  certain 

incouvénient : I'explosio~i produite au moment de t'éclaterrient de 
l'ampoule est souvent violente. Le choc qui en résulte contre les 
parois de l'obus se perçoit d'ailleurs fort bien, et, en ouvrant 
l'appareil, on constate que I'érnail résiste assez mal de pareilles 
brutalités. II se détache par petites plaquettes nombreuses et se 
trouve parsemé de petites boules de verre fondu qui s'y iinplan- 
tent plus ou moins. 

Pour ce genre particulier d'essais, l'obus à rev&Lement de  pla- 
tine, ou, plus économiquement, un simple obus en ferro-nickel 
non émaillé, peuvent seuls étre utilisés. Les causes d'erreur pou- 
vant résulter, dans ce dernier cas, d'une faible attaque du ferro- 
nickel ne doivent pas avoir d'importance pour les déterminations 
industrielles. 
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De la dlstillation et de In desslocation dans le vide 
a l'aide des basses tempérmtnres, 

Par MM. D'.\KSONVAL et BORDM. 

La dessiccation des substances nécessite souvent des précau- 
tions pour hviter leur alti..rat.ion. 11 faut donc, k tns  ce cas. ophe r  
soit & l'abri de l'air, soit à une température infkrieure k celle où 
commence l'altération des produits. En pratique, on obvie ces 
inconvénients par l'emploi d'appareils spkciaux, distillation 
sous pression réduite, ou simplement en se servant de la cloche à 
vide dite a dessiccation. 

Dans l'un et l'autre cas, le vide obtenu rie peut étre parfait, 
attcridii que les v;ipeurs qui se tléga:;cnt développent u n e  tension 
telle que le vide est détruit mème sous les cloches renfermant des 
cnrpsaahsorha.nts, tels que SO'H" oii P O 5 .  

Rous avons imaginé un appareil (1) qui permet de conserver le 
vide primitif aussi lorigtempsque dure la distillalion : les vapeurs 
dégagées sont imniédiatement condensées, au  fur et & mesure de 
leur production. La condensation est ohtenue au inoyen de bits- 
ses températures produites à. l'aide d'air liquide ou d'acide car- 
bonique en neige dissous à l'état pateux dans l'acétone. Par 
conséquent, toute tension de vapeur antagoniste est, de ce fait, 
annulke. En outre les produits de la distillation ne sont aucune- 
nient altérés et sont recueillis sans perte; ilspeuvent étre cxami- 
nés, pesés au besoin, aprés leur liquc5faction. 

D'autre part, le dispositif de notre appareil permet d'obtenir 
un  vide absolu, au inoyen d'un tube & charbon de bois qui 
ahsorbe les dernieres traces de gaz et, le cas FchCant, l'air qui 
pourrait pénétrer par des joints incomplètement obturés de I'ap- 
pareil. Pour s'assurer qu'il n'existe aucune fuite, nous utilisons 
le tiihe de Crookes comme manomktre ; c'est, A vrai dire, ccliii 
qui nous rend le plus de services dans la circonstrrnce. 

Ce principe 6tünt étatili, nous allons donner la description des 
differentes parties de notre appareil à distiller dans le vide, ainsi 
que sa manipulation. 

II se compose esseritiellernent (figure ci-co~itre) : 
1 0  D'un tube D, eondenseur de vapeur, dont I'extrkmitk sup6- 

 rieur^ s'adapte À un tiihe horizontrtl par un rodage à l'émeri. 11 
communique, B gauche, avec un ballon C ou une cloche A, Ü. 

robinet, montée sur platine rodke ; à. droite, avec le tube à char- 
bon E, au moyen d'un tube horizontal recourbé verticalement et 

(1) Cet appareil est construit par la maison Thurneysscn, 58, rue hlon- 
sieur le Princc, Paris. 
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dont I'extrémit6 pénètre aux trois quarts clans I'intkrieiir di1 tiihe 
co~idenseiir D ; 

4PPAREIL D'ARSONVAL h BORDAS 
pour distillation dans le vide 

20 D'un tube B charbon R ,  également relié à l'appareil par un 
rodage & I ' h e r i .  11 renferme du charbon de bois, qui a ét6 
débarrasse': de tous les gaz occlus et des huiles empyreumatiqiies 
par un chauffage préalable en vase clos. Pour augmenter la sut- 
face de contact du charbon avec le tube, ce dernier porte des 
cavités extérieures, système Vignereux. 

Un robinet & trois voies P fait communiquer l'appareil avec 
une trompe à eau. De plus, ce robinet peut isoler la partie droite 
de la partie gauche de l'appareil. Le tube horizontal est terminé 
Zi l'extrémité droite par une ampoule de Crookes forrriant mano- 
mètre ; les 4lectrodes sont reliées it une bobine d'inducliori. 
Enfin, deux tubes de d'Arsonval-Dewar permettent de contenir le 
liquide rkfrigkrant,, soit air liquide soit, CO2 en neige dissoiis 
dans l'acétone. 

Remarque. - Dans Ic montage de l'appareil, les joints à l'émeri 
sont enduits d'une graisse formée, par parties égales, de vaseline 
et de cire d'nbcilles. 

libnctionnement. - Les deux vases de d'Arsonval-Dewar étant 
remplis d'air liquide ou de CO2 dissous dans l'ac6tone, le ballon 
C conlcnant un produit à distiller (ou la cloche A, renfermant 
des produits à dessécher, montée sur platine R )  est reliée par un 
caoutchonc à vide avec l'extrémitk du tube horizorital de l'nppa- 
reil. 

Plonger le tube D dans le liquide réfrigkrant, en soulevant avec 
pr4caution le vase de d'Arsonval-Dewar. 
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Faire le vide, dans tout l'appareil, au moyen de la trompe à 
eau et par l'interrnkdiaire du robinet à trois voies F. L ü  distilla- 
tion corrirnerice aussitôt que la Lronipe produit son eKe1 ; les 
vapeurs arrivent dans le tube D par le haut, tombent verticalc- 
ment et se congèlent immédiatement au  contact de la  paroi 
froide. La trompe ayant donné son vide maximum, on l'inter- 
rompt au moyen di1 rohinet F, et l'appareil n'a donc plus de 
communication avec l'extérieur. 

Plonger le tube à charbon E dans le liquide réfrigérant en sou- 
levant duucernerit le vase de d'.4rsonval-Dewar. A ce moment, s i  
l'on fait passer l'étincelle dans le tube de Crookes, on constate, 
d'après l'effluve, que le vide devient de plus en plus parfait, car 
on passe successivement d u  vide de Geissler au vide de Crookes 
et'enfin S celui de Hittorf. Ce dernier n'est obtenu qu'avec l'air 
liquide, celui de Geissler avec COP acétoné. 

La distillation se fait, dès lors, normalement ; nous ferons 
remarquer que le tube D doit plonger dans le liquide réfrigérant, 
de telle sorte que l'extrémitk du tube inférieur à D soit à Om.03 
environ du niveau du liquide réfrigérarit. Au fur el k mesure que 
les vapeurs se congèlent, on monte le vase de d'Arsonval-Dewar, 
de manière que le tube D ne  puisse pas se houcher ( 2 ) .  On cons- 
tate, du  reste, que la distillation se fait convenablement en 
observant le dégagement de COP ou d'air qui s'tkhappe du vase 
de d'Arsonval-Dewar. 

Lorsque la  distillation ou les dessiccations sont terminees, 
faire rentrer l'air doucement par le robiriel F, qui se desskche en 
pknétrant dans  l'appareil par suite de la condensation de la 
vapeur d'eau au contact de la paroi froide. 

Remarque. - Il faut faire attention de ne pas laisser rendre les 
gaz du charbon sans les mettre en communication avec 1'a.tmns- 
phère ; car, la pression des gaz produite par l'échauffement du 
tube à. charbon pourrait produire une rupture de l'appareil. En 
outre, il suffit de laisser le charbon dégager ses gaz, à la tempé- 

(1) Dans le cas OU le tube D viendrait tt se boucher,le dégagement pré- 
cipité se ralentirait, la cloche et les tubes se recouvriraient de vapeur 
d'eau. Pour rétablir la distillation, on enlCverait le tube D de la maniére 
suivante : 

Fermer le robinet R de la cloche ; tourner le robinet i trois voies F, de 
telle sorte que le tube & charbon soit isolt! ;retirer le tube D, qui est alors 
nettoyé, seché et replace ; faire communiquer le tube D avec la trompe à 
eau et faire le vide, le tube ii charbon E et la cloche .4 restant toujours 
isolés ; au bout de 3 niinutes, isoler la trappe qui a produit son effet 
maximum et mettre le tube D en communication avec le tube à charbon. 
Les gaz r6siduels sont instantanément absorbés ; ouvrir le robinet R, c t  
la distillation continue comme prbckdemment. 
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ritture ordinaire, pour qu'il soit suffisamment régénkré. Cepen- 
dant, de temps en temps, on peiit chauffer A 500 erivirnn le tiihe 
à charbon, en niéme temps qu'on fait le vide sur le tube ; on a 
ainsi une régénération con1pli:te du charbon. 

En résumé, @ce <1 ce dispositif, on peiit olitenir, en 3 heures, 
des extraits devins qui réclarrient, coinirie on le sait, 3 jours dc 
dessiccation dans le ville. II en est de mSme pour les extraits de 
vins de liqueurs, de cidre, de bière, etc. 

On peut dessécher complktement et en qiic:lques ~niuiites, r:t 
cela sans altération, des farines, des sucres, ainsi que d ~ s  
sérums, vaccins, etc. 

Les distillations de substarices altérables l'air se foril aussi 
.avec la plus grande facilité ; cette méthode est susceptible de 
nonihreuses applirations dans les recherches toxicologiques et, 
en général, dans tous les cas portant sur des produits facilement 
axydahles. 

N o u v e l  nppurcil pour la production de I'hydi.ugene 
snlforé, 

Par M. l e  professeur Dr  P. RANWEZ. 

Pour qu'il rende tous les services qu'on est en droit d'en atten- 
dre, un appareil à hydrog61ie sulfure doit &Ire susceptible d'un 
fonctionnement intermittent, c'est-à-dire que le dégagement doit 
pouvoir être provoqué ou arrété à tout moment, sans diffi- 
culté. C'est le cas pour notre appareil, comme pour la majorilé 
des appareils sirriilaires ; mais ceux-ci ofi'rent de serieux inconvé- 
nients : presque tous sont très coûteux, de construction ou de 

-maniement compliqué ; généralement degrandes dimensions, ils 
riécessit~ril coriié~~ueiriirierit, poiir. leur mise en iiiarche, de 
grandes quantités de &actifs. C'est ainsi que I'instruinent le plus 
usitk, celui d u  t.ype Kipp, k t.rois houles superposi..es, est hahituel- 
lement coté k des prix qui varient entre 10et  15 fr.; le plus petit 
modele exige, pour son fonctionnement, près de deux tiers de 
litre d'acide convenablement dilué. Ce genre d'appareil convient 
très bien pour les laboratoires d'enseignement, où l'on emploie 
l'hydrogérie siilfur& constamrrient et en quantité considérable. 

Lorsqu'on n'a l'occasion de se servir d'hydrogène sulfuré que 
de loin en loin et qu'on n'utilise chaque fois que de petites quan- 
t i t k  de  gaz, il faut un appareil de fonctionnement et de nettoyage 
aisés, dépourvu des nombreux robinets ou bouchons B l'émeri 
qui adh&rerit et qui casserit, n'exiaeant,pour sa mise en marche, 
que de petites quantités de réactifs; il faut, d'autre part, que 
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_l'appareil permette un fonctionnenierit interriiittent, et qu'il 
puisse, tout en restant monté et chargé des réactifs, séjourner 
quelque temps inactif. 

Nous croyons avoir rempli ces conditions. 
L'appareil est essentiellemerit constitu6 par un  lube en verre 

coudé en U (ACB). Une des deux branches AC prescrite un étran- 
glement E ,  qu'on obstrue 
par un tampon de verre filé 
peu serré ou par quelques 
fragments de verre con- 
cassé ; on introduit en A 
des fragments de sulfure de 
fer concassé (30 à 50 gr. 
suffisenl) jusqu'à mi-hau- 
teur du tube, et l'on ferme 
ni1 mnyen du bouchon muni 
d'un tube de dégagement D, 
qu'on peut ouvrir ou fermer 
B volonté au moyen d'une 
pince P (1). Cette pince étant 
ferrri6e, on verse dans la 
branche B de l'acide chlor- 
hydrique convenablement 
dilué, jusqii'aux 314 de sa  
hauteur (100 à 120 ci:. d'a- 
cide dilué suffisent). Si l'on 
maintient fermée la pince P, 
l'air emprisonne en A em- 
péche l'acide de monter suf- 
fisanimen1 dans la branche 
AC,  et conséquemment de 
venir en contact avec le sul- 
fure. L'appareil fonctionne 

aussitbt qu'on ouvre la pince ; l'acide monte en A, et le dégage- 
ment se produit abondant, aussi longtemps que dure le con- 
tact. Si l'on ferme la pince, le gaz qui continue à se former 
refoule le liquide daris la liranche R ; le sulfure se débarrasse 
ainsi de l'acide, et les îaibles quantites de celui-ci qui l'imbibent 
sont rapidement n e u t r a l i s h  ; l'appareil se tmiive a.u repos. OL 
peut répkter le fonctionnement aussi longtorrips que l'acide est 
assez fort ; lorsqu'il est devenu trop faible, il suffit de le déver- 

( l )  On peut,rernplaccr la pince P par un robinet do verre. 
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ser p a r  R e t  de  le reriiplawr, en a j w t a n t  éverituellr:riient une noii- 

velle quarititk de sulfure.  
Avec 50gr .  de sulfure de fer, I'apparcil peut d4gager plus de 

12 litres d'acide sulfhydrique ; c'est plus qu'il n'en faut p u r  de 
noiiibreux essais analytiques. 

Le reste de l'appareil, qui  n'esLqu'accessoire et qui  est simple- 
ment  destine à e n  faciliter le msniernent, est u n  simple support 
à colorines avec des pinces d'attaches (1). 

Rhctlons eolorCes de quelques composiés 
organiques, 

Par M. l e  professeur E. PINERUA ALVAREZ, de  l'Université de Madrid 

En 1905, j'ni indiqué un rkactif g6iiSral des  polyphénols et d e  
Ieiirs isorrii3res : lahydra.te d e  hioxytir: de socliurn (SasO~,8H20),  
prépar6 e n  eriiployant le bioxyde de sodium ( N a 0  SY;i0) 
l'alcool kthylique p u r  et  1'e:iu froide ou refroidie. Avec ce n i h e  
réactif, o n  peut identifier les composésque nous citons plus bas.0n 
opère de  In manière suivante : dans une  petite capsule de  porce- 
laine, on met d e  0gr.05 à Ogr 10 du  corps ?I examiner, Ogr.20 ?I 
Ogr.30 de bioxyde de  sodium e t  5cc. d'alcool, et I'on ajoute, après 
avoir laissé réagir  ces corps pendant 4 ü. 6 minutes, 15 cc. d'eau 
distillée. 

Les color:itioris qui SC produisent sont les suivantes : 
Emodtne. - Co~ileur  rose intense, qui devient j m n e  avec quel- 

ques gouttes d'acide acétique. 
Chrysarobi7le. - Couleur lie de  vin, qui persiste lorsqu'on 

a,joute de I'eau ; l'acide acétique fait virer la couleiir au  jaune 
R i o x y a n t h u z q ~ ~ i ~ ~ o n e  1 .  2. - Très belle coulcur bleu-violncé. 

qui persiste si I'on ajoute de I'eau. Si I'on immerge la capsule 
dans le liquide, en soufflant, les bords de  la tache deviennent 
rouges. Avec les acides, le liquide prend une couleur j aune  
intense. 

L'al isnvine de la garance produit une coloration encore p lus  
violacée, et, avec les acides, le liquide devient orangé. 

Trioxyantrùquinone 1. 2.  4 .  - Couleur rouge violace intense, 
qui passe au roiige-cerise lorsqu'on ajoute de l'eau. 

Acide chrysophanique. - Couleur rouge-cerise, qui ,  avec I 'eau, 
devient plus vive. 

-4cide rosolique. - Couleur pourpre intense, persistarit a u  
contact de I'eau. 

(4) L'appareil est construit par la  Pharmacie centrale de Belgique, B 
Hal, qui vend l'appareil complet 4 f r .  et le verre seul, sans support ,  9 fr. 
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f'urpu~-ine-alizal-ine. - Belle couleur rose intense, persistant 
au contact de  l'eau. 

Anthingnllol. - Couleur hleue ohsciire, presque noire, persis- 
tante. 

Uioxyqiiinone. - Couleur marron-jaune, qui ,  avec l'eau, passe 
a u  rouge. 

Acide ellqiqu8. - Couleur marron-noir ,  qu i  devient jaune 
lorsqu'on ajoute de  l'eau. 

(Extmit d'uiie note présentée au T'le Congrès d e  chimie appliquée de 
Home, 1906). 

Siir ln prcscnee de I'acitle slilicyliqae dans les 
toninles; In qnestion des expertises, 

Par M .  B .  PEILET. 

M I .  C. Foriiienti et A .  Scipiotti on t  publié d a n s  le Z e i t s c h ~ i f t  
fiil. G'nfei~suchicng der  N a h ~ w ~ g s  und Gmztssmitiel (1006 ,  no 5 )  u n  
iiiémuire Lrès cuiriplel sur  la coiiipositiori des toiiiates it;ilieriries ; 
ils ont constaté, dans ces t.oiiiatcs, la prksencc dc I'acidc salicy- 
l ique en quantité appréciable, reprr:sent;~ntjusqu'B 2 iriilligr. p a r  
kilog, c'est-ù-dire ce qui  a et6 également trouvé dans les vins et 
clans divers végétaux par  plusieurs chirriistes. 

D'apréscela, il semble résulter que l'acide salicylique peut se 
rencontrer B I'ktat naturel dans une quaritité considérable de pro- 
duits alimentaires. Et alors la questiori de  savoir si  des produits 
ali~rientaires soumis B l'analyse ont été salicylés ou non ne  doit 
plus etre basée s u r  une aizn1y.se guril ifaliue. iriais s u r  urie nnulyse 
quantitatire. 

P a r  conséquent, que doivent faire les experts lorsqu'ils ont S 
essayer u n  produit dans lequel ils ont trouvé une quantitir apprb- 
ciahle d'acide salic:yliqiie, c 'es t-Mire quelques rriil1igrammc:s ?' 

Afin d'éviter toute difficulté, M. le professeur Ferreira d a  Silva 
a présenté & une section d u  sinièiiie Congrès international de chi- 
iiiie itppliquée, tenu à Roirie eu 1006, urie pr'opusitiori signée de 
plusieurs chiiiiislcs c t  demandant qu'on ne considère pas comme 
salicglés les produits ne renferrriaiit que I O  rriilligr. d'acide sali- 
cylique par  Itilog. Cette proposition, que nous avons nous-mCrrie 
déferirliie, a été adoptée par  le Congri:~ de Roirie, c t  le vote émis 
;Z ce sujet se  justifie, car on n'a trouvé jusqu'ici, dans les végé- 
t aux  ou dans les autres produits alimentaires soumis ii I'ana- 
lyse, que des quantites d'acide salicylique inférieures L 2 ou 
3 milligr., mais on  peut arriver à e n  trouver des quantités plus 
importantes. 
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D'autre part, lorsqu'on doit einploger l'acide solieyliqu,: cornirie 
agent de conservation, il est nécessaire d'atteindre des quantités 
représentant au minimuin 30 niilligr. par kilog. 

Au premier Congrés international d'hygiène alimentaire et de 
l'alimentation rationnelle qui a eu lieu B Paris du 22 au 27 octo- 
bre 1906, la proposition de M.  L4'erreir.n da Silva n'a pas été 
admise. 

On a décidé que, dans le cas où un produit serait reconnu 
conirne contenant de l'acide salicyliqiie, i l  y avait lieu de doser 
d'abord cet acide et ensuite de se procurer des echantillons dudit 
produit à l'état normal et de provenance certaine, afin de doser 
également l'acide salicylique et de voir si réellerrient il y a une 
différence imputable au salicylage. 

Cette manière d'opérer peut, selon iious, donner lieu à des dif- 
ficultés parfois insurmontables. 

Prenons, par exemple, le cas des tomates italiennes. h Paris. 
un expert analyse des tomates et trouve 2 à 3 milligr. d'acide 
salicylique par kilog. ; le plus souvent, il lui sera impossible dc 
corinaitre la provenance des dites tomates. Elles secoril bien d'lla- 
lie, mais de quelle province ? 

Or, d'après hlhl.  C. Formenti et A.  Scipiotti, certnint:~ tomates 
ne renfermeraient pas d'acide salicylique ou n'en renfermeraient 
que des traces, tandis que d'autres en contiendraient 2 milligr. 
par kilog., suivant la provenance. 

Il est mérne possible que des tomates dc la même province 
renferment de l'acide salicylique une année et n'en contiennent 
pas l'année suivante. 

De méme, lorsqu'il s'agit de confitures de fraises, par exem- 
ple, corriinent feront les experts pour se procurer des échantillons 
de produits de méine provenance, alors que les échantillons peu-. 
vent étre analysés un an et méme davantage après la récolte des 
fruits ? 

Nous croyons que la question n'a pas Cté suffisamment CtudiCe 
par nos collègues et que la proposition de M. Ferreira da Silva 
sera prochainement reprise et acceptée, car il nous semble que la 
quantité de 10 milligr. d'acide salicylique par  kilog. de matiEre 
ne peut étre nuisible, et il est certain, en outre, que des produits 
qu'on anrait additionnés d'acide salicylique en vue d'assurer leur 
conservation seront toujours plus charges de  cet acide que les 
produits naturels. 

L'adoption de la proposilion de M. Ferreira da Silva éviterait 
bien des difficultés dans les expertises. 

Ceux qui ont assisté au  Congrès inteinational de Rome pour- 
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rorit toujours adopter la proposition de MM. A .  J .  Ferreira da 
Silva et Priastl)aum, et l'avenir nousapprendra si cette manière de 
voir est prtijuutliciablc aux inL6rPts des consoirirnaleurs. 

Néanmoins, l'opinion émise par la 3 e  section du premier Con- 
gr;% d7hygi&ne alimentaire de Paris pourrait Atre adoptée, riun 
plus lorsque les doses d'acide salicylique seraient infërieures à 
20 rnilligr., rnais lorsc~u'elle.; varieraient, par exemple, de 10 k 15 
ou 20 inilligr. par kilog. 

Dans ce cas, la façon dc procëder recoinrnandée par le Congrés 
d'hygihne alimentaire présenterait l'avantage de fixerl'expert sur 
la question de savoir si In siilistnnce analgske par lui a été adtli- 
tionnéc frnuduleiiseii~ent d'une faible dose d'acide salicylique ; 
d'autrc part, elle periiiettrait de se rcndrc coiiiptc si une rriêmc 
substance peul, suivarit une circorislaiice qrielconque, contenir 
une dose d'acide salicylique supérieure h 10 milligr. 

Ct:tte hypothhe  n'a rien d'invr;tiseinhl;il~le, et nous le pronve- 
rons par l'exerriple suivant: le raffinose existe généralement dans 
la betttrave dans la proportion de 0,01 A 0,0J p. 100, ce qui cor- 
respond k une quantité de raffinose en niélasse normale variant 
de 0,20 ?I o,60 p. 100. Ces chill'ies étaient 2 peu près admis par 
tous les chimistes de sucrerie, lorsque, l'an dernier! on n trouvé 
des méliisses normalcs contenant jusqu'k 2 p 100 de raffinose. Lü 
betterave devait donc en reriferrner une dose supbriciure à celle 
gén6ralcment adrriise. 

I l  n'est pas impossible que l'acide salicylique subisse de seru- 
hlables variations. II faut donc Btre très prudent avant de con- 
cliire lorsqii'rin troiive des quantitks d'acide salicylique tr is  fai- 
bles et toujours au-rlessoiis de la quantité qui a été reconnue 
nécessaire pour agir efficacement comme agent de conservation, 
quantité qu'on considére comme ne devant pas être inferieure à 
3gr.  par hectolitre de vin ou par 100 kilog. de sul~stance quel- 
conque à conserver. 

Le rénctir d e  Sessler appliqué à la cnraotérisfltlon 
des gommes. 

Par M. JEAN YAMVAKAS, & la Canee. 

J'ai déjà mentionné dans les Annales dp chimie analytique(1906, 
page 162) que le réactif de Kessler donne h froid des précipités 
caractéristiques avec la saponaire, la dextrine, le glucose et la 
réglisse. 

A la suite d'autres expériences avec ce r n h e  réactif, j'ai cons- 
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taté qu'il donne aussi des précipitks p l ~ i s  ou rrioiris caractéristi- 
ques avec les goriirnes et avec In. gélatine. 

On avait déjh signalé les riactions du  1)ichlorure de iiiercure 
sur  la gélatine, mais il n'est pas & m a  connaissuice qi i 'u~ie  sein- 
blablc réaction s u r  Ics gomrncs ait  été ohscrvée. 

J'ai fait  avec la liqueur t l è  Kcssler des expériences s u r  les 
gommes suivantes : gomme d'amandier, gomme arabique et  
gomrne adr;tgant,e, et j 'ai  obtenu les rkactions ci-aprt5s : 

i 0  Gomme d'amandier. - En solution très concentrée, cette 
gomrne donne, à froid et après  agitation, avec le réactif de 
Kessler, un  précipité gommeux de couleur crCriie. La méiiie 
rkaction se produit lorsque Ic mélange est chnufîfé h l'éhul- 
lition. 

Cette rkaction n'est pas appréciable sur  les solutions diluées 
de gomme. 

Si l'on ajoute une certaine quantité d'acide tartrique à une 
solution concentrée de gomine d'amandier, avant  de la inélangcr 
avec le réactif de  Nessler, le précipite goniineux ne se produit ni 
à froid, ni à chaud. 

2" Gomme arnhiqus. - L,e réactif de Nessler donne à froid, 
avec une solution de gomme arabique concentrée à 30 p .  100, 
après  agitation, u n e  émulsion trouble, de  couleur gr is  sale, e t  il 
se forme, au  bout de quelque temps, un  précipite gris au  fond 
du récipient. 

E I ~  opérant à la terripérature d e  I'ébullitiori, le prkcipité gris 
se forme immédiatement ; mais ce précipité ne  SC produit 
qu'en trks minime quant i té  s i  l'on additionne d'acide tartrique 
la solution de  gomme avant  d'ajouter la liqueur de Nessler et 
de porter à l'ébullition. 

3 0  Gomme adragmzte. - Cette gomme ne prksente aucune réac- 
tion ni à froid, ni à chaud avec le  réactif de Nessler : si l'on 
ajoute de  l'acide tartrique avan t  de verser la liqueur de  Kessler, 
e t  s i  l'on porte h l'ébullition, i l  s e  produit quelque temps après  
un trouble de  couleur orangé sale, qui  se dépose. 

Ces réactions peuvent ètre utiliskes pour caractériser e t  diffë- 
rencier ces diverses gommes. 

Quoique Ics réactions 01)tenues avec les goiiiiiies rie soient pas  
tri% appr6ci;tblcs, elles tlémoritrent neaninoins l'action réduc- 
trice exerc6e s u r  les gommes par  le reactif de Kessler. 
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Reelierehe d e n  fnl~if3eationri d i a  heiirre, l'aide d e  
la grmisse de coco et de i'nlfm-margarine, 

par M. LUCIEN ROBIN, 
Chimiste au Laborütoire municipal de Paris (1). 

En examinant avec attention les chift'res obtenus avec la 
niéthode d'arialyse des beurres que j'ai indiquée précéderri- 
ment (2 ) ,  on remarque que le rapport entre le chitrre de saponi- 
fication de la rriargarine (197), et celui du soluble eau (0,11), 
est très élevé et égal il 1792 : 

tandis que celui des mémes chiffres minima, donnés par les 
beurres purs, est assez faible : 

J'aipensé qu'un beurrequi aurait reçu une addition de 10 p.200 
de margarine, par exemple, devrait donner un rapport supé- 
rieur à 37,6, conditiori toutefois que ce chiffre soit, sinon abso- 
lument fixe, du moins assez peu variable. 

J'ai calculé ce rapport pour tous les beurres purs que j'ai ana- 

lysés par ina méthode, ce qui m'a donné des chiffres très voisins : 

Maximum . . . . 38,O 
Minimum . . . . 34,6 

Ayant déterminé ensuite le rapport de 25 bcurres diffkrenh 
que j'avais margarines 3t 10 p .  100, j'ai obtenu, pour 28 d'en- 
tr'eux, un  rapport supérieur 3t 39 et une seule fois 38. 

II me semble donc qu'il serait intéressant de calculer ce rap- 
port. 

Je ferai seulenient remarquer que le chi f i e  maximum de 39, 
que je propose pour les beurres purs, ne pcut être appliqué que 
si I'on s'est servi de ma méthode d'analyse pour détermint:r I'in- 
dice de saponification et le soluble eau, car il devrait ètre modifié 
si I'on en suivait une autre. 

-4ppliquant le même calcul aux heurres que j'avais cocotes il 
10 p .  100, j'ai trouvé, 24 fois sur 23, un rapport supérieur 5, 39 

indice de saponification 
et une fois 38,8, quoique le rapport du coco 

soluble eau 

(il Travail execiite au Laboratoire niunicipal de  Paris. 
(1) Voir Annales de chimie anal/f ique,  1906, p. 446. 
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pur, qui oscille entre 129 c t  143, suivant  les marques, soit t r&s 
inférieur à celui que donne la margarine. 

Cela s'explique trds simplement :en effet, si l'on ajoute d u  coco 
à un hr:iirre, on augmente l'indice de  snponificntion, tandis qiie 
le  soluble eau est diminué ; p a r  conséquent, le rapport deviendra 
supérieur à celui que donne le beurre pur. 

indice d e  saponification 
On voit,  en résumé, que  le rapport  peut 

soluble eau 
utilement intervenir, coinine indice suppléinentnire, dans la 
recherche des falsifications des beurres, en prenant  39 coinriie 
rapport maximurri que doivent donner les beurres normaux, si 
l'on applique la méthode d'analyse que j'ai decrite. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANCAISES 

1.m réaetion iiingni.nieiiiic de Sclilngdcnlimnffcn 
mppiiqiiee n l a  i~ccl ie i~cï ie  tien haiogciies. - 31. DENI- 
GBS (Bullelin de la  Socidé de pharmacie de Uordec~ux d'aoht-sep- 
teriibre 2906). - Nos lecteurs connaissmt la réaction proposée 
par  Schlagdenhauffen pour  caractkriser les sels d e  magnésie, 
réaction q u i  consiste e n  une coloration roiise que  ces sels prodiii- 
sent au  contact de I'hypoïodite de  soude obtenu exteiiiporané- 
nient en faisant dissoudre de  l'iode dans  une  solution de  soutle 
jusqu'à ce que le liquide prenne une teinte jaune d'or. 

A cause de l'instabilité du  rkactif A I'hypoïodite de soude, 
M. Grirnbert k proposé de le rcrnpliicer p n r u n e  solution d'iotliire 
de potassium, qu'on ajoute k la solutioii iiin;.iiésierine ;on verse 
ensuite dans le méliinse d e  I'hypochlorite de soutle (1). 

111. nellier a proposé d'opérer en remplaçant la solution d'io- 
dure de potassiuiii de R I .  Grirnhert par  une solution d'iodure de  
potiissiuiri saturée d'iode et  l'hppot:tilorite alcali11 par  une solu- 
tion de soude (2). 

En examinant de  près ces diverses inodificntions a u  procédé 
primitif de  Schlagdenhauffen, M. Dciiigés a const:ité que I'hypo- 
hromite d e  soude, n,joutl à u n  rnél;inge de sel magnésien et d'io- 
dure alcidin, doririe In réi~ction de Sctiliigderihautl'en. 

II. Deiiigés propose donc de remplac:er l'liypocliloritede soutle, 
qu'on n'a pas  tniijoiirs sous In rii;tin dans les lal~oratciires, piir 
I'hypohromite de soiide prél~arc': exteniporanérnent suivant  la 
fornlule usitée pour le dosage de l'urée (brome, 1 cc. ; lessive des 
savonniers, 10 cc. ; eau, 20 cc.). 

( 4 )  Voir Annales de chimie analytiqne, 1906, p. 268. 
(2) Voir Annales de chimie analgtique, 1906, p.  483. 
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L'hypobromite de soude ne le cède en rien au réactif Bellier au  
point de vue de la sensibjlitk ; il donne ericore un léger précipité 
avec une solution iiiagnPsitinne ne  ccint,eniint que 1/20000 de  
m;ignésium métal e t  une  coloration roiigeatre avec u n e  liqiiciir 
deux fois rrioiris concentrée. 

On opére la riiaction de  la  iiinnii.re suivante : , o n  %joute k 
IO cc. d'une solution neutre ou neutralisée de sel magnésien 
212 cc. d'une solution d'iodure de potassium au  dixièriie ou u n  
petit cristal de cc sel ; on ajonte ensuite, goutte à goutte. en a ~ i -  
tant ,  de I'hypohiornite de soude Si la solution magn6sieririe est 
trBs faible, on &tend an ciriquii:me lii. l iqueur d'hgpobromite de 
soude. 

11 faut savoir que le p r k i p i t é  obtenu passe p a r  u n  ~riaxirnurn, 
puis  s'att6nue, e t  enfin disparaît  lorsque I'hypobrorriite est en 
excès. II faut donc verser ce réactif avec précaution. 

Il est bon d'ajouter que les sels d'alurriinc $nent et nierne 
empêchent l a  réaction iodo-magnésicinne. 

M. Denigés a recherché si la réüction de  Schlagrlenhaiilfen, 
invrrtie,  pourrait  servir k la recherche des halogéries, e t  il a con- 
slüté qu'elle est ap1)licablc à déceler l'ion iode dans les iodures, 
ainsi que le chlore et le hrome lihres. 

Pour  la recherche de l'iode, on ajoute à quelques cc. de la solii- 
tion iodurée 1/3 de son volume (l'une solution de  sulfate d e  rn;t- 
gnpsic a u  dixième. puis on verse une  goutte de  liqueur d'hypo- 
bromite de soude diluke au  cinquième Si la solution iodurée 
contient ilne dose d'iode dt:passant I/ioOO, la rlartiori se  iiiani- 
feste t r h  r;ipidement ; elle apparaî t  plus  Ieiiteinent si la solution 
est riioiris concentrée. La liiriile dr: sensibilité est de  0 9 . 2  d'iode 
p a r  litre. 

Pour  le chlore et  le brome libres, s'ils sont e n  vapeurs et  s'il 
s'agit d'en déterminer la prksence dans  ilne atmosphère, ce qui 
est le caslc  plus  intéressnnt, on plonge dans  cette a t inosphèrcune 
hngiiette (le verre dont l'extrérniti: ü été trc,inp@e dans la lesilive 
d e s  s i~vnnniers  ; ;iprbs quelqiies instants d c  contnct., cetti: extrk- 
riiiti: est poitbe dans uri rii6lnii~e dr: 1 cc. d e  solution de sulfate 
d e  n i n p é s i e  au  dixième, de 2 cc. de solution d'iodure de  potas- 
s ium au  dixième et de  5 cc. d'eau. L n  priicipitk rouge plus ou 
riioins abondant démontre  la présence, dans I'atrriosphère, du 
chlore ou d ~ i  brome Iilire, passé pnrticlleincnt, sous I'irifiuence 
de  l'alcali. à l'état d'hypobrornite ou d'hypochlorite de soude. En 
1'atisc:nce de brome, qui  est  plus facile que, le chlore à décelcr 
p a r  d'autres nikthodes, on peut ainsi affirmer ln prtkencc: de 
rriiniiries qiiaiitités de ce dernier. 

On pourrait  encore fixer ces iriétalloïdes en fnisünl barboter 
I'atrnosphére qui les renferirie d m s  une lessive de  soude étendue, 
dont  on essaierait ensuite I ' x t i o n  sur  un  rn i . l an~e  d'iodure de 
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Présence di1 riéoii dans les gaz 1-mies clerr CHUX 1111- 

nérales. - M. k1OI:RElJ (Co~nniiinication faite ii 1;t Société de 
Pharmacie de  Paris,  séance du 7 riowrribre 1906). - M. ii1oiii.e~ a 
deja établi l a  prkserice de l'argon et de I'h6liuiri dans les p z  
rares  d e  toutes les sources d'eaux min6r;~les qu'il a analysées, et 
il s'est proposé d'y rechercher d 'autres  gaz rares, et particulière- 
nient le  néon. Le spectre de  l'argon iiiasquant celui du néon, 
RI. Rloureu a dil Climiner d'abord l 'argon; il a employé, à cet 
effet, le  prockdé de  31. Uewcr, ilui consiste à mettre les gaz en 
contact avec du  charhon de  noix de coco, h la température d'ébul- 
lition de l'air l iquide; ce charhon a la. proprikté d'absorber tous 

- - 
les p z ,  saur  l'h8liiirri el le riéori. Le riiklange de ces deux gaz 
donne alors le spectre de I'héliiiin e t  celui du  néon. 

Le neon se trouvant en très faible proportion dans les gaz des 
eaux minérales, 41. Moureu n'a pas  encore t rouvbde procédé per- 
mettant de le  doscr. II s'est borné à constater s a  présence par  son 
spectre, et i l  en a rcn,ontr6 dans 23 sources therrriales. 

La niéme méthode a permis à M .  Moureu de trouver I'liéliuiii 
dans deux sources dans  lesr~uelles il n'c'tait pas encore parvenu & 
le  caractériser. 

A la suile d'observations prése~itées par  plusieurs rnerribres et 
de questions adressées à M. Moureu, ce dernier donne d e  très 
curieux renseignements sur  les propri6tés des gaz rares des eaux  
minErales, s u r  leur radio-activité, su r  la transformation du  radiurii 
en hClium et  sur  la. dissociation de l a  matière en général.  

Ileoliei-cbc dc traccn de p;lucosedwus l'ui~loc par la 
réactiPcupi.apotnssiquc e n  tulm enchcté. - M. MOI- 
TESSIER (Bztlletin de la Société de pharmacie de Bordeaux d e  
mars  1906). - Larecherche d u  glucose d a n s  l'urine p a r  le réactif 
cupropotassiyue à chaud est difficile et souvent iriipossitde 
lorsque la proportion de glucose est inférieure à 1 p. 1,000, à 
cause de la prksence norrnale de substances qui,  comme l'acide 
urique, réduisent le réactif à la température de l'ébullition. On 
peut éviter l'action réductrice de  ces substances en ne dépassant 
pas la température de 70 à 80" k llaquelle le glucose seul peut 
agir cornme r6ducteur, mais alors l'action est u n  peu plus lente. 
A froid, c'est-à-dire à l a  tenipérature ordinaire, la réduction 
peut également se  produire, mais seulement a u  bout de vingt- 
quatre heures .  

Le procélé  de recherche & froid n'est pas praticable, atlendu 
que l'oxyde cuivreux leriternent formé sous l'influence du  glucose 
s'oxyde peu à peu au  contact de l'air, e t  la r6duction ne devient 
manifeste que si l a  quantité de  glucose est suffisante pour former, 
dans u n  temps donné, plus d'oxyde cuivreux qu'il ne peut s'en 
oxyder dans les conditions de l'expérience. 

On peut augmenter la sensibilitb de ces procédés en opérant 
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rigoureussrnent à I'ahri de  l'air ; pour cela, M. Mnitessier i t  opkri: 
daris des tubes cachetés, curnme ceux dorit ou se sert en bactério- 
logie pour la cultiire des rnicrobes anaérohies. Dans un  tube à 
essai, il m d a n g e  20 cc. d'urine avec u n  voliirne 6gal de liqueur 
de Fehling tJ6doublée, et il verse sur le mélange une couche de 
lanoline fondue de  15 à. 20 milliniètrcs. 

En prenant  une urine non sucrée, additiorinée de  Ogr.23 de 
glucose piir litre, et en opéritrit eri t,uhes cachetks et  en t u l m  
ouverts, chaufl'ks peridimt un q u a r t  d 'heure à. 800 et ahand»nnrI.s 
e~isui te  au refi.oitlisserrierit, il a coristalt! qu'aucurie réduction ne 
se produis;lit dans les luhes ouverts, rntfine au  hout d'une heure,  
idors qiip, dans les tubes cachctks, i l  s'était formé i i r i  précipité 
très net d'oxyde cuivreux. 

A la température ordinaire, on peut ésalemcnt dkcelcr en tube 
cacheté des quantités de glucose égales et  méine infëricures B 
Osr.2U p .  1,000, qu'on ajoute i urie ur ine non sucrée, mais l a  
rkduction n'apparaît  qu'au bout de  plusieurs jours, qiielqiiefois 
après une serriairie. Avec des doses d e  Ogr.50 ou 1 gr. p a r  litre 
d'urine, l a  réduction est nette au  bout de vingt-quatre heures ou  
de quelques jours en tube cacheté, tandis qu'elle ne se  produit à 
aucun moment en tube ouvert.  

On voit donc qu'à l'abri de I'air et ii la température ordinaire, 
de très petites quantités de glucose manifestent leur action rkduc- 
trice, la longue durée del'a.ction compensant la faihle quantité de  
glucose. Avec une dur6e suffisante, les moindres traces de glu- 
cose ajoutét:~, e t  même le glucose norrnalerrierit coriteriu dans 
l'urine des individus bien portants,  peuvent étre mises en 6vidence. 
On observe, en effet, qu'en tube cacheté, les urines norniales 
donnent, au bout de  dix, quinze, vingt jours h froid, une réduc- 
tion manifeste d u  réactif cupropotassique. 

Cette rkluction est incoriti:st;iblemerit due ;lu glucose, car ,  s i  
I'on soumet des urines normales à l'action de la  levure de bihre 
pendant vingt-quatre heures, à 3 7 ,  et  qu 'on effectue c o n i p a r a t i  
vemenl la recherche du  glucose en tube cacheté, dans  les mêmes 
urines, avant  e t  après fermentation, on constate que,  a u  moment 
où les urines non soumises k l'action de  la levure ont réduit net- 
tement le réactif, celles qu i  on t  subi cette action n'ont exercé 
aucune réduction apparente. 

Cependant, si I'on attend plusieurs jours, on ohserve une rkdiic- 
lion, due prohableinent à des traces de glucose que la levure n'a 
pas pu consommer peridarit les vingt-quatre heures de son action 
(il est difficile d'augmenter cette durée à cause de  la fermentation 
ammoniacale). 

On peut donc dire que le procEdé de recherche directe de traces 
de glucose par l a  liqueur de Fehling en tube cacheté est,  malgré 
sa lenteur, le plus simple et le plus sensible de tous. Il permet, 
en effet, de démontrer directement la prkscnce dnris l'urine des 
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moindres traces de glucose ajouté, et merrie celles du glucose 
normal, dont la quantité paraî t  n'htre que  de  quelques centi- 
grarrimes p a r  litre. 

I t P a a t i m n  c a r n c t & r i s t i q i i e  d m  g i y c o e o i i e .  - hl. DESI- 
GÈS ( R d l e t i n  de lu socidide phal-mncia de Bordenux de  j iiill ct ln06 j . 
- Si l'on chaun'e I'Eliullilion un rriklange de Ioceritigr. de 
benzarilide avec 5 centigr. de glycocolle, le rriélange rougit, puis 
brunit,  et il se dégage des produits odorants, qu i  sont d'abord 
l 'ammoniaque, puis l'acide benzoïque, I'acide cyanhydrique et  
finnlerricnt le benzonitrile ou cyanure dc phényle, dont  l'odeur 
ra~ipcl le  ccllc de  la f6ve Tonka. 

Chaufî6 seul dans les méines conditioris, I'acide liippurique 
donne les mèrnes phénomènes ; il faut donc admettre  que, d a n s  
l'action de la benzamirle s u r  le glycocolle, il se fait, d 'abord, de  
I'acide hippurique par  u n  processus de désairiinatiori (départ de  
gaz arrirrioriiac) ; puis I1:icide hippurique formf: se d6coinpose cri 
acide benzoïque, henzonitrile et acide cyanhydrique. 

Lorsqu'on fait la réaction ci-dessus-indiquke, on peut mettre en 
évidence l'amrrioniiique dégagée ?I l 'aide d u  réactif de Eeçslcr, ou 
bien en examinant la solution alcoolique du  résidu, ou encore en 
cherchant & percevoir I'odcur-de la fkve Tonka. 

I.es j ~ n n e s  ti'craf~ eoi~ssrvés. - Nous avons mentionné 
dans ce Recueil (octohre 1906, p. 375) la décision prise par  le 
Conseil d'hygiène de la Seine relativement a u x  jaunes d'œufs 
conservks, dont  le commerce en gros, d'après ce Conseil, devrait 
étre considéré coinmc u n  etablissement incommode et rang6 au  
nombre des ktalilissements classks. 

Le v m i  (lu Conseil d ' h y g i h e  de  la Seine a kt6 adressé & M. le 
Ministre du commerce, qui l'a transrriis au Comité consultatif des 
ar ts  el manufactures. LneeriquCle a étE. faite dans tous les dépar- 
tements, et, de  cette enquéte, il est résulté que, dans  79 dèpar- 
temcnts, il n'existe pas de dépôt de  jaunes d'mufs. L'Ardèche 
en a 4, qui  n'ont donné lieu à aucune réclarnation ; les œufs 
arrivent e n  barils fermés et sont conservés h l 'aide de I'acide 
borique. 

Ui~ns les Roucht:~ du-Rhône, il existe plusieurs di.pbts, qui n'ont 
dorint: liru 2 aucune 1)li~int.e. 

I h n s  In Girondt,, il y a 3 d6pcits, (inrit personne n c  sc pliiiiit. 
Ilnns l ' l s ~ r e ~  cm en coiiipte 3, dont les voisins ni: se plaigrient pas. 
11 cri est de  ~iiCrne p u r  le dépùt iiiiiquc: qui existe dans  le Pas-de- 
Calais. 

Dans le Rhbne, il n 'y  a pas de dé&t de  jaunes d'œufs; les 
még$ssiers qui en emploient les reçoivent des ports de mer ou 
de Paris  en fûts et l'odeur exhalée de ces récipients est très 
faible. 
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Le dkpht unique existant dans la Haute-Vienne n'a soulevé 
aucune réclarrialion. 

A Paris ,  il y a 12 dépôts, dont u n  seul a motivé les plaintes des 
voisins, e t  c'est ce dépôt qui a motivé le vcsu du Conseil d'hÿgikne 
de la  Seine. 

Des plaintes n'ayant été forrriulies que contre ce dépôt, le 
Comité consultatif des a r t  cit manufactures a donné u n  avis 
rlkfavorahle a u  classerrient rln commerce dt:s i;mnc:s d'oeufs con- 
servés. 

&es oxgd~ses  einployées comiiie réactil's ehiml- 
qaes. - M. BOURQ1JELOT. (Journal de  pharmacie et de chimie 
du 16 août  1906). - Depuis plusieurs années, u n  grand nombre 
d'auteurs, parmi lesquels il convient de citer MM. Bertrand e t  
Uourquelot,, ainsi que plusieurs de  leurs kléves, se sont appliqués 
S l'étude des ferments solubles, e t  particu1ii:rernent des oxydxses, 
c'est-S-dire de  ceux qu i  poss~dent- la  propriété de fixer l'oxygéne 
de l'air s u r  certains composés oxydables et de  produire dans la 
nnjori t6  des cas des de  coloration: 

M. Bourquelot a déjà longuement Etudié la gonirne arabique, 
qui  prEsente u n  certain nombre de  rkactions dues l'oxydase 
qu''lie renferme. 

Après l'oxydase d e  la gomme nrabiqoc, viennent celles des 
champignons, q u i  donnent avec les phénols des rkactions carac- 
téristiques. Afin d'avoir entre les mains u n  réitctif cornrriode, ne  
se colorant pas S l'air, 31. Hourquelot a choisi le suc du  Russula 
delicn, espéce de champignon très cornrnune dans les environs 
de Paris e t  dont  le suc (obtcnu en triturant 1 partie do charn- 
pignons avec 1 partie de sable et  5 parties d'eau) est à peine 
teint6 en jaune.  Pour  assurer la conserv;iiion de  ce SUC, hl. lh i i r -  
quelot a commenc6 pilr l'additionner de  chloroforme ; ainsi pré- 
paré, il p e ~ i t  se conserver pendant deux riiois ; plus lard,  M.  Uour- 
quelot a préparé u n  suc glycériné; enfin, il en est arrivé b 
préparer  l'enzyme d u  Russula delica l'ktat de siccité ; pour cela, 
il se base sur  la propriété qu'a la gomme arabique de  conserver 
indkfiniment l'oxydase qui lui est p r o p r e ;  il fait donc bouillir 
une  solution de somme pour detruire ion  oxydase ; il ajoute à 
cette soliition du suc de Ilussula delicn ohtenu en coupant le 
charripignon par tranches et  en le mettant  en contacl.avec l'éther, 
qui provoque la transsudation d u  suc ;  apriis avoir obtcnu le 
miilange cl(> gomme e t  de siic, M. Uourquelot 6tend 1~ produit s u r  
des  assiettes et le dessérhe àI'6tiive k 30 ou 40° ; il pulvérise les 
paillettes ct obtient une poudre grisâtre, soluble dans l'eau et 
douke drs  propriétés oxydantes de la russule. 

I.e snc d e  Bussuln &ica oxyde les phhiols ,  iri&rne ceux qui 
son t  insolubles dans l'eau, pourvu qu'ils soient solu1)les d a ~ i s  
l'alcool éthylique ou dans l'alcool méthylique ; voici quelques- 
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unes des  réactions qu i  ont ét6 constatées : avec l'acide phénique 
1ési.rernent alcaliriisP., coloration rouge passant au noir ; avec 
I'orthocrésol, colorütiorr hrun sale ; avec le m&tacrésol, prckipité 
1)l;lric; avec le p a r ~ ~ c r é s o l ,  coloration noire ; avec le thymol et le 
carvacrol,  précipité blanc;  avcc le naphtol-u, coloration violette, 
p;tssant ilu 1)leii sale;  avec le naphlol-p, précipite hl;iric,devenant 
jiiunâtre ; avec le gaïacol e t  l'aciityl gaïacol, color;~tion rouge- 
orangé, puis  prkcipité rouge-grenat ; avcc le crEosol, coloration 
verte, passant  a u  r o i i p  sale ; avec l'eu$riol, précipité blanc rosC ; 
avec la vanilline, pri.,cipiti: 1)lanr: de dtihydrodivanilline ; avec 
la  méthylaniline, coloration jaune, passant au vert,  puis au  vio- 
l e t ;  avec la. ~iaptitylairiirie-a, prt3cipiLE violet-rougeAtre ; avec la 
v6ratrylamine, coloration violelte ; avec la niorphine, précipité 
blanc d'oxyiriorphine. 

Toutes ces rSactions peuvent être produites avec la sonilne ; 
mais le suc dc russule posshdc des  riiaclions que  ne possEde ni 
ln gonime, n i  l 'arbre à laque, ni aucun des autres oxydiints en 
usi tgedans les Iabnrat,oires; c'est ainsi (pie le suc de  russille 
colore en noir ln tyrosine, principe existant daris une au t re  rus- 
sule, le Russz~la nigl-icuns ; cette russule. qui noircit immérliate- 
ment lorsqu'on la coupe, contient donc & la fois u n  ferment 
oxydant semblable à celui de  la gomme et un  autre  ferment, la 
tyrosinase, qui noircit la tyrosine. Le merne ferment qiii réagit 
sur la tyrosine se  trouve dans le Hwsula delicu, d'où l'on déduit 
quelc  suc de  ce derriier champignon est un réactif' d e l a  tyrosine ; 
il résulte des t ravaux de  M X  Uougault et Harlay que ce suc per- 
met de rechercher la tyrosine dans les produits d'origine animale 
et de distinguer les peptones pancréatiques, qui renferment de la 
tyrosine, des peptories pepsiques, qui n'en renferment pas.  On 
peut r n h e  ajouter que ce procédé de  difrérenciation est le  plus  
exact de tous ceux q u i  ont  été proposés jusqu'ici. 

M. Bourquclot s'est demande, au cours de  ses recherches s u r  
les ferments oxydants des champignons, si  les colorations que  
prnrliiisent ces ferments pouvaient Ctre fixées sur  les tissus ; il 
a rkussi à coloiw du coton en le t rempant  d a n s  une solution 
étendue de sulfate d'anilirie addi tioririée de fernient et en faisant 
passer lentement un  courant d'air k travers le rriélarige; le coton 
prend une coloration gris-perle qiii résiste à l 'eau bouillante, et  
cela sans mordançage préalable de  l'étoffe. 

II  n'en est pas  d c  mêrnc de l'aniline pour  rouge;  pour  colorer 
un tissu avec cette rrintiére colorante, il faut mordancer avcc 
une solution étendue d'acktate d';tliimine, puis  avec iine solut,ion 
de tannin ou d1ém6tiqiie, et alors, si on le fait t r emper  d a n s  le 
sulfate d'anilirie et qu'on fasse Imsser uncoiirari1 d'air, il s e  teint 
en rouge. 

On peut nième, en opérant de la ménie manière, fixer s u r  le 
coton la couleur rioire que donne l'oxydation d e  la tyrosine. 
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Ces observations rie prouvent  pas qu'on pourra substituer 
industriellement les oxydases a u x  oxydants d'ordre chimique. 

REVUE DES 

Reeherclic de l'or et da platine. - M .  J .  f>E'ïERSEh' 
( Z e i t s .  f .  analyt. Chemie, 1906, p. 342). - A la  solution des 
métaux qui doit étre légèrement acide, on ajoute unexcès de zinc 
en limailles ; i l  se forme un préci j i té  spongieux, renfermant Ag, 
Sn, IIg, Pb ,  Hi, Cu, Cd, P t ,  Au, As, Sb et  un  peu de Co et de Ni. 
L'arsenic est chassé B l 'étiitd'hydrogène arsenié en chauffant Ibgè- 
rerrierit peridanl un quar t  d 'heure .  On filtre ensuite. Le pr&cipilé 
des métaux est lavé et traité p a r  un  peu d'IICl k chaud ; l'excès 
de Zn, ainsi que Cd, Sn et u n  peu de Co se dissolvent ; on filtre à 
à nouveau et or1 lave le précipite jusqu'à ce que l'eau d e  lavage 
rie donne plus la réaction du  chlorc avec le nitrate d ' a r ~ e n t  ; on 
fait  bouillir le pr6cipité avec u n  peu d'Az031i ; on dissout ainsi 
Hg, Pb, Cu, Bi et  Ni, tandis que la partie non a t t a q u k  contient 
Au, P t ,  Ski et StPOS. Cette partie insoliililp., ;ipr&s filtration et 
lavage, est séchée et mklangée avec 1 k 2 partics de nitrate 
d'arrirrioniaque et 5 parties de  chlorure d'arnrrioriiurri, e t  l'on 
chauBe le t o i ~ t  dans un creuset de  porcelairie, doucement d 'abord,  
puis a n  rouge ; de cette façon, l'antimoine est transforrrié e n  
chlorure, tandis que Au et  P t  ne sont pas  attaqués ; le résidu est 
dissous dans  un  peu d'eau régalc, et la solution obtenue est divi- 
sée en 2 parties, dont l'une est essayée pour P t  avec une solution 
de chlorlire d'ammonium concentree~ tandis que l 'autre  est 
essayée pour Au avec HPS ou avec une solution alcaline 11'11'0'. 

Les solutions chlorhydrique et nitrique ohteriues plus hau t  
sont réunies, et, après  avoir chassé l'excès d'acide, on  précipite 
comme d'habitude p a r  B2S. 

Le précipitk obtenu contient les sulfurcs de  Hg, de  Pb, de Bi, 
de  Cu et de  Cd et  aussi u n  peu de Xn ; dans le filtratum de ces 
sulfures, on cherche Co et Ni. 

L'arsenic e t  l'antirrioiiic sont dkterrninés s u r  une portion d o  I H  
solution prirriitive, par la prtkipitatiori au rriojcn d'HPS, en sui- 
vant  la riiéthode gérieralc d'analyse. 

Pour  caractériser Sn, on peut le rechercher dans ce prkcipité 
de  sulfure, mais il est plus facile dele déterminer dans la solution 
chlorhydriqiie au inoyen de  1IgC1'. 

L .  G .  

Attaque tlca ailieatrs par les nciiiea fiiini~ligcli4qne 
et clilorliydr1que. - M .  FRITZ HINIIEN (Zeitschl-. f .  nnnlyt. 
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Chemie, 1906, p. 332). - Pour  doser les alcalis dans les silicates, 
or1 at taque gériéralerrierit le produit bien pulvérisé par  IIFI, qu'on 
chasse ensuite p a r  évaporation en présence d e  S0'112 ; les défauts 
de  cette inéthode sont  les suivants : 1" il faut  beaucoup de temps 
pour conduire u n e  analyse, parce qu'aprks avoir transforiné 
le tout & 1 état de  sulfates, i l  fiiut transfnmicr ces sulfates en chlo- 
rures  ; 2 0  p a r  ces transforinatioris on corniilet forcément des 
e r reurs .  

L 'auteur  n modifié cette mktliode en ce sens qii'aii lieu tl'SO'l19, 
il emploie HCI ; de  cette façon, on obtient rapideriierit les bases à 
I'étxt de chlorures. 

Pour  avoir  des résiilt,ats exacts, il est utile de bien pulvériser 
l'échantillon k analyser ; on commence par le pulvériser dans un  
rnorticr de  fer, puis dans u n  mortier en aga te  ; ln poudre obtenue 
doit Stre d'urie finesse telle qu'elle puisse passer b Lravcrs un  
tamis de 1.600 mailles p a r  cent. carre ; on enlkve ensuite, au 
moyen d'un aiiriant,, 1.s parcelles de fer qui peuvent provenir du 
mortier en fer ; on prend I g r .  de lapoudre obtenue, qu'on a prka- 
Iablerrient desséchée a I'ktuve pendnnl 1 à 2 heures; on l'introduit 
dans une  capsule de platine ; on humecte la masse avec quelques 
gouttes d'eau ; on ajoute lentement, en agi tant  constamment avec 
une spatule en platine, 10 lz 15 cc.d'llF1 concentré, e t  l'on évapore à 
siccité lentement au  bain rnaric ; on  reprend ensuite par  5 h 10 cc. 
ti'lIC1 dilué de son volume d'eau ; on  ajoute de nouveau 10 cc. 
environ d'IIFI, e t  l'ou évapore. La plus grande partie de SiOP est 
cha.ssée à l'état de  fluorure de  silicium. L 

Le résidu de I'évaporatiori est blanc ; il est forrrié des fluoru- 
res et des fluosilicates des bases que contenait le produit.  

Ce résidu est repris p a r  20 ;1 20cc. environ d'HCI dilué de  
son volume d'eau et  évaporé au bain-marie ; on répète ce traite- 
ment avec HCI environ 6 fois ; lorsque les silicates sont ploni- 
bifEres ou barytifères, on emploie IICl étendu. 

Par  le traitement à l'aide de  IICI, o n  arriène toutes les bases ?i 

1'6tiit de chlorures, de sorte qu'en reprenant p a r  de  l'eau chaude 
acidulée, le résidu doit  se dissoudr~e coriipl8tement, e l  ensuite on 
sépare les alcalis des autres oxydes métalliques p a r  la méthode k 
l'oxyde de  mercure. L .  G. 

D O N R ~ ~  dii birriiiutii sou- forme de plioephate, en 
prknenee du eadmiuiii et d u  euivre. - h l .  L .  WOSER 
(Zeitsch. f .  nnalgt. Chemie, 1906, p. 19) .  - Ce procédé es1 basé s u r  
l'insolcbilité du phosphate d e  bismuth dans Az0311 dilué, inso- 
lubilitt! qui permet d'obtenir une  séparation nette d u  b i smuth  
d'avec les autres métaux dont  il est genkralement accompagné. 
Parmi ces métaux, il faut  mentionner spEcialernent le  cadmium 
et le cuivre, dont les phosphates sont  trEs solubles d a n s  .4z031-I 
dilue. 
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On ne parvient k s6parer convenablement le phosphate de  bis- 
muth  d u  pliosphnte tlc cadniiuui que s i  la quantite d c  riitliiiiiiin 
est minime, car le phosphate de  bisinuth peut  entraîner ,  en se 
prkcipitant,, lin pc:ii (le sel de cndiiiiiirn. 

Pour  éviter cette cause d'erreur, ori applique le pr i i ic i l~e de  In 
double précipitation. A cet effet, on dissout le précipite dans  
AzO311 conceritrk et  chaud ; on neutralise en grande partie l 'escés 
d'acide au iiiogen de  I'aiiirrioniaque ; on dilue avec d e  l 'eau, et 
l'on continue la pr6cipii.ntiori de  la façon h;~bituellc. IA'npplicntion 
de cette rriCt,hode ne coritluit cepcritlnnt pas de  bons rksultats, à 
cause de  ln (1if'fic:ullé qu'on 6prouve b dissoudre le phosphate de  
bisrnuth, méme dans hzOV1 concentré. 

L'auteur indique le mode opéraluire suivant  : 
A un  volume dtSterniiriii de  la solution riitriqiie, rerifeririarit, A 

côt6 du bisrnuth, du cadiniuni o u d u  cuivre, on ajoute 30 A 100 cc. 
d'AzOIIl K j l O  ; on ch;iutTc à l'ébullition, et, tout en agi tant  le 
rnClange, on itdditionne d'un excés de phosphate ammonique ; le 
prtJcipité cristnllin qui se forme se dSpose ritpiderrirrit ; on 
rlkcarite le liquide limpitie qui  surnage, et on lave II: phosphate de 
bisiiiuth par  plusieurs t rai te inenl .~ à I'exu l-iouillnnte ; a u  préci- 
pité resté düris levase, on  iijoutede riouveau 50 k 100 cc. d'Az0311 
N/lO ; on chauRe pendant 3 b 6 minutes h l'ébiillition, tout en 
agitant.  P a r  ce traitement, les phosphates de cadiriium e t d e  cui- 
vre  passent e n  solution. 

On ne peut cependant, en opérant  de  la sorte, 6viter d e  solubi- 
liser d e  faibles quantit6s de phosphate de bismuth ; pour récu- 
pérer celui-ci, on ajoute finalement au  filtratilin qiielqiies cc. 
d'une solution de pliospllate aiiiruouique, de façon ii prFcipiter 
le phosphate de  bismuth solubilisé. 

Après avoir versé la solution limpide, on fait passer le prkci- 
pité sur le  filtre, et on le lave :tu moyen de l'eau distillke, jusqu'h 
ce que le filtraturn soit neutre ; on continue de  la façon hnbi- 
tuelle. lie produit de la calcination est bien blanc et n e  contient 
ni cadmium ni cuivre. 

[,es essais effectués par  l'auteur sur  rles quantitks connues de  
sels bisrnuthiques et s u r  des riielariges de sel de  bismuth,  de ciid- 
rriiurn et  de  cuivre prouvent que la miithode donne des résultats 
satisfaisants, sauf dans le cas où la  proportion de  catlrniurn est 
considérable. - 

ERSA~ de l'eau o x y g é n C e  - RI. OTTO SCIIMl\TOLI,A 
(Phnrm. Zei t . ,  1903, p. 641). - Pour déterminer l'acidité (l'une 
eau oxgg6née, on peut en additionner IOce. de 3 B 4 gouttes d 'une 
solution de rouge congo 1 p .  200,  l'eau doit se colorer en rouge 
par  addition dc 10 aout tes  d'eau de chaux  correspondant-à 
Occ. 25 de potasse N/10. 

HCI, lorsqu'il est iijouté k l 'eau oxygénGe, rend cette dernière 
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iriutilisable, parce qu'il s'oxyde et  qu'il y a formation de chlore 
qui reste en solution. L'eau oxygénée ne doit pas renfermer plus 
de  0,01 p. 100 de  chlore. Pour  doser ce chlore, on prend 10 cc. 
d'eau oxygénée, qu'on additionne de 25 gouttes de SOLHVi1u6, 
5 centigr. d e  suIfilte de  fer e t  5 cc. d e  solution NI10 de  nitrate 
d'argent; on titre k l 'aide du  sulfocyanure de  potassium l'argent 
resté en solution. On ne doit pas  employer plus de 4cc.6 de  
sulfocyiiriure de  poti~ssiiirri pour  obtenir une colori~tiori rouge 
persistante. 

L'auteur indique une rdaction très sensible de  l'eau oxygénée; 
on en ajoute des traces a 200 cc. d'eau ; on  additionne ce mélange 
dc 5 10 gouttes d e  SOLI12 dilué et [le 5 h 20 gouttes de  solution 
de nitrate de  cob;tlt ?i l p. 100;  on ajoute alors goutte à goutte 
de  la potasse diluée, e t  l 'on voit apparaî t re  une coloration brune.  

Dorinpe du iiiaugaiièse dams les eaux potal~les. - 
h1M. H. HEMPEL, A. BEYlIIIEU et L. KLLIFT (Zeils. f .  Unlei.such. 
der il'ciiwurlgs u. Genussmiltel, 1906, p. 215). - On prend "3 10 
litres d'eau, à laquelle on ajoute 5 cc. de S0411a, et l'on évapore ?i 
siccité ; on additionne le résidu de  quelques parcelles d e  bisulfate 
de  potasse, e t  l'on calcine; on reprend ensuite par  un peu d'eau 
e t  l'on filtre; le filtraturn est etendu à i5Occ. environ ; on ajoute 
5 cc. de SW1i2 au  tiers et 10cc. de persulfate d'ammoniaque k 
6p .  100 ; on fait hoiiillir pcwdi~nt 20 mir i i i t~s .  

S'il n e  se produit aucun trouble, l'eau est exempte de inanga- 
nèse ; dans le cas coritrairc, ce corps se dépose 2 l'état de MnOS. 
Le précipité, après  refroidissemerit de la solution, est  dissous 
sans filtrer daris 10cc. d'I1V2 k 0,17p.  100, et I'excés d'B202 est 
titré par  une  solution de permanganiite de potasse à 3gr.2 par  
litre. L. G. 

Sur le dosage du potansiaiu clans les sels de pohssc 
et tlaiia les ongi.ais, N U ~ V H I I ~  lu métlioclc de Fitike- 
ncr, iuotiifiée ~ R P  Neiii~aner. - MM. M. ICLING et  O.  EN- 
GELS (Zeitschr. f .  anahyt. Chernie, 2906, p .  315). - Neubauer a 
modifié la niéthode de  Pinkener, d e  manière à la rendre moins 
longue. 

On prend Ogr.50 d'un sel de potassium, qu'on dissout d a n s  
l'eau, et I'on évapore au bain-marie en présence d'[ICI e t  du  chlo- 
rure de  platine, cornnie d'habitude ; le résidu est repris par  u n  
peu d'eau e t  d'alcool, et I'on filtre sur  un  creuset de Neubauer- 
Goocli. 

Apres lavage du  prkcipité par  l'alcool, on pose le creuset s u r  
une plaque métallique chaufEe, et I'on fait ensuite la rbduetion 
dans u n  courant de gaz d'éclairage. Pour  opérer cette réduc- 
tion, les auteurs emploient u n  appareil qui  permet de faire 
5 réductions à la fois. Les figures ci-après permettent dc voir 
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les deux faces de cet appareil, qui se compose d'un support à 5 brb- 
leurs et de fi flacons laveurs, fixés sur une boîte en bois. Les fla- 
cons laveurs sont remplis d'eau, pour indiquer la marche du 
courant gazeux. L'arrivage de ce courant est réglé au moyen de 
robinets en caoutchouc dur placés dans la longueur des tuyaux 
en caoutchouc. Pour couvrir les creusets, on se sert des couver- 
cles de Rose. 

--?-&'" finplr 

L'évaporation de la solution en présence du chlorure de pla- 
tine est faite au bain-marie; les auteurs se servent du bain- 
marie du professeur Halenke, sur lequel ils peuvent placer 
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7 capsules à la fois. Ce bairi-rnarie ciriploie peu d'eau e t  peu de  
saz. 

Afin d'kviter tout calcul, les auteurs ont dressé des tableaux 
permettant, étant donné le poids d u  pkitine obtenu en opérant 
sur Ogr.50 de substance, de connaître immédiatement le pour- 
centage en K 2 0  ; 

Pour leurs calculs, les auteurs se sont servis du facteur 0.48108 
trouvé par Neubaucr. 

Tableaux donnant le pourcentage en potasse, suivant l e  
poids de platine trouvb, en employant O gr. 5 de substance. 

95, O 
5 

93 ,  n 
5 

n i ,  o 
1 
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",:P I I  K 2 0  1 Pt  1 K'O 1 P L  / K'O 
1. 100 .>niIlipi. p. 100 P .  10 

100,0 
5 

101,o 
5 

102.0 
5 

103,O 
5 

104,O 
5 

105, 0 
5 

106.0 
Fi 

1 0 7 , O  
5 

toa, O 
5 

109, O 
5 

110,O 
5 

111,o 
5 

112, n 
5 

113 O 
J 

11,o 
O 

15.0 
5 

LG.0 
5 

17,0 
s 

118.0 
5 

119,O 
5 

120, 0 
5 

121,O 
5 

lE,O 
5 

123.0 
5 

l 2k ,O 
5 

,125, O 
t i  

126,O 
5 

127, O 
5 

128. O 
3 

d29 ,  O 
5 

9.fi2' 
9,67 
9,7? 
9.77 
9,81 
!),SC 
9,!J1 
9.90 
10,Ol 
10.05 
10,iO 
10.15 
l0,ZO 
10,23 
10,30 
10.34 
in, 3n 
10,44 
10,49 
10.54 

10,5S 
10,63 
10,HA 
I0,i;i 
1 0 , ~  
IO, 82 
10,Si 
10,92 
10, '37 
11,112 
11,Oti 
, l i , ~ l i  
11.16 
11,2l 
I1,2R 
11.31 
11,X 
11,40 
11,45 
11.50 

il,,?!! 
11.5!1 
11,64 
Il,69 
ll,i4 
11.79 
11,83 
,li,XN 
11.9:< 
ll,98 
12,O:i 
l 2 , 0 ;  
12.12 
i e , i i  
12,22 
12,2; 
12.31 
l2,3A 
12,41 
12,4(> 
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K'O ( I't 1 KiO 1 Pt 1 K2U 1 Pt 1 6'0 ( Pt 1 K'O 
. 100 miIligr, p .  100 inilligr. P .  100 inilligr. P .  100 iiiiiiigr. P .  100 
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A I M .  Kling et Erigels lavent  le  creuset de platine, seulement ii 
l'alcool ; le  lavage ultErieur à l 'éther, recorrirriandtS par h'eu- 
bauer ,  l eur  para i t  inutile.  

L a  réduction d u  ctiloroplütiriitte par  le dispositif indiqué, n'est 
pas  toiijours cornpléte, sur tout  lorsqu'on se  trouve en presence 
de  beaucoup d e  sel de  magnksie;  dans ce cas, afin d'obtenir une 
r6duction c ~ m p l ~ t c ,  on chauffe le creiisetpend;irit 2 minutes sur  
un hrîileur Teclu ; après  refroidissement, on lave les creusets 
15 fois avec de  l'eau chaude  et Y k 3 fois avec une solution 
froide d'AzOi13 à 25 p. 100. 'l'ous les creusets sont ensuite intro- 
dui ts  d a n s  une capsule e n  porcelaine avec une quaritit6 d'AzOdH 
A 15 p. 200 suffisarite pour  qu'ils Ixligneiit euviron a u x  trois 
quar t s  d a n s  l 'acide; on couvre la capsule avec un verre de rnon- 
Ge, e t  on la chautre pendant  une-demi-heure a u  hain-marie; 
après  refroidissement, on Iavr: l'eau l'extérieur des creusets ; 
on les lave ensuite à l 'eau et  5 l'alcool, e t  on les pkse après  les 
avoir calcinés. 

Ce piockli: de dosage peiit Ftre anssi employi: pour doser le 
potitssiuiri d a n s  les engrais,  riiiiis i l  faut  d'abord chasser l'arnrno- 
riiique et sl;p;ii,er 1% plus gr:~ritle partie des phosphates. Ainsi 
lorsqu'on :L A doser Ic poti~ssiuiii dims u n  engrais, on prend IOgr .  
de cet engrilis, qu'on iiitrorluit dans u n  ballon d e  500cc. avec 
300cc. d'eau; on fait bouillir pendant un quar t  d'heure ; aprés  
refroidisienlent. on a,joutc de l'amrrioniaque et  d u  carbonate 
cl'aininorii;ique ; on üniéne le volurrie H 500cc., et l'on filtre ; on 
prerid %cc. du  filtraturii, correspondant k Ogr.5U de l'engrais 
essayé; on évirpore 5 siccité ; on chasse I'arnriioniaqiie en chaiif- 
f:~iiL très ICgèremerit, el l'on reprend ensuitele résidu par  de  l'eau 
chaude acidulée p a r  HCI. Si Ïa solution n'est pas cbmpléte, ori 
filtre ; on évapore ensuite le filtraturri en présence du  chlorure 
de platine, et l'on continue alors l'analyse corriine il a Eté indique 
plus Iinut. L .  G .  

Suiîate d e  qoinine ; essai de heriier. - M. P. BIGI- 
Nl1:LLI (Bollettlno chimico fnrmoceutico, 1!106, p .  708) .  - Il résulte 
des espl;rieric~s de l'auteur que I'essni de  Kerner est tees délicat 
et que son emploi riécessile les conditions suivantes : 

l o  Le sel de quinine doit étre complètement emeuri ; 
30 Iine élévation de terriperature de 40 à 500 pendant une heure  

ne suffit pas poiir emciirir le sulfate ; on peut le +aiifler à plus 
haute température pendant un  temps moiridre et l 'abandonner 
ensuite à la Lenipkrature ariibiarite pendant  douze B virigt-quatre 
heures ; 

3O La quantité d'eau nécessaire doit étre mesurEe exacte- 
ment ; 

40 La température de la réaction doit etre fixe; 
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3 0  La durée du i~efividiswiiieut e l  (lu iiiaiiilien au bain h 15. 
doil Atre hien fixée ; 

6 0  [,es filtres cioivctnt tori,joui's &trc de indiiienntrire et d e  inPirie 
tliiiierision ; 

7 0  La température de 1;i solut,iori de quinine et  celle de  I':ti11- 

inoni ique doivent être mainteriues ?i 1 Y p e n d a n t  la durCe du 
niélange ; 

8O Le mklange ci-dessus doif. &tre filit Ient,cinent, afin cl'Pri- 
ter la formatiori de l 'hydrate à 8 Eqiiivalents d'il"), qui  est peu 
soluble. 

Il y aurait  donc i~vnntage fixer plus stricteinent les condi- 
tions d e  l'essai. 

L'emploi d u  sulfi~te eflleuri devrait étre obligatoire, non- 
seulement pour l'essni de  ICerncr, mais pour  Ics cssais de  solu- 
1)ilité. 

T,a teinp6r;ttiire de 70 à 800 serait préf6rntile A celle de 50 II f iOu ,  
qui d6sliydri~te iiisiiffisnriirnc.iit les sels tioii1)l~s. 

3 ou 4 g r .  (le suIfilte de cluiriirie, t ra i t is  par 30 II 30 cc. d ' t x ~ i ,  
tlorinerüient urie quantité de  liquide plus gr;mcle, ce q u i  periiicl- 
trait  de preiidre les dernibres portions filtrées et  de  supprimer 
l'action du  filtre. 

ICti~nt donni: quc  le prock16 d c  Kcrner fcrait rcconn;~î t re  i m p u r  
u n  sulfate conteriant de la quinine libre, on devrait a u  préalable 
laver le sel ?i l'étticr de pétrole. 

L e  poids des cendres devrait ktre fixé S 0,10 p. 100 au 
rriiixirrium. .4. D. 

Hec3icrclie du saccharane dans le  lacionc. - hl .  B .  
LEFl'MAN (f'hnrmnceu~icul Jour-nd, 1!106, 11, p. 31). - La pré- 
sence du sacch;irose dans  le lactose peut &tre d6cr:lée e n  agitant. 
0gr.50 de  la poudre avec: 2 cc. d 'un  rriélarige k parties égales 
d'huile de sésame et d'I1CI concentr6. AprEs une derrii-heure (le 
contact, des traces de sacchuose  donnent  urie coloration roiige- 
cerise. A .  1). 

Solubilité de qiielqiieri henzoates. - M .  K.. PAIETTA 
(Bollettino chimico fnrmacei~tico, 1906, p. 485). 

Benzonte de strontium. 

100 gr. de solution aqueuse renferri-ient : 

13'7 . . . 5 gr. 31 de sel anhydre .  
à 24'7 . . . O - 40 - 
~ 3 1 0 4  . . . 5 - 56 - 
h 40'9 . . , 5 - 77 - 

Ce sel, qui n'a pas encore été étudié, se présente e n  poudre 
cristalline blanche, lourde. Sa solution aqueuse est neutre ; il 
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cristallise avec une molécule d'eau, qu'il perd lentement dans  un  
conrant  d'air sec à 130-240°. ChaiiffC: longtemps à 120-120°, il ne  
perd aucune trace d'eau. 

Benzoate da potassium. 

100 g r .  d e  solution aqueuse renferment : 
à 4.7O5. . . 41,2 de sel aril~ydre. 
z i  25O . . . . 42,4 - 
i i3303.  . . . 44,O - 
à 50° . . . . 46,G - 

Bensoate de plomb. 
h1800. . . . 0 ,189dese lanhgdre .  
B 40%. . . . 0,2i9 - 

84g01i. . . . 0,310 - 

Benzoate de zinc. 

9 1S09. . . . 2,55 de  sel anhydre. 
a l ' i O O .  . . . 2,49 - 
& 27O8. . . . 2,14 - 
à 3i03. . . . 2,05 - 
à 37%. . . . 1,87 - 

à 49"8. . . . 1,62 - .  

& 5900. . . . i,S5 - 

Ce sel a une  réaction acide ; la solution satiirée &froid se trou- 
ble abondamment 5 l'ébullition. A. D. 

Rouvelle rénet iun ale I'hiille tic fole de mnvuc. - 
M. VREVEN (Annnles de phnrmacie de Loz~vain de m a r s  1906). - 
L'auteur propose In réaction suivante pour caract8riser l'huile de  
foie de morue : on  mélange 5 cc. d'huile avec 5 cc. d ' t t h e r ;  on 
ajoute 23 cc. d'alcool 920-Y8" on laisse dEposer ; le liquide lirn- 
pide surriagrant est. versé dans ilne capsule en porcelaine p l a k  e t  
additionne goutte à goutte dliizO'I1 fumant  (D = 1,48). A l'arri- 
vke de chaque goutte, il se produit une  coloration bleue trés 
fugace. 

Il faut avoir soin de  jeter dans une assez grande quantité d'eau 
Ic rnélange ci-dessus dés que l'essai est termink. car r e  mélange, 
qui conticnt de  I':ilcool, de l'éthcr e t  dc l'acide nitrique, pourrait  
s'kchauffer et produire une explosion avec déga,verrient d e  
vapeurs nitreuses abondantes. 

lteclierclie tnxicc~lnglrluc clcs ni4xlicaiiieiits mou- 
vennx.- 31. TI1 PASZER (Pharmac~ut isch~ Post, 1908, p. 329;. 
- Lorsque l'expert chiiniste est appelé A rechercher, dans un  cas 
d'empoisonnement, une substance toxique quelconque, il a à s a  
disposition les diverses methodes qui ont 6t6 proposées, mais  
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l 'embarras commence pour lui lorsqu'il y a lieu d e  rechwchcr  
les produits chimiques introduits dans la thérapeutique depuis 
quelques années. On a indiqué, il est vrai,  des procédés peririet- 
tant  de rechercher et de  caractkriser quelques-unes de ces 
substances, mais  ces procédés ont simplement pour but  de dkter- 
miner  la présence ou l'abserice de telle ou telle suhstarice nette- 
ment spécifiée p a r  le trihunal ; or ,  cette indication n'est pas 
toujours possible. 

Lorsqu'on procède à une recherche touicolo~ique,  on divise 
ordinairement les rn;ttiéres à examiner en trois portions, devant 
servir  à la recherche des poisons volatils, des poisons métal- 
liques e t  des alcaloïdes ; on pourrait ,  assurément, dans le cas 
d'un médicament nouveau, réserver une portion des organes 
pour la recherche de  ces substances, mais il faudrait,  pour ainsi 
dire, faire au tan t  dc portions que  dc produits soupçonnés, ce qui  
compliquerait l'analyse ; aussi M. Panzer s'est-il proposé de 
rechercher comment se cninportent wr ta ins  produits nouveaux 
au  cours d'une extraction d'alcaloïdes pratiquée d'après le pro- 
cédé de Stas-Otto, lequel consiste à. faire u n  extrait  alcoolique 
des organes additionnés d'acide tar t r iquc et ?i reprendre cet 
extrait  pa r  l'eau. 

L a  li<lueur acide, est agitée avec d c  l'éther, qui  laisse un 
rCsidu (1) ; puis la solution est alcalinisée p a r  la soude et  de 
nouveau additionnhe d'ét,her, qui donne un rksirlu (II )  ; on sature 
ensuite p a r  l'acide chlorhydrique ; on alcalinise p a r  I'amrrio- 
niaque, e t  l'on traite par  l'éther (III), puis  par  l'alcool ainylique 
(IV). On a ainsi quatre  rksidiis, dans lesquels sont contenus les 
alcaloïdes, mais qui  peuvent contenir l'un ou l'autre des médica- 
ments nouveaux. 

On retrouve dans  le résidu 1 les produits suivants : sulfonnl, 
trional, véronitl, hédonal, aspirine, salipyrinc, acétopyririe et 
imtiféhrine. Ilans le résidu II, on trouve : pyrarriidon, anliFi:lrine 
(qu'on trouve aussi dans 1). Le résidu 1V contient l 'antipyrine et 
la phénacétine. 

Des espkriences faites p a r  l'auteur, il rksulte qu'on peut  déce- 
ler l 'antipyrine, le pyraniidon, la phériacétirie e t  I'antifél-irine à 
la dose de 5 centigr. pour  500 g r .  d'organes : la putréfaction fait 
disparaître I'antiféhrine a u  bout de  quelques jours ; les trois 
autres  substiinces résistent. 

Au cours de  ses recherches, le  chiiriiste doit tenir compte des 
considkrations suivantes ; la plupart  des médicarrients nouveaux 
sont  ernployks à des doses heaucoup plus fortes que  les a h -  
loïdes (O gr. 50, souvent 2 gr .  et méme davantage) ; d'autre 
part ,  ils ne présentent pas, ordinairemcnl, les r h c t i o n s  des alca- 
loïdes; enfin, il n'est pas rare  d e  les rencontrer dails chacun des 
trois rksidus obtenus. 
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Leur purification est facile; le plus  souvent, les cristallisatioris 
dans l'eau chaude sont suffisantes. 

Pour  la caractérisation de  ces substances, on utilise le point 
de fnsion, leur teneur  en azote, les r6ac:tions r:nlorées, etc 

Si l'on a assez d e  substance, on peut faire I'aiialyse èlémcn- 
t a i re .  

M. Panzer a étudié spdcialement le pyrarnidon, pour 1r:quel il 
propose les réactions suivantes : Ce corps p r k e n t e  les réactions 
des alcaloïdes ; l a  solution aqueuse se colore en bleu par  l'acide 
azoteux ; le  perchlorure de  fer donne u n e  coloration jaune, qui 
passe au  violet, puis  a u  rouge ; avec le réactif de Millon, on 
observe une  colorat.ion bleue, qui  passe ail rouge. 

Dans les expertises médico-légales qu'il a faites, RI.  Panzer a 
appliqué la methode ci-dessus décrite, et il a retrouv6 I'anlipy- 
r ine et le véronal. 

Maf'rnn liilsiné . - M .  UEUDALL SMITH (Phal-maceutical 
Journal, 1905, I I ,  p .  867). - Deux eichantillons récemment exa- 
minés contenaient d u  sel de la Rochelle. .4 l'analyse, on trou- 
vait : 

Cendres. . . . 3 2 , 2 p .  100 
Extrait aqueux. . 74,s - 

L'extrait aqueux donnait les réactions d u  tar t rate  de  potasse 
et de soude ; les cendres renfermaient des carbonates des r r l h e s  
bases. A .  D.  

Dosage du camphre dans l'huile camphrée. - 
M .  J .  LOTHIAX (Pharmrxeutical Journal, 1'306, 1, p.  493). - Eva- 
porer au  bain-marie bouillant pendant  une  heure 4 gr. d'huile 
carnphrke dans  une capsule plate en verre  de  1 centimhtre d e  
hauteur et  de 8 centirnbtres de diamètre;  l 'épaisseur de  la  couche 
d'huile est dans ces conditions de  18 millimètres environ.  La 
perte de  poids indique la  quantité de  camphre (1). A. D. 

(1) Il paraîtrait plus exact do  dire : la perte de poids indique la quan- 
tité de matibre volatile B 1000, car il peut y avoir au t re  chose q u e  du  
camphre. 

(Note du  traducteur). 

Les farines blanchies. - M .  ROSCOE II. SCHAW 
(Journal of american chemical Society, 2 906, p.  687). - II paraî t  
qu'en Amérique, certains minotiers blanchissent les farines h 
l'aide dc composés oxygénés de  l'azote ; l 'auteur a pensé que  ces 
farines pouvaicrit contenir des traces de  ces cornposEs ou des 
principes résultant de la combinaison de ces conipost!~ avec 
l'amidon Polir faire la recherche de  ces composés, il a t ra i té  par  
l'alcool à 950, au  réfrigérant à reflux, une certaine quantité d e  
farine ; apr8s refroidissement, il a encore lavé la farine avec 
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l'alcool ; les liquides alcooliques, rbunis, on t  été évapor6s presque 
à siccité ; le résidu a étF: repris p;ir u n  rn6lange ti'alcnol et 
d'dlhcr ; le liquide éth6r.o-alcoolique a étC évaporé à. son tour  
jusqu'à consistance de s i rop ;  i ce moment, ce  sirop a été étendu 
en couche mince s u r  les parois de la capsule, et l'on a déposé en 
plusieurs endroits une goutte de solution sulfurique de  diphé- 
riylamine. II se produit une tache bleue lorsque la farine a et6 
blanchie. Les farines naturclles ne donnent pas cette réaction. 

Eswenee de santel. - hlM. DOfIhlE et E'TGELHARDT 
(Pharmaceuticnl Journal, 1906, I I ,  p. 325). - Le rendement 
~ a r i e  de 3,95 à 6,18 p .  100. L e  pouvoir rotatoire, les indice< 
d'acide, d'éther et de  saponifiration sont peu concluants. 

L a  densité doit ètre d e  O 965 R 0,980 à W .  
La teneur en santitlol de 91 k 92 p. 100. 
LJ1essenct> doit être soluhle dans  5 vol. d'alcnol & 700 :t la k rn-  

pik-ature de  250. A .  D. 

Essai du baume de Copnhu. - M. UT% (Pharmaceutical 
.Journal, 1906, 1, p. 349). - L'examen de 33 échantillons de 
baume de copahu a démontré que l'indice de réfraction de cette 
substarice varie de  2,308 à 2,525. L'indice du  baumc &: gurjiirri 
Btant de  1,5212, cette falsification ne peut iitre dkcélke p a r  cette 
mkthode. Il n'en est pas rle même de l'arltlition des huiles vésé- 
tales, dont  l'indice de réfraction varie de  2,463 h 1,477 et  dc l'cs- 
sence de térébenthine, 1,4698 à 1,4748. Pour faire la déterrriina- 
tion, on emploie une  solution de 1 partie de produit dans  5 par- 
t,ies de t,6trar.hlnriire dc carhone. 

BIBLIOGRAPHIE 

Traité pratiqne do l'analyse den gaz, par M .  BERTHELOT, 
secrétaire perpttuel de  1'Acadérriie des scierices. - 1 volurrie de  
981 pages, avec 109 figures [Gaiithii.r-Villars. éditeurs, quai des Grands- 
Augustins, 55, Paris (vin). Prix : 17 fr. - Cet important ouvrage est  
divisé en cinq livres. Le premier est consacré aux proccdés servant a 
récolter les gaz, a les purifier, 2 les conserver, soit sous la forme gazeuse, 
soit sous la forme liquide. 

Le second livre trait,e des rnélhoties d'analyse qualitative des gaz. 
Ces inrithodes sL)nt variées : analyse pyrogénee, basée sur l'action c h -  
rnique de la clialeur ; analyse spcctroscopique, basée sur l'action de la 
lurniere ; analyse électrique, basée sur l'action de l'electricité ; ana!yse 
p a r  les dissolvanls, basée sur l 'acl ion des reactifs dissolvants ; analyse 
par combustion, basée sur l'action chimique de l'oxygéne ; enfin, pro- 
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cédés d'analyse basés sur  diverses réactions chimiques (alcalis, acides, 
brome,  etc.). 

Le troisiéme livre est relatif aux méthodes d'analyse quantitative 
des gaz. On y trouve dricrits successivenient les appareils utilises pour 
les mesures gazométriques, les appareils servant à effectuer les com- 
bustions, et, enfin, les appareils spéciaux, tels que ceux de Regnault, 
de Bunsen, etc 

Le quatriéme livre contient l'expose des monographies, c'est-à-dire 
des caractères propres A chaque gaz particulier. 

Enfin, le cinquième livre a pour objet la reconnaissance e t  le dosage 
des gaz isolés et  des mélanges les plus importants susceptibles de se 
présenter au  cours des etudes chimiques. 

L'auteur rappelle dans la préface la part  importante qu'il a prise 
l 'établissement des methodes d'étude des gaz. 

4, J'ai, dit-il, applique & l'analyse qualitative des gaz l'emploi inktho- 
ri dique de  l'ilectricité sous forme d'effluves e t  surtout d'étincelles, 
(( procédé d'une application simple et  presque universelle ; I'cm- 
II ploi facile et  immédiat  de l 'analyse spectrale, exécutée sous la 
if pression et avec les tubes ordinaires de la gazornétrie ; l'exécution 
« des réactions pyrogénées pratiquées en cloches courbes su r  de  
u faibles volumes exactement mesurés, e t  l'étude comparative des 
(( réactifs spéciaux agissant sur les divers groupes et espèces de gaz 
n hydrocarbonks et autres. 

« Bref, dans les nombreux travaux que je n'ai cessé de publier 
« depuis plus de  cinquante ans, je  me suis attache d e  préférence B 
« l'application des methodes élégantes et rigoureuses de la gazorné- 
<i trie, notamment  pendant mes recherches synthétiques en chimie 
u minérale et  organique et mes expériences de physiologie vigétale.  
n Au cours des cxpéricnces faites en tubes scellés, jc me  suis attaché 
tr h établir les règles de  l'analyse des gaz e t  ses applications presque 
« innonibrables aux transformations definies et  aux équilibres cbi- 

a Les gaz qui se développent sous des pressions diverses et  parfois 
a éuormes et dans des espaces limités sont maintenus & tempkrature 
ir constante pendant des intervalles de temps exactenient connus. 

u T'insiste d 'autant plus sur  ce fait qu'on opere ainsi dans des con- 
« ditions bien défiuies el  cri étudiant des réactions lentes non rkalisa- 
a bles autrement. Les analyses gazeuses ainsi pratiqukes offrent cet 

avantage d'ètre accomplies sur des quantites de matière très faibles 
o et de fournir les rapports atoniiqucs, c'est à-dire les équations des 
a réactions, sans aucun calcul, tout en présentant une rigueur e t  une 
t( exactitude comparables à celles des analyses minérales les plus 
a soignées, lesqii&les exigent des poids de rnatibre bien plus consid@- 
(( rahles. II est d 'autant plus opportun d'appuyer sur  ce point, que la 
11 grande cxactitudc des analyses volumétriques faites sur  les gaz et  la 
il certitude qu'elles apportent A la solution des problèmes cliimiqucs 
Cr sont comparables, sinon supérieures, tl la signification des analyses 
a organiy uespondérales.  

(( J'espère que ce livre contribuera A étendre la connaissance 
« des méthodes propres A l'analyse des gaz et  par conséquent leur 
« utilité pour les savants adonnes aux etudes chimiques pures e t  appli- 
i( quées. » 
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Manocl do  manipulatio~ls d'élcctrochtmie, par  Ch. 
MARIE, docteur Ps sciences, chargé de  l'enseignement physico-chimi- 
que et  electrocliimique à l'institut de  cliimie appliquée ; pr6face de 
hl. 11. M~ISSA?I, membre de 1'Instiiiit ; données nuriririques, par 
Ç. NOEL. - 1 vol. de 166 pages, avec 57 figures. (H. lliinod e t  E.  Pinat., 
éditeurs, 49, quai des Grands.Augustins, Paris). - Prix : broche, 8 k.; 
cartonne, 9 f r .  50. 

Le manuel de Manipulations d3elect~.ochimie de M. Charles Marie 
est  divisé en deux parties. 

La première comprend les définitions et les lois générales, la des- 
cription des appareils de mesure, des cuves h électrolyse, des électro- 
des et  des diaphragmes. 

La seconde partie traite, d'abord, des mesures dectriques et ensuite 
des manipulations dectriichin~iques cn chimie minérale et  en chimie 
organique. C'est la partie iniportante de l'ouvrage. 

Le choix des manipulations permet aux @lèves de se rendre un 
compte exact de l'irnportarice et de la fecondité des niétl~odeselectro- 
chimiques. 

Toutes ces expériences ont été rEpétées u n  grand nombre de  fois : 
elles sont simples et pratiques. Enfin, une série de tables numériques 
permet le calcul rapide des diü'erents p r o b l h ~ e s  que s o u l t ~ e n t  ces ma- 
nipulations. 

Ce livre rendra de  réels services, non-seulement aux élèves de 
l'Institut de chimie appliquée, pour lesquels il a été écrit, mais encore 
à tous ceux qu'attirent ces nouvelles applications de l'éleclrochimie 
et  qui ne se contentent pas de notions vagues, mais qui veulent tirer 
de l'expkrience tout ce que celte dernière peut donner.  

Cet ouvrage sera d 'autant plus utile qu'il est publié au rriorneut où 
l'électrochimie prend lin devrloppement industriel de plus e n  plus 
grand,  bien qu'on ne doive pas la considérer coinme une panacée uni-  
verselle, capable de  rksoudre toutcs les questions. 

Traite mé.tliodiqoe d e  la fabrication des encres e6 
cirages, colles de  Lui-eau, cilme ii cacheter, par A . - F .  
GOCILLON, chimiste industriel, professeur de  teinture. - 1 vol. de 520 
pages avec 66 figures, 300 formules pratiques e t  raisonnées. (Garnier 
frères, éditeurs, Paris) .  Prix : 4 Fr. 50. - Ce trait6 est un  recueil de 
forinules ou procédés (la plupart inédits), mais ils sont  commentés,  
discutés, comparés au triple point de vue théorique, industriel e t  com- 
mercial. Chaque division du livre débute par des considérations tech- 
niques sur  son sujet ; vieririeut ensuite des appréciations raisounées 
sur  les matiéres et  les machines mettre en muvre, dont  beaucoup sont 
généralement peu connues. $ 

Ce livre peut &tre consideré comme entièrement neuf dans  toutes 
ses parties ; il apporte, en plus, un  élément nouveau h la littérature 
des industries chimiques. 

C n e  analyse e t  la discussion de  tous les brevets d'invention relatifs à 
ces matikres, délivrks depuis plus d e  trente ans, est son heureux com- 
plément e t  constitue un document d'une réelle valeur. 

P a r  l'aisance de son style, l a  netteté de  ses affirmations e t  la 
rigueur d e  ses critiques, on voit que l 'auteur est  bien maî t re  de son 
sujet. De la théorie, il en  fait juste assez pour expliquer les opérations 
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qu'il décrit e t  pour guider l'industriel dans le choix de  ses niatières 
premières, mais le chimiste expérimente s'y rEvèle & chaque page, 
ainsi que le praticien rompu aux a h i r e s  industrielles e t  cornmer- 
ciales. 

En résumé, c'est pour le chimiste un  livre de documentation des plus 
précieux. 

Lecons de oliimie, ti l'usage des 8lèves des classes preparatoi- 
res  aux Ecoles d u  Gouvernement, par A. CADOT, fascicule V, Carbone, 
Silicium, Bore. - 1 vol. de 650 pages (Garnier I'rkres, editeurs, 6, rue 
des Saints-PCres, Paris} - Dans ce fascicule, l'auteur a suivi le pro- 
gramme tracé pa r l a  Commission ministérielle, c'est-&-dire l'étude des 
in~ta l lo ïdes  et  de  leurs principaux composes, comprenant : les prépa- 
rations usuelles réellement utilisées dans les laboratoires et l'industrie, 
les proprietes chimiques et physiques, les usages, lacomposition et les 
caractères analytiques. 

Ces sujets sont traites d'une manière très complète e t  claire. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
Décret rattachant Io service de l'inspection des 

phariiiacles au Minïstèrc dc l'agrloultore. 

Le Président de  la République française, 
Sur le rapport des Ministres de  l'intérieur et  de l'agriculture ; 
Yu la lui di1 l e r  aoilt 4903 sur  la rcipression des fi~aiidesdans l a  vente 

des marchandises e t  des falsifications des denrées alimentaires, des 
produits agricoles et des substances médicamenteuses ; 

Vu le décret du  3 mai 1850, qui subordonne à l'approbation du 
Ministre de l'agriculture la vente de certains rembdes; 

Vu le décret du  31 juillet 1906, désigrlarit lesautorités qualifiées pour 
rechercher et  constater les infractions A la loi du 1'. août 1905, 

Décrète : 
Art. 1.'. - Le service d'inspection des pharmacies, drogueries. épi-  

ceries, fabriques et depdts d'eaux minérales nalurelles ou artificielles, 
institue en vertu de la loi ilil 41 germinal an XI, de I'arrété du 25 ther- 
midor an XI et de  l'ordonnance royale du  28 juin 1823, est assure sous 
I'autoril6 du Ministre de l'agriciiliure. 

Art. 2 .  - Le Ministre de l'agriculture, le Ministre des finances et  le 
Ministre de l'intérieur sont charges, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du  prksent décret. 

Fait A Rambouillet, le 17 octobre 1906. 
A .  FALLIERES . 

Par le Président de la République : 

Le Ministre de l'agriculture, Le Ministre des Finances, 
RIJAU. POINCARÉ. 

Le Ministre de Z'inlerieur, 
G. CI.ÉMYXCEAU. 
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ERRATUM 

Dans l'article de $1. Robin, intitiilé : Recherche des falsifications du 
beurve a l'aide d e  la graisse de coco e t  de llolao.margavine, qui a paru 
dans le no de décembre 1906, au milieu de la page 455. au lieu de : 
11 si d'on a ,  je suppose, employd 7 cc. 6 de l iqueur roTAssiguE pour w u -  
traliser 1 0  cc. de liqueur cHLonHYnruQue, en prtsence de l'ornizgé d e  mi- 
thyle comme i?~dica teur ,  on aura : 

puis : 

I l  faudra donc pvendre 1 7 0 0  g r .  de liqueur chlorhydrique ci-dessus et  
les addilionnev de 408 c c .  d'alcool.. . . . 

11 faut lire : c Si  l'on a ,  je suppose, employé 7 cc .6  de liqueur CHLOH-  

iiunriIyuE, pour neuli-alzser 1 0  cc. de l z p e u t -  roTassIQuE, en présence de 
l ' o ~ a n y e  de milhyle  comme zndicaleur, on aura : 

20 cc. - 7,6 = 2,4 
puzs : 

I l  faudra donc pvendre 1 7 0 0  g r .  de liqueur ch&vhYdvique ci-dessus et 
les addittonner de  536 cc. d'alcool. . . . . 

DEMANDES E T  OFFRES D'EMPLOIS.  
Nous informons nos lecteiirs qu'en qualit6 de secrétaire général dn Syn- 

dicat des cliirnisles, nous nous chargeons, lorsque les deniandes et les 
ofires le  permettent, de procurer des chimistes aux intliisiriels qui en ont 
besoin et des places aux chimistes qui sont 2 la recherclie d'un eniploi. 
Les iriseriions que nous faisons dans les A n n a l e s  sorit absolurrierit çra-  
mites. S'adresser B M. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 30. 

S u r  la demande de RI. le secrétaire d e  l'Association des anciens élèves 
de l'Institut de cliirnie appliquée, nous iiiformons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des cliimistes en s'adressant h lui, 3, rue Miche- 
et, Paris (6e). 

L'Association ainicale des anciens &ves de l'Institut national agrono- 
iiiique est a milrne chaque année d'offrir a MM.  les industriels, chi- 
niistes, etc., le concours de plusieurs ingénieurs agronomes. 

I'ri4re d'adresser les demandes au siege social de l'Association, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 5.. 

CHIMISTE 25 ans. excelientes réfhrerices, connaissant distillerie, su- 
crerie, fabricatioii du papier, du savon et des produits 

chimiques. et toutes analyses agricoles, demande place. Prétentions rrio- 
destes. Sait dessiner. - Adresser les offres F. L. 57, au bureau des 
Annales  de chimie unnlgtiyue, 45, rue Tureriue, Paris, 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Examen mlcroscaplqae du p d n ,  

Par M. EUG. ÇDLLIX. 

L a  plupart  des auteurs  qui  se  sont occupés d e  I'ktude des falsi- 
fications des subslarices alirnenlaires ont écrit que. sous l'influence 
de la panification, les farines de  céréales éprouvent dans leur 
apparence des modifications tcillement profondes qii'elles sont 
devenues méconnaissaMes et iiripossi1)les S caractériser. Les 
observations que  j'ai ét6 conduit à faire tout r6cemment sur  des 
pains de froment p u r  e t  s u r  des pains fiilsifiés avec des farines 
diverses m'ont démontré que cettc assertion est tout & fait 
inexacte et  qu ' i l  est non-seulerri~rit possible de dFterrriiner l'iden- 
tité des farines yui entrent dans la constitution d 'un pain, mais  
encore de  dire assez approximativement, pour  quelques-unes 
d'entre elles, In proportion dans laquelle elles ont été mélnn- 
gées. 

011 rccorrirnande aussi ;.ériér:~lernerit, à propos de l'examen 
niicroscopique du pain, de  choisir dc préférence, pour les obscr- 
vations, les agglom6rations blanches d e  farine, connues sous le 
nom de  nmds,  qui, ayant  été soustraites a u  contact d e  l'eau au 
manient [le la mise en pAte, n'ont pas ét.6 modifiées par  l a  pnni- 
fication. Tout en reconnaissant que les indications fournies par  
ces nceuds peuvent ètre plus p i k i s e s  que les autres. je ferai 
observer qu'il est assez r a r e  d'en rencontrer dans les pains et  
qu'on peut trouver dans la mie, aussi I ~ i e n  que dans In croûte du 
pain qu'on exarriine, des caracth-es assez nets pour  baser ses 
conclusions. 

Quels que soicnt l'tige et In.  dureté du  pain mis  en exphience,  
l'opération est aussi simple, et les résultats sont aussi précis. 

Le mode opératoire employer est le suivant : si le pain 
est encore frais ou rCcerit, il siiflit d'en faire une boulette 
de 2 2 k 13 gr. avec des fragrnents recueillis dans les diverses p a r -  
ties de l'échantillon à examiner; on p t t r i t  cette houlette pendant 
q u e l q ~ ~ e s  minutes entre les doigts, puis  on la délaie, coinirie on 
le  fait pour un  piIton d e  farine dont on veut estraire  le gluten, 
sous un trés mince filet d 'eau,  au-tlessus d'un tamis II" 240, qui 
repose sur  une  capsule de porcelaine destiriée à recevoir les eaux  
dc lavage amylacées. 

Si le pain est sec, on riZrle la mie en divers points, d e  façon 
FÉVHIHR 1907. 
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à recueillir 12 à i 5 g r .  de poudre grossiére, qu'on pétrit dans  
une capsule de porcelaine avec un  peu d'eau, pour en faire une  
pûte ayant la consistance d'un piton de farine, et l'on traite- 
cette pite comme on a traité la boulette de mie de pain frais. 

Le pLton d'nnefarine panifiéene se délaie pas, B beaucoup prés, 
aussi facilement soiis l'eau que le pûton de farine ordinaire : 
aussi laisse-t-il sur le tamis no 2110 une forte quantité de gru- 
meaux qu'on n'obtient pas avec les farines ordinaires. 

Pour d6sagréger ces grumeaux, parfois assez volumineux, on 
frotte pendant quclque temps avec le dos dc la main tout ce qui 
reste sur le tamis, jusqu'à ce que l'eau de lavage soit bien lim- 
pide ; on rassemble avec une carte dans un verre de montre toute 
la ~nntikre piilvérulente qui se troirve sur le tamis, et, on I'addi- 
tionne d'un peu de giyckrine, pour la soumettre un  examen 
ultérieur. 

On ;igite, d'autre part, les eaux amylacées, et on les versedans 
un vcrrc coriiqiie dc 250cc.; on les hisse déposer, et, lorsque le 
déptt  s'est effectué, on décante l'eau qui le surnage, pour exa- 
miner en se3 différents points le cùne amylacS qui s'est déposé 
au fond du verre. 

L'examen successif de la matiére recueillie sur le tamis et 
du dépût amylacé donne les indications suivant@ pour les diffé- 
rents pnins.  

Pain de fromcllt pur.- Soumis au mode opératoire que jc viens 
d'indiqr~er, le pain de froment pur ne laisse sur le tamis que des 
quantités inappréciables d'amidon ; les rares gruaux de farine 
qui pouvaient avoir dsisté au travail de la panification sont 
dbsagrégés par le frottement auquel ils ont étir soumis avec le 
dos de la main, et leurs éléments ont passC à travers les mailles 
de l'appareil. En revariche, on retrouve la plus garde partie du 
gluten, qui forrrie une trame élastique & niailles inégales, présen- 
tant quelque ressemblance avec un tissu végbtal. Cette trame se 
présente en fragnienls plus ou moins volumineux, à contour trés 
irrégulier, ayant, une teinte légèrement brune, qni est plus. 
accentuée dans la croDte que dans la mie; tous les débris de son 
restant dans la f a r~ne  se retrouvent aussi dans le dépôt recueilli 
sur le taluis ; ils possèdent des élérrierits de déterrriiuatiou qui 
sont tout à filit carnettiristiques pour le son de bié, surtout en ce 
qui concerne la dispositioii, la forme, la dimension d e s  celluler 
transversnles et des poils, qui sont localisés la partie supkrieurede 
l'épicarpe des grains de blé. 

Le dbpût amylacé ne présente pas davantage les caractères- 
qu'on observe dans le dépbtlaissé par les farines pure3 non psni- 
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fiées. Tandis que celui-ci se sép;ira eri trois z0ür.s inégales, bien 
délimitées et formées par kcs grains d'amidon qui se  sont rassem- 
blés par o r i r e  de densite, le dépôt laisse par le pain est sensible- 
ment hornogène dans  sa teinte, mais benucorip moins dans sa 
composition, car, des difErents grains d'amidon qui le eonsti- 
tuent, la plupart ont été déformés ou se sont crevés sous l'action 
corrihinée de Yeau et d e  la haute tenipérnture ii laquelle ils ont été 
souniis ; néarirrioiris, eri prélevaut diverses prises d'échantillon 
dans  ce dépbt, on s r n u e  h y retmiiver les caractères suivants : 

Pig. i .- Mie de pain de fromont : a, grains d'amidon ; g, amas de gluten. 

la plupart des grains d'amidon ont perdu leur contour régulier 
et sont devenus plus volumineux, bosselés en diirérerits sens ; 
quelques-uns sont devenus nettement rénifiormes ; d'autres sont 
tordus ; d'autres présentent des skies concentriques tri:s appa- 
rentes, disposées autour d'une cicatrice plus ou moins large, 
qui paraît correspondre au hile; d'aul.res, enfin, sont striCs d'une 
façon très irrégulière. Ces diverses dkformations sont aussi appa- 
rentes sur les petits grains que sur les gros ; mais le nombre con- 
sidérable de ces petits grains, associEs & U r i e  quantité assez 
grande de gros grains, indique d6j;~ la nature de l'amidon entrant 
dans le pain ; en outre, on trouve toujours, à côté d'eux. un  nom- 
bre très appréciable de grains aynnt compGternent échappé aux  
influences qui ont modifié tes autres et aynnt conservé, ?vec une 
netteté remarquable, tous les caractkes qui distinguent l'amidon 
du blé (dimensima, c m t o w ,  forme, nbsenccde hile). La figure i per- 
met d'apprécier les difkerites formes que l'amidon [le froment 
p u t  prhenter  dans Fe pain vendu hahituelIement il Paris. 

Pain additionné de seigle. - Le pain de seigle qu'on vend b 
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Paris  est habituellement prkparé avec u n  mklange di: 70 p. 100 
de  farine de hl6 avec 25 p .  200 de farine de seigle. 

Sourriis a u  niode opkratoire que j'ai dhcrit plus hau t ,  ce pain 
se  comporte cornine le pain de froment pur  et  ne laisse giiFre sur 
le  tamis que des agglomértitions de gluten et des  dtSbris de tégu- 
ments. La compnraison de ces dcrnicrs permet d'étn1)lir le niklange 
des deux farinrs de  cbrénles. en utilisant les caractères fournis 
par l'kpicarpe, les cellules transversales et  les poils ; elle exige 
toiitcfois une certaine habitude e t  ilne parfait,e conriaissmce d e  
l'anatomie de ces deux graines d e  céréales ; mais  I'exainen [lu 
dCpdt arriylacé fournit tni;jours des caractères plus concluants ; 

Fig. 2. - Pain de froment additionné d c  seigle : np, assise protoique du  
blé ; b, amidon de blé ; ct, cellulcs transversales d u  seigle ; ct. cellules 
transversales du blé; g, gluten ; p ,  poils du seigle ; s, amidon dc  seigle. 

quelles que soient la proportion du  seigle ajouté h la farine (le 
blC et  la tempkrature h laquelle le pain a été soumis, on trouve 
tou.jours! parmi les grains, i n h e  p;iririi ceux qui  sont le pliis 
tl6formks, la trace persistante du hile ktoilé ou cruciforine qui dis- 
tingue un certain norribre de  grains d'amidon d u  seigle. Ce cariic- 
tbre sera toutefois plus apparent  s u r  les gros grains  que s u r  les 
petits ; en outre, en opérant conip;irativeii~ent sur  un pain da  
fronient pur ,  on constatera que. dans le pain de seigle, Irs gros 
g a i n s  d'amidon, quoique d&forinés, sont toujours plus volunii- 
neux que les gros grains d'amidon de  blé. Toutefois, lorsque 
l'expert sera appel6 h déterminer les proportions d u  mélanae, il 
devra se montrer  très circonspect, A cause des circonstarices sui- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



vantes, que  n e  manquent  pas, d'ailleurs, d'irivocper les mar- 
chands defar ine,  sur tout  ceux qui sont coupables : le seigle peut 
se trouver riorinalement mElang6 au  blk, et certains bl6s d'origine 
russe ou indienne obtiennent l'admission temporaire, iritrrir: lors- 
qu'ils renferrrient 5 & 6 p. 100 de seigle; en deuxième lieu, le 
caractère qui  sert à différericier les deux amidons, c'est-à-dire In. 
prkserice d u  hile crucial, rie se inaiiifesle que sur  un  nombre rela- 
tivement restreint d e  grains  d'amidon du  seigle. 

Pain add i t i omé  d'orge. - .lucun aiiiidon ne resseiiil~le plus B 
1';midon de  bl6 q u e  celui d'orge. Avec les procédés de  mouture 
qu'on pos&"d aactuellernent, il est e x t r h e m e n t  difficile pour un  
expert de  s e  prononcer s u r  u n  ~ r i é l i n ~ e  deces deux farines. L'ana- 
logie se poursuit dans les farines so~iiiiises k l a  panification ; un 
seul caractère permet de  s e  prononcer avec cerlitude, c'est la pré- 
sence, s u r  l c  liiinis, dedé1)ris [le la balleou desglumclles de l'orge, 
qui possèderit des caracthres très nets. Ce sont ces caractères qiii 
ont permis h 31. Linrlct, professeur à. l 'Institut agronomique de 
Piiris, de  constater l i ~  nature de  pains remontant à une kpoque 
extrèrnemerit 6loignt;e. 

1'a.in additionné de ris.- Ikpuis  que le dégrèveiiient d e  droits 
appliqué aux riz d e  proveriaiice dïrido-Chirie et  de Cor:hirictiirie a 
permis de préparer d e  belles farines blanches, notableirient inoins 
chkres que les farines de fronient, iin grand noiiibre [Ir, niino- 
tiers et de  boulnrigers ont pris l'habitude (le falsifier la farine 
de hl6 avec la faririe de riz. EniployCe d'abord petite dose, 
pour rendre aux  fdrines In couleur blanche qu'elles avaient 
perdue par  1':iddition de farine de  fkverole, dont la p r k e n c e  est 
tolérce dans la proportion de 4 p  100, la î w i n e  de riz est devenue 
un véritable agent d e  falsification, souvent utilisE d'une façon 
irniiiodér6e poiirdonncr d ~ s  farines vieilles o u  infkrieiires I'ap- 
parence de qui~littis qu'elles ne possèdent pas par  elles-mêiries. L a  
fraude, qui peut ètre facilement ~ ~ r i s t i r t é e  en utilisant les procé- 
dés qui ont ét6 expos6s dans ce Recutil (,1006, p .  446)  se retr.uuve 
avec la m h n e  fiicilité dans  le pain. 

Si l'on examine le d6pOt laiss6 sur  le tamis no 210 p a r  le pain 
additionnéde riz, on y retrouve à peu près tous les g r u a u x  d e  la 
farine (le riz qui a. ét6 mélangée à la farine d e  froment. Triridis 
que les gruaux de blé se laissent désagréger avec la  plus  g rande  
fxilitk par l a  pression sous les doigts, les g r u a u x  d e  riz otyrent, 
;lu coiilraire, une certaine résistance e t  se retrouvent presque 
entiers. Si les grains siniples et les grains  composés d'amidon d e  
r izontperduun peu de la nettetk de Ieiirs caracteres, leur dkforma- 
tion est toujours bien inoins complète que celle qu 'on t  subie les 
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amidons de seigle, de  blé et d'orge; o n  retrouve toujours, dans 
les grains composés, les différents granules q u i  les constituent. 
Quan t  aux gruaux, ils sont A peu pi-15s aussi nets que, dans la 
farine examin& directement avant  la paoificaîion. On pourra 
s'en rendre compte par l'examen d e  la figure 3. En se basant sur 

Fig. 3. - Pain dc froriicnt additionné de  riz : ap, assise prot6iqne du 
hl6 ; b ,  amidon de bl6 ; et, wllules transversales du il16 ; g, gluteii ; 
p, ~ o i l  du blC ; r, amidon e t  gruaux de riz. 

cette driiible particularitC, que la presque totalité des gruaux de 
riz reste sur le tarilis no  2CO et que cette proportion représente 
sensiblement le tiers de la farine de riz employke, on a un 6 l h e n t  
qui pw1net d'apprécier assez aliproxiinaLiverrie11t la proportion de 
riz ajoutée à la farine qui a servi à prCparer le pain. 

Paiu nrlditionné de mais. - La falsification du pain de  froment 
au moyen de la farine de maïs, quoique rnentionnke par divers 
;niteurs, &tait,, jusque dans ces dernières années, une opRr a t,' ion 
assez rare, car les farines de maïs qu'on trouvait sur les différents 
marchés avaient une apparence grumeleuse et une teinte jaunâ- 
tre qui auriiierit infailliblemerit éveillé l'attention de l'acheteur, 
du consomriiateur ou des ouwiers criiplogés préparer le pain ; 
mais, depuis une quinzaine d'années, les Arnéricaiiis sont par- 
venus à préparer une farine de maïs vraiment remarquable par 
sa blancheur et par la finesse de son gruau. Cette farine, qu i  
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fit sa  prerniére apparition en Europe à. l'Exposition universelle de 
1889, dans  la section américaine, est obtenue par un  procédé 

spécial et  avec une variété blanche de grains de mais; elle est 
-exclusivement cornposée de la partie farineuse du grain, l'ex- 
clusion de tout déliri de son, d'embryon et d'assise protkique ; 
-elle est complètement exempte de matière grasse, qui est assez 
abondante dans les farines de maïs ordinaires et qui contribue 
particulièrement à l'altération des vieilles farines de lilé. Cette 
belle farine de  maïs, désip-née dans les ouvrades américains sous 
les nomsde Maize flourIlorniny ou Homfny fead, y est mentionnée 
aussi comme très propre à falsifier la farine de froment : a It is 
a h  cm adulteror~t of ru/~ut  flour i, . E ri raison d e  sa belle apparence 
et de son prix extrémeinent modérk, cette farine ne pouvait 
&happer A l'attention dm fraiideiira, qui sont au moins aussi 
nombreux en AmCrique qu'en Europe ; aussi, la falsification de 
la farine de froment au moyen de cette fjrine d e  maïs prit-elle 
une irnport:~rice tellerrient considérable aux Etiits-Unis, eri 1895 
et 1896, qu'il &ait très rare de ne pas la constater S un degril plus 
ou moins devédans les marques ninkricaines les plus connues et 
les plus appréciées. Les pouvoirs publics durent intervenir pour 
arrèter cet ktat de choses, qui était devenu réelleinentscandaleux 

' et qui rendait toute concurrence impossible entre les 'minotiers 
honnètes et ceux qui se livraient à ces pratiques frauduleuses. 
Dans son remarquable rapport sur l'Exposition des produits de  
la meunerie en 1900, M. Regnault-L)esroziers, président de la 
Chambre syndicale des marchands de grains et farines, parle des 
tentatives faites, à l'irisligatioii des Etats-C'nis, pa r  le colonel 
Murphy, pour introduire ce produit int6ressant sur les marchés 
eiiropéens. Les confkrences faites à ce sujet par le ddCgiié amk- 
ricnin dans les diverses capitales de l'Europe n'ont pas tardé ti 
porter leurs fruits. Acceptée avec empressement en Belgique, où 
elle sert & préparer le pain Murphy, la farine de maïs américaine 
cormience h pénétrer en France par la Belgique, sous la dénonii- 
nation de farine de maïs destinie à ln. panification, comme j'ai pu 
ni'en rendre compte 1 la salle d'expertises du ministère du Com- 
merce. D'aprés les documents que  j'ai pu obtenir au rninistére 
(les Firiarices, dans le service des douanes, la proportion qui phf i -  
tre en France, sans être considérable, a auginenté sensiblement 
dcpiiis dena ans. L'emploi dc ce produit polir la préparation du 
pain est josqu'ici localisé dans la region du Nord, qui est voisine 
d e  la Belgique, mais il a une tendance & se propager. L'adminis- 
tration, qui est prévenue, a le devoir de veiller à ce que remploi 
de  la farine de maïs américaine reste limité A la préparation d e  
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produitsvendus sousleur véritable dénomination et n'intervienne 
pas frauduleuseinent dans la prCp:iratiori du  pain, qui, en 
France, constitue un objet d'aliiiicntation tout à fait essentiel. Les 
;trgiiment,s invoqiik par les importi~teiirs rle cette farine, pour en 
propager la vente et l'emploi dans la boulangerie, sont de nature 
B séduire certains industriels peu consciencieux. 11s allèguent 
que, tandis que la fwinc de blé pure coûte 33 francs les 100 kilos 
et donne un rendement en pain de 130 pour 100, la farine de 
inaïs ariiéricairie coûte seiileinent 22 francs les 100 kilos, droits 
de douane corripris. Ils ajoutent que le mélange de fitririe de 
iiiaïs dans la  proportion (le 2 5  kilos pniir 75 kilos de farine d e  
froment exige, pour étre panifie, 4 2  kilogr. d'eau et qu'il donne 
u n  pain plus bliinc qiie le pain de froment et dans lequel il est 
iriil)ossible de retrouver le riiiiis, L cause de la tléfo~mialiori de ses 
grains d'amidon pcntlnrit la panification. Si Ic preniier ü r p i i c n t  
invoque est exitct, les denit aiities sont tout A fait faux. 

La farine de maïs coîile effectivement un tiers moins cher que 
l a  farine de froment ; mais, d'après des renseignements qui  

Fig. 4. - Pain de froment addition118 d e  mais : a, amidon de  blé ;  m, arni- 
don d ü  niaïs ; g, amas de gluten ; gm, gruaux de maïs. 

rn'orit 616 fourmis tout ricetrinierit, elle peut, employée dans les 
proportions indiqukes plus haut, étre panifiée avec la même 
quantité d'eau que la farine de Li16 ; le bénéfice à réaliser, par  
l'addition d'une proportion considérable d'eau, est donc réduit il 
presque rien. D'autre part, le pain que fournit ce mélange n'est 
pas sensiblement plus blanc que le pain de froment pur;  il exhale, 
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lorsqu'il es t  frais,  u n e  odeur spéciale, facile à percevoir. Enfin, 
le m a ï s  q u i  y a été ajouté se  retrouve très facilement et avec 
une  graride netteté. J'ai p u  constater! et l'on peul s'en ren- 
dre compte p a r  l'examen de la figure 4, que l'amidon de maïs 
est,  de  tous les amidons dccc:rPales, celui qui r k i s t e  le rnieux ailx 
influences diverses d e  la panification, à tel point qu'on peut dis- 
tinguer t rés  facilement les g ra ins  d'amidon qui proviennent de  
ia partie centrale ou farineuse du  grain de maïs, de ceux qui pro- 
vieniierit d e  l a  par t ie  périphCrique ou corri6e. Lcs premiers sont 
v i ~ p e i i i e n t  arrondis ,  peu anguleux ; lei; seconds sont, au con- 
traire, nettement polyédriqiies, à arStes assez vives ; les uns et 
les autres ont un hile étoilé trés apparent.  Q u m t  iiux griinux qu i  
proviennent à peu près exclusiveiiient de la partie cornée du grain,  
ils sont,  B cause de leur rCsistance, presque aussi nets dans le  
pain a u  maïs  que daris la farine riori pariifiée ; on les retrouve 2 
pcu près tous sur  le tamis no 240, tandis que In totalitb des 
q-airis isolés est disper,w!ednns le dt!piit arnyluci. J.e commerçant 
q u i  serait  tenté de se livrer à ce genre de  fraude, en se  basant 
5ur la croyance généralement admise que les farines panifiées 
sont iriCconnaissables, peutperdre toute illusion à cet 6gard ; car  
I'expcrt le moins füiriiliarisé avec I'eiiiploi du  microscope pourra, 
en utiliiinnt la méthode que j'ai indiquée; constater r ;~pideinent  
cette fraude. 

Le pain, cornrne le lait, joue un rcile tellenient i i i ipoi tactdans 
I'alinicritalion qu'il est du  devoir de tous ceux qui  s'intéressent 
i ' b y g i h e  publique ct la prospérit6 de notre pavs de signaler 
les moyens les plus propres h erirayer Ii:s fraudes qu 'on peut  
faire siiliir ii ces deux aliments essentiels. C'est ce sentiment qu i  
a inspire la rédaction de cette note. 

Le niorle d'essai que j'eriiploie pour l'examen d u  pain peut  ê t re  
utilisé ilvec le mirne succès pour les pîltes aliinentaires, qu i  [loi- 
~ e n t  Ptre pri'parées exclusireii~ent avec ilcs farines de  blé durs ,  à 
inoins de tl6signntions ou  mentions spéciales. 

Action d a  rnétlnrnal sur l e u  tauulns, 
Par MM. FERDI~YASD JEAX et C.  Fnano~ .  

L'alddhyde formique, en reagissant sur  l m  pht;nols e n  présence 
d'uri irciile minéral, donne des produits condensation du  type 

R dcsignant un  radical pliCnolique ayan t  pcrdu,  par  le fait  tlc 
"enr. la contlensation, un  atorix d'hydre,' 
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Appliquée aux tannins, qui sont des acides-phénols, cette réae- 
tion permet d'obtcinir des résultats très intéressants, utilisables 
pour une classification exacte et rapide des matières tannantes, 

Elle peut rilênie, dans quelques cas, coinme nom 11: verrons 
plus loin, servir à s'assurer de I'ktat de pureté d'urie substance 
tannarite, ou tout au nioins apporter &cette vérification un appoint 
qui u'est pas à d6daigrier. 

La douane nllemanrle exigeant actuellement dcs déclarations 
nt:ttes et précism sur ln nature des extraits tanniques importés, 
on ne saurait négliger aucune r6:iction qui puisse, soit seule, soit 
concurreinment avec d'autres, aider au contrdle de l'état d e  
pureté d'une substance exariiinée. 

On sait que les rliiférerits tannins ont été classés en deux grands 
groupes, dont le prerriier coiiipi~e~icl ceux q u i  cloniieril, B la sur- 
filcc du cuir, le di:pot blanc appel6 fleur, tandis que le deuxième 
renferme les t;inriins ne prodiiis;int pas ce dkpot. Chimique- 
ment parlant, il est plus rationnel de les classer suivant les pro- 
duits ou'ils donnent en se déconiposmt linr ln ckialcur, ce qui 
permet de se faire une idée plus précise (autant que le permet 
l'etat actuel dc la question) (le ln structure clc ces tannins. 

Chauffés à 2000 e n ~ i r o n ,  les uns fournissent du pyropllol, 
les autres du cstéchol, d'autres enfin uri iriélnngc de catéchol et 
d e  pyrogallol. Il 'oi~ trois classes de tannins, tannins pyrogalli- 
qum,  tannins catéchiques et tannins iiiixtes. 

Eri faisant agir :L l i i  teinp6rature du bairi-marie l'aldéhyde for- 
inique, en pr6serice de l'acide chlorhydrique, sur les solutions 
aqueuses dc clivcrses niatières tnnnaritcs, il se produit, avec cer- 
taines de ces niatiCres, des précipités voluiriineua, corriplèteiiient 
insolubles, résultant de la conde&tion de  11ali161iyde forniique 
avec le tannin. E n  considérant de prks les résultats obtenus, on 
reconnait que les tannins pyrog:~lliques, lorsqii'ori opére à un 
dcgré de dilution convenable, ne donnent pas de précipité, tandis 
que, daris les iiiêines conditions, les txiriins catéchiyiies donnent 
un précipité abontlilnt. La précipitation du tannin est coiripli:te, 
car, si au fi1tr;iturri on ajoute de l'acétiite de soude et de l'alun 
de fer, la coloration noire caractéristique des hnnins  rie se 
produit p l i i~ .  Avec les t.;tnniris rriixtes, la prkipitat.ion est par- 
tielle, et l'on retrouve dans le filtratuin une certaine quantité d e  
tannin, dont la décoiriposition fournit du pyrogallol. 

Nous résumons, dans le tableau ci-contre, les résultats obtenus 
iLvec un certain nombre de matières tannantes que nous devons, 
pour quelques-unes, à l'obligreaiice de nos collègues MM. YihouI 
e t  Baldracco. 
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Matieres tannantes précipitables à chaud 
par le formol 6n milieu chlorhydrique. - 

Chéne-li+ge (écorce). Palmette. 
Chène (&corce) Malette. 
Paletuner Sapin. 
Canaigre Mi~leze . 
Lentisque Acide cachoutanniqiie. 
Gan~bir Galle de Cbiiie. 
Manglier IIernlocl<. 
Qnebrachq 
Mimosa. 

M a t i h s  tannantes ne 
prko itant pas par Pe formoi. 

- 
Sumac (pur). 
Epine-vineite. 
Chbtaicnier. 
Campéclie. 
Divi-divi. 
Myrobolaris. 
Valon@es. 
Tamarix. 
Chêne [bois) .  
Ailanihus globubsa. 

Cette réaction du  formol chlorhydrique peut étre ulilisée ponr  
déceler et rnéme doser les tannins catéchiques en riidange avec 
les tannins pyrogalliqucs. Elle permet d e  rcconnattre aisément 
l a  fraude s i  fréquente du  sumac  par  addition de  lentisque. 

Quelques essais quantitatifs,  exécutés sur  des extraits de  qué- 
b r x h o ,  de pilétuvier,  de rriirnosa, etc., ont  doriné des résultats 
st~tisfaisants. 

Théoriquement, l'adjonction du groupe CIL2 (poids moléculaire 
1 4 ,  qui  se  rkduit ?L 12  p a r  la perte sirnultanke de  deux atomes 
d 'hydroghe)  à une  nioléciile si complexe et h poids si 6lcvé de 
tannin rie doit en modifier qiie fort peu le poids moléciilaire et  
par  suite, le produit d c  condensation pes6 reprksen tep  peu d c  
chose prés 1ü teneur rEelle en tannin cat6chique de la solution 
examinée. 

Tontefois, dans nos essais, nous iivnns toii,ioiirs t.roiivé un  poirlq 
supérieur & ceux fournis p a r  la mltliocle officielle in ternationale 
et par  la méthode américaine; par  exemple, dans  u n  extrait  sec de  
q~~él iract io ,  nous avons liviivé 70,8 au lieu de  67,47 o1)teriiis par  
le procédé S la poudre de peau. 

Les r6sul t i l t~ ohteniis ofTrent une grande constance, malgr6 les 
variations des qiinntit6s d'aldéhyde formique e t  d'acide chlorhy- 
drique'ajoutées. 

C'est ainsi qiie trois dosages, effectués s u r  une méine solution 
de quEhacho,  en faisant varier suivant une progression géoiilé- 
irique les qiimti t th  de  formol et rl'IICI, nous ont donné les r6sul- 
tats suivarits : 

1 II III 
- - 

Tannin : 25,45  p. 200 25,43 p. 100 25,48 p. 100 

alors que la mkthnde internationale donnait 24,36 p. 100. 
Une telle constance milite donc en faveur de cette methode, que  
nous avons appliquée à, différents tannins catéchiques. 
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Le foriiiol en milieu chlorhydrique permet donc d e  classer et 
de  difïkrencier les maliéres tannarites ct peut servir  à doser les 
taiinins catiichiques seuls ou e n  rritllange avec d'autres tannins.  
L a  constance des rEsultats obtenus, ajoutke A la rapidité et  il la 
siniplirité du  mode opératoire, rmtl  ce mode de  dnsage suscepti- 
ble d'applications dans l'examen tlcs extraits e t  des jusCes, et dans 
le contrhle en tannerie. - 
Note sur IR precipitation des inatieres colorairtes 
des vlus rouges et  l ia recherche des colorriitn 
étraiigers, 

Par MM. FERDINAMI  JE^ ~t C.  FRAROT. 

Dans le procédé que 11. Trillat. a indique pour précipiter, au 
moyen d u  formol, la matière colorante des vins rouges, la préci- 
pitation est très lente, e t  le filtri~tuiu reste sensililement colorP. 

Xous avons constaté qu'on peut obtenir très rapitlemerit la 
séparation complète des matièrcs colorimtes naturelles des vins 
rouges, avec obtention d'un filt.r;ituiii ahsoluinent incolore, en 
opérant coinme suit : 

JO cc. de vin sont atlditioririi;~ d'environ 1 cc. de foriiiol IL 
40 p.  100 et dc 4 cc. d'acide chlorhydrique p u r  ; on chautre pen- 
dan t  quelques ininutesau bain-inilrie, jusqii'à formation du  pré- 
cipité ; o n  rend alors le liquide franchement ainmoni:ml,  et on 
Ir inilintient sur  le bain-marie j ~ i s q n ' i  dispnritiori rie l'niuinonia- 
que lilire ; on laisse refroidir et l'on filtre. 

Avec les vins rciiiges nnt.urels sur  lcsquels nous avons opkré, 
nous avons obtenu u n  filtratuni inc:olore; au contraire, avec les 
vins frnuduleusernent additionnés d 'une matiére colorante arti- 
ticiclle, le filtratum possede la couleur propre k la iiii~tibie colo- 
imante eiiiployée. 

Nous xppelons sur  ce proc6tl6, qui est très siiiil)le, l'atteritiori 
des c:himistcs ccnologues, et nous les iriritons vérifier si cette 
réaction est, coniirie IIOLIS I C  supposons, applicable aux vins 
i70iigcs provenant dc tous les cEpages. 

Beclierclics sur l'eaistenec non-male de i'ai*seuia 
dans I'orgrriiisinc Inusnain, 

Par M .  GIIII.I.IUME V SCB.WTR (1). 

Pwi f icn l ion el  virification des ~*éac l i fS .  - Les réactifs que j'ai 
twiployés ont kté obtenus 1:n 1)urifiant les réactifs purs  du  com- 
merce. 

(1) Extrait d'une thése prCscritCc 81'UnivcrsitC de Buenos-Aires pour  l'ob- 
tention du grade d e  docteur en cliirnie. 
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Toutes les opérations ont été exécutées dans des appareils de  
verre ou (le porcelaine, prhlablenient netloyCs avec de l'eau 
rkgale et ensuite avec S O ~ B ~ h n u d  ; on a évité l'emploi de  bou- 
chons ou de  tuhes de  caoutchouc ; on a fait usage uniquement de 
bouchons di: liège, lavés B cliaud dans l'eau tlistillk ncidulée 
i\vcc I-ICI. 

Enu riistillie. - L'eau, qui avait é t t  distillée dans u n  alambic de 
cuivre avec serpentin d'étain, a été redistillke dans un ülamt~ic 
de verre, aprc\s addition de 5p.  1000 de carbonate de solide, dans 
le but de fixer l'arsenic & Ië ta t  de sel de  soude. 

Sa pureté a été établie s u r  2 litres, évaporés en présence de  
20 cc. de S O ~ I I ~ o n c e n t r é ,  lequel, introduit daris l'appareil d e  
Jjarsh, n'a donné aucun  anricilu arsenical. 

d c ~ d e  sulfu~ique. - On a dilué 2 partie de  SObH' (D = 1,84.) 

avec 4 a i  d'eau l i s t i l  en ajniitiint 2 de sulfate 
I.noo 

tl':irgent p u r ,  et,  afin de  réduire les composés arsenicaux, on l'a 
traité par  l 'anhydride sulfureux. Après avoir  expulsé celui-ci 
par  la chaleur, or1 a fait passer u ~ i  courarit d'I12S ;1 chaud 
(60"-70°) pendant  s ix heures, afin que le sulfure d'argent formé 
entraini t  avec lui le  sulfure d'arsenic, qui  s'est trouvé ainsi faci- 
lement séparé ; ayant laisse reposer le  sulfure d'argent pendant 
&8 heures dans  une atmosphére d'acide sulfhydrique, on a filtré, 
et, dans le filtratum, on  a chassé l'excés de  cet acide a u  moyen 
de la chaleur. (Si, pendant cet écha~ill'ernent, il se forme un  petit 
clépût de  soufre, il faut  filtrer de ~iouveau) .  

Une partie de S04H2 ainsi purifi6 a été  arnenPe h une densité 
= 1 ,8 t .  Pendilnt cette concentration, qui  est exP_cut,ée dans une 
capsule de platine, il est n6cessaire d'éviter la chiite des pous- 
sih-es atrnosph6riques. 

Au moyen de  l'appareil de Marsh, on a vérifié l'absence de I'ar- 
senic dans SOgr. d'acide dilué et dans 50 g r .  d'acide conceritrt!. 

Acide nitrique. - Des recherches d e  M .  G. Bertrand (1) il 
rEsulle que,  pour la purification de  cet acide, la simple distillation 
n'est pas suff isank.  Cela s'explique en considérant que la ten- 
sion de vapeur  du  composé arsenical existant dans Az0311 est i, 

4 
peu prils de celle d e  cet acide. 

3.000.0VO 

Si l'on distille u n  acide contenimt plus d e  
1 

d'arsenic, 
3 000 000 

cette quantité passe dans  le distillnturn. P a r  des distillations suc- 

( 1 )  Voir Annules dechimie unalylique, 1903 ,  pp. Xi et 415.  
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cessives, on  ne parvient pas k obtenir un  acide plus pur, puisque 
ce qui dislille esbun inélauge decomposition invariable, et I ' a c ik  
distillé cuntient toujours une partie d'arsenic ditns 3.000.000 
d'Az0311. Mais si I'on soumet celui-ci B l a  distillation aprhs l'avoir 
additionné de 1/10 de son poids de S O c I T ~ u r ,  on retient dans 
chaquulistillation les 5/6 (le I'imenic exislant, et, par des dis-' 
tillations suct:esçives, on peut obtenir un acide parfaitement pur. 

En me basant sur les données quipr6c:édent, j'ai distillé As03H 
quatre fois consécutivement dans un appareil de verre. eu pré- 
sence chac~uc fois de 1 /10  dc  son poids de SOSH\ e t  j'rti dimint5 
les p~wuiéres portions dans cliaqire distillation. 

La pureté de Az03H ainsi obtenu (D = 1,42) a 6té essayée sirr 
300 gr., P:vapor6s nvcr., 70 gr- de SOLHhoncentr6 .  On n'a: pas 
constaté la moindre trace d'arsenic avec l'appareil de Marsh. 

Az0311 fumant a été prépar6 en partant de l'azotate de potas- 
sium pur et de SOiII' concentré pur.  Sa purete a été vérifie 'e sur 
30 g r . ,  évaporés avec 3 gr. de SOLH+oncentré. 
Zinc. - Le zinc qu'on a soumis it la purification était garanti: 

exempt d'arsenic; n6mrnoins, on l'a fondu de noureau ;avec 
0,s p. 200 d'azotiite de potassium pur, puis avec 1 p. 100 dé  chlo- 
rure d'ainnionium pur,  en agitant très rapidement, pendant la 
fusion, avec du fer chimiquement p u r ;  ensuitfi on 1'3 granult 
dans l'eau distillée. Cette opératioe a 616 répétée bois fois, la der- 
nikre seuleinent avec du chlorure d'ammonium, sans agiter avec 
du fer. 

Dans ces conditions, on a obtenu (lu zinc complètement exempt 
de soufre, de phosphore, d'antimoine et d'arsenic, pui'squ'au 
moyen de l'azotate de potassium. on a oxydé le soufre et le phos- 
phore et que le chlorure d'ammonium a volatilisé l'antimoine et 
l'arsenic k I'ktat de chlorure. 

Pour obtenir du zinc pur et homogène, on fond d'um senle 
fois une grande quautilé de m&Lal, en a s t a n t  rapidement pen- 
dant  In fusion. 

La pureté du zinc a été vérifiée sur 40 gr., etl'on n'a pas obtenu 
d'anneau arsenical. ' 

Acide sulflcreux. - Ce réactif a été préparé en faisant agir 
SO;J12 dilué sur le hisolfite de soude pur. L'anhydride sulfureux 
a k t 6  purifié en le faisant passer à travers quatre flacons de 
lavage, dont ke premier contenait de l'eau chlorliydrique, landis 
que  Ies trois autres contenaient de I'eau distillée pure. 

Sa pureté a été essayée sur %cc. de solution aqueuse satir- 
rée, additionnke de 5 cc. de SOqHA, et, après avoir chasse S02 par  
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l a  chaleur, on a vérifié l'absence clc l'arsenic au  moyen de l'appa- 
reil de Versh. 

dmmo)~iaque. - Pour ça purification, on a distill6 de l'ammo- 
niaque pure après l'avoir additionnée d'un peu d'hydrate de 
soude, dans le but de fixer & l'état de sel de sodium l'arsenic 
qu'elle pouvait contenir. On a rejet6 les prcmikres et les der- 
nières portions du disti1l;~turn. 

L'aniinoniilque ainsi obtenue a été soumise à deus  essais : 
10 on a rie~itr:ilis6 JO cc. d'airiinoniaque avec SOLIL" on a 6vapor6, 
e t  le résidu, dissous dans la plus petito quantité possihle dc 
SD~lViilnc',  n 6tt':intmdiiitdans l'appareil d e h r s h  ; P u n a  saturé 
9 0  cc. d'arninoniaque avec l'hydrogène sulfuré ; on a évnpork 
le sulfure d'ammonium ainsi formé, et le rcsidu a Et6 oxydé avec 
A20311 ; aprhs avoir chassé celui-ci & chaud au moyen de SOil12 
conaentrk, l'ammoniaque s Pitk essayke t i  l'appareil de JIarsh. 
Dans l'un et l'autre cas, on n'a pas obtenu d'anneau arsenical. 

Acide chlorhydrique. - Cet acide aété purifié en distillant trois 
fois coris6cutives l'acide pur avec 1/10 de son poids de SOLI% 
concentré et en rejetant les prcmii:res et les derniZres portions. 
En diluarit 100 cc. d'acide purifié avec 900 cc. d'eau distillée, en 
faisant passer un courant d'lizS, puis en suivant la i x ~ r c h e  que 
j'indiqiiemi L propos de la recherche de l'arsenicdans lm tissus, 
a n  a constaté l'absence de ce métalloïde. 

Papier à filtrer.- On a employé les papiers à filtrer Schleicher 
.et Schüll ( n o  389) de 1 2  2 1 2 ,  de 7 et dceritirn. de diainBtre, lavés 
a u x  acides chlorhydrique et fluorhydrique. Malgréleur puretk. on 
les a trait& pendant huit heures par un  rriélnrige d'une partie 
d'IIC1 et 2 parties d'eau, ensuite par l'eau distillée, jusqu'a dispa- 
rition de la réaction acide ; puis on les a skchés. 

Dans le but de vérifier la puret6 de ces papiers 5 filtrer, on a 
exécuté plusieurs essais h hlanc, en filtrant successivement et de 
nombreuses fois de l'eau boriillarite acidulée avec SOLI13 5 travers 
un nombre de feuilles triple de celui employé clans la recherche 
dei'arsenic dans les niatieres organiques. Cette eau acidulée, 
introduite directement dans l'appareil de Marsh, n'a donnk, dans 
ancun des essais, la moindre trace d'arsenic. 

A c d e  sulf!~gdrique - On l'a préparé au moyen du sulfure de 
baryum et de SO'HZ dilué et purifié. Le sulfure de baryum, pré- 
paré selon le procédé de Winkler, présente sur le sulfure de fer 
IG grand avantage de pouvoir ètre obtenu cornplktement exempt 
d'arsenic. L'acide sulfhydrique a été purifié par la  rriéthode de 
Lenz. Cet acide sulfhydrique n'a donn6 aucune trace d'arsenic 
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par  son passage, pendani 6 heures, à travers 200 gr .  d'hzO"1 
chauff6 800 ou B travers de l'eau acidulée avec IICI. 

Les réactifs ont été essayés - non-seulement par la méthode de 
Marsh - mais aussi par les procédés de Gutzeit et de Rettendorfï, 
qui sont très sensil)les poiir. imonnnître de très pet,ites qiiaritit,hs 
d'arsenic. 

Dans toutes les expériences que j'ai faites, les quanti th des 
réactifs employés ont été tou,jours irifi!rieures h celles utilisées 
pour vérifier lcur pureté. Dc plus, les nombreux résultats néga- 
tifs qu'ou a obtenus dans le cours de ce travail prouvent que les 
réactifs n'étaient pas arsenicaux, car, dans le cas contraire, 
on aurait dû trouver constamment de l'arsenic, tous les essais 
ayant été faits dans des conditions identiques. 

Appareil de Marsh. - L'appareil de Marsh qu'on a employé 
dans ces recherches est le suivant (voir figure ci-contre) : A est 
un flacon générateur d'hydrogène de 120 cc. de capacité, placé 
dans un bain d'eau froide. L'hydrogène qui se développe dans 
ce flacon, destine à chasser l'air de l'appareil, est séché par son 
passage & travers de l'ouate hydrnphile (séchée à 1200) cnntenue 
dans le tube en U B ; ce tube en U est muni, à l'extremité d'une 
de ses branches, d'un tube à robinet, et, latéralement, au moyen 
d'un autre tube à robinet coudé D, il communique avec un second 
flacon F, générateur d'hydrogène de mème capacité que le pre- 
mier et aussi refroidi par un  bain f d'eau froide ; le flacon F est 
relié à un tube dc verre G de 20 centim. de longueur et 2 centim. 
de diamètre. qui est plein de la mAme ouate hydrophile, destinée 
h sécher le mélange d'hydrogène et d'hydrogéne arsénié qui se 
produit dans le flacon P. Au tube de verre G est raccnrdé le 
tube H, lequel est à son tour relié un tube coudé M, dont I'ex- 
trémitk libre plonge dans l'eau distillée contenue dans le verre N. 

Afin d'éviter l'emploi des tubes de caoutchouc vulcanisé qui ,  
génkralement, contiennent de l'arsenic provenant du soufre em- 
ploy6 dans la vulcanisation, on a fait les raccords au moyen de 
tubes de verre et de bouchons de liège bien lavés. 

T m  tubes de verre H, destinés il recevoir l'anneau arsenical, 
sont de verre peu fusible,& paroisépaisses et d'un diamètre interne 
de O millim. 5 au plus. Si l'on veut obtenir des anneaux trés nets, 
il faut nettoyer parfaitement ces tubes, en les soumettant succes- 
sivement à l'action de l'eau régale, de  l'acide sulfurique concen- 
tré chaud, de l'alcool et 'de l'éther. 

Pour faire un essai, on commence par chasser l'air a u  moyen 
de I'hydrogénequi est produit dans le flacon A et qui est obtenu en 
faisant agir SOCHZ diluéhi/5 sur le zinc. Lorsqu'on juge que  l'hy- 
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d r o g h e  sSchk dans le tube B a expulsé tout l'air de l'appareil,on 
ferme le robinet D, et l'on ouvre C ; en commençant l'expulsion 
de l'air, on introduit dans le tnhe à h o m e  E la. qua.ntit,é de 
SO'Hz dilué & ij5 suffisante pour remplirtoutela partie inférieure 
et chasser ainsi l'air qu'il contient ; on allume alors le fourneau 
gaz 1, qui chauffe le tube I l ,  entoure de clinquant sur une éten- 
due dc XI ccntirnEtres. L'ëchauffement du tube H sur une lon- 
gueur Lie 20 centimétres et avec un  courant lent de gaz (30 ii BO 
bulles par minute) est suffisant pour décomposer la totalité de 
I'hydrog6ne arsénié prodnit. 

Lorsque le tube H a atteint la temperature du rouge, on corn- 
rnence & introduire par Egoutte & goutte le liquide arsenical. Le 
uielange d'hydrogène et d'hydrogkne arséniC se purifie par son 
passage travers l'ouate contenue dans le tube Ç, et, en traver- 
sant  la partie chauffëe du tube H ,  l'hydrogkrie arsériié est décom- 
pose, ou, selon quelques auteurs, il est transforme en hydrngène 
arsknié solide, qui se dépose sous forme d'anneau dans la partie 
P du  tube, refroidie par u n  courant continu d'eau qui tombe sur 
un petit inorceail de papier A filtrer entourant le tube. 1,'espace h 
rntre la partie chauffée du tube et le papier doit mesurer au plus 
2 niillim . Lorsqu'on n introduit tout le liquide arsenical dans le 
flacon F, on fait tomber dans celui-ci 5 cc. d'acide dilué, afin 
d'expulser le reste du liquide arsenical contenu dans la partie 
infërieure du tube E et afin d'entraîner les derriières traces d'hy- 
drogène a r s h i é  qui demeurent dans l'appareil. Ce lavage doit 
6tre répEté plusieurs fois pour assurer le dégagement et l'eritrai- 
nement de In totalité d e  l'hydrogène arsénié. 

Pendant qua les derniéres bulles de gaz se dégagent, on éteint 
le feu ; on hisse refroidir, e t  l'on détüche la partie du tube qui 
contient l'anneau. Lorsqn'nn effectue cette opération, on doit 
avoir soin dr. fermer parfaitement les extréiriités et d'éviter I'en- 
trée de l'air, qui oxyderait l'arsenic ; d'autre part, l'anneau de 
couleiir brune on noirâtre serait remplscé, au bout de quelque 
temps, par un autre de couleur blanche, formé d'acide arsénieux, 
qu'il serait trés difficile ou presque impossible de distinguer, 
mPme sur  un  fond noir, lorsqu'il serait très faible. 

(A suzvre). 

Le réflotif de Nemmler pour cirractkriser 
le  gélatine, 

Par M. VAMVAKAS, de La Canbe. 

J'ai déjà mentionné (Annales de chimie analytique 1907, p. 12) 
que la gélatine donne, avec le réactif de Nessler, des prkcipitës 
plus caractéristiques que ceux produits par les gommes. 
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Er1 agitant ce réactif avec uue solution de gélatine (il , 1032), 
on obtient une dmulsion trouble, d'une couleur gris-plomb bril- 
lan t ;  au bout de quelque temps, il se fornie un pr6cipité de la 
mérrie couleur. 

A l'ébullition, le précipité se produit immédiatement. 
On obtient encore le meme précipité lorsqu'on ajoute, avant de 

porter EL l'ébullition, une quantité de solution d'acide tartrique 
égale la quantité de rCactif de Sessler. 

Cette derniere réaction caractérise ta gélatine, vu qii'elie n e  se 
produit ni avec la gomirie, ni avec la dextririe (qui donrie, froid, 
avec le rkactif de Nmsler, sans agitation, un précipité iminédiat 
de couleur jaune vif, et & l'ébullition le rn&me prckipit6 gris- 
plomb mat), ni avec le sucre de canne, ni avec le glucose, ni avec 
la saponaire, ni a.vec la rkglisse . 

La gélatine diluée au 1/20 donne la m&me réaction, mais la eou- 
leur obtenue est gris-plomb mat. 

La réaction de la gélatine avec liqueur de Neçsler est donc trhs 
sensible et pratique. 

Avec cette liqueur, j'ai rélissi 2 constater ~apidenient  q u e  )es 
liquides que le commerce écoule sur  notre place sous la tIérionii- 
nation de gomme liquide sont fabriqiik avec la gélat.ine et non 
avec la gomme. 

A l'aide du m&me réactif, je suis parvenu & déceler trés nette- 
ment l'addition de 10p.  i00 de gélatine (il = 1.032) dans une 
solution de gornrne, de sucre dc canne, de glucose, de réglisse et 
de dextrine. 

Au moyen de mon procédti, plus expbditif que celui de 51. Sril- 
lat qni  utilise la formaldéhyde coinine réactif, il est, possihle di: 
découvrir irnrnédi;ttement la présence de la gélatine dans les 
sirops de gomme. 

Tableau des prlrnoipalen oonsîantes 
pbysica-eliimiques des matières grassets, 

Par M .  D .  SIDLRSKY. 

La recherche des f;~lsifications des beurres et des principales 
matiéres grasses comestibles 6tant basée principalcmcnt sur la 
détermination d'lin certain nombre d e  constantes phgsico-chi- 
iniques, nous croyons faire œuvre utile en réunissant en un 
tahleau comparatif les varialions de ces constantks pour les prin- 
cipales matikres grasses animales et végétales, solides ou liquides. 
Nous nous sommes servi des données les plus récentes puhliees 
par les savants francais et ktrariips, et nous avons cherché & 
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NATURE 

DE LA MATIÈRE 

11 A. Graisses  an imales  
Beurre de vache . . . 
Margarine . . . . . 
Graisse de hœuf . . . 
Graisse de mouton . . 
Saindoux. . . . . . 
iiuile d'os . . . . . 
Huile de laine . . . . 
Graisse d'oie. . . . . 
Huile de foie de niorue . 
Huile de phoque . . . 
Huile de baleine . . . 

1) B. Graisses  v6g6taies  

Huile de lin . . . . . 
Huile d'œillette, . . . 
IIuile de chanvre . . . 
IIuile de noix . . . : 
Huilede tciurnesol. . . 

II. Huiles non siccatives 

Huile d'olive, firie . . . 
- ordinaire . 

Huile de colza . . . . 
Huile de sésnrnc . . . 
Huile d'arachide . . . 
Huiledecoton.  . . . 
Huilg de mai's . . . . 

Il III.  Graisses vegetales 
solides 

Huilr de paliiie. . . . 
Huile de palriiisto . . . 
Huilede coco . . . 
Huile de copr,i\; . . . 
Beurre da cacao . . . 

- 60 - 

Tableau des principales Constank 

Matière grasse 

Point 
.e fusion 

'oint de 
~lidifica- 

tien 

i 9  à 23 
20 à 22 
35 à 37 
12 à 36 

26 
15 
7 

18 
O a i o  
- 
- 

-16 a 2 
-18 

-27.5 
-47.5 
-16 

-6 
-2 à 10 

- 5 
-3 à 7 - 
-10 à 2 

- 
20.5 

15.7 ti 4 - 
2 3 

- 
Acides gras 

Point 
l e  fusion 

- 

38 à 45 
42 

43 à 47 
45 à 54 
35 à 47 

30 
41.8 

57 à 41 
2 i  à es 
- 
- 

11 a 24 
20.5 
19 

15 a 20 
17 B 24 

22 a 33 
18 & 22 
23 i 31. 
27 a 55 
35 a 40 
17 a 20 

47 à 48 
80.7 à 28 
24 a 27 

-- 

48  à 59 
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- 64 - 

des matières grasses 

r 

Propriét6s optiques 

[ndices de réfraction 
Degrés de 

1'oléorBfrÿctornt:tre 
Amagat et Jean  

Indice 
de 

saponifica- 
tion 

(Kccttstor- 
fer) 

Indice d'iode 
(Hiibl) 

matiére 

grasse 
icides gr 

-- 

28-31 
- 

26-41 
29-34.8 
94405 

55.7-57.. 
- 
- 

165-170 - 
- 

148.8483 
116.3 

122.2-125 
- 

133.0-134 

86.1-90. 
96.3-105 

108.9-111 
95.5-97 i 

110.9 115 
i25.0 

53.4 
3 .642 .C  
8.4-9.3 - 

i9 . i -62.6(  

Acides 
gras 

volatils 
solul~les 

Indice 
Reicliert. 
Meissl 

4.0.34.1 
0 . 1 - 0 . 9  
0.5-1.0 

i . 9  
1 . 1  
- 
- - 
- 
- 
- 

0.2.0.9 
O.%-0.6 - 
- 
0.5 

0.6-1.5 
0 . 5  O 9 
0.1-0.7 

0.4 
0.5-0.9!  

0.66 

O. 32-1. i 
3.4-5.0 
6.0-7.5 

7.0 
0.8 

- 
Acides 

gras 
nsoluble 

Indice 
e Hehnc 

87.5 
14.0-95.: 
15.6-96.( 

95.5 
15.8-96.1 
- 
- 

13.4-95.7 
- 

95.5 - 

- 
95.38 - 
- 

95.0 

15.4-96.5 
95 O 

5.5-95.87 
95.86 

15.5-96.3 
93.7 

95.6 - 
- 

88.2 
94.6 
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unifier ces données, afin de les rendre comparatives. C'est ainsi 
que, pour les indices de rbfraction, nous avons transformé en 
indices tri,qonome'friques les degrés des diverses échelles arbitrai- 
res, notamment ceux du hutyroréfractornètre Zeiss-Wolny, etc., 
et nous y avons ajout6 des colonnes spéciales pour les indications 
fournies par 1'0160-réfractomEtre différentiel de MM. Amagat et 
Jean, qu'il est irnpossible de traduire en indices. 

Rappelons brièvement que l'indice de Koettstorfer indique les 
milligr. d'hydrate de potasse nécessaires pour saponifier 1 gr. 
de matière grasse ; que l'indice Reichert-Meissl indique le nombre 
de cc. de solution déci-normale d'alcali nécessaires pour saturer 
les acides gras volatils solubles de 5 gr.  de matikre grasse ; que 
l'indice de Rehner exprime le rendement en acides gras insolubles 
pour 200 de matière grasse ; qu'enfin, l'indice de Hübl exprime la 
quantite d'iode absorbée par 100 parties de matièregrasse. Enfin, 
le ta1)lcnu qui préchde indique les densités respectives des ma- 
tières grasses observ6es & 13 et à 100°, ainsi que les points de 
fusion et de solidification des matières grasses et de leurs acides 
gras respectifs. 

Avec ce tableau, on peut se rendre compte aisément qu'il ne 
suffit pas de déterminer une ou deux constantes pour juger de la 
pureté d'une rriatière grasse soumise h l'essai, les écarls indiqués 
pour diverses rnatikrcs grasses n'étant pas assez considérilbles. 
Ce n'est qu'en déterminant l'ensemble des constantes qu'on peut 
arriver ,Z en tircr des conclusions irréprochables sur la pureté 
d'un produit. 

Sur l'analyse d e n  lithopr~ncrr, 

Par M. COPPALLB. 

Depuis la reprise de la campagne contre la céruse, des succé- 
danés, aux noms variés, sont lances sur le marché, et j'ai été 
appelé A en examiner, ces derniers terrips, un assez grand 
nombre. 

Jusqu'ici, & part les blancs pour badigeons, s'employant direc- 
tement ,Z l'eau, l'imagination des inventeurs ne semble avoir 
réussi qu'à créer une grande varieté de noms pour un mErne pro- 
duit. D'une façon génkrale, tous ces blancs, destinés au  rempla- 
cement de la  céruse, sont des lithopones d origines diverses, purs 
ou ~nblarigés de quelqu'autre pigrrient blanc, tel que l'oxyde de 
zinc, le sulfate de baryte, etc. Par suite, pour tous ces composés, 
lorsque leur fabrication a été bien conduite, leurs qualités (poii- 
voir couvrant et solidité) sont en raison directe de leur richesse 
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en sulfure de zinc. Cependant la  nature des autres constituants 
n'est pas  sans influence ; aussi, lorsqu'unc couleur de ce genre 
est soumise & l'examen d'un chimiste, est-il nécessaire d'en faire 
un essai complet. 

DES 1902, le Dr Paul Drawe, dans Zezt. fiir m g .  Chernie, i l  

indiqué une méthode de détermination des quantités respectives 
de sulfate de baryte, de sulfure et d'oxyde de zinc que je rappellc 
sommairement. 

On fait une première attaque par l'acide chlorhydrique et le 
chlorate de potasss, qui permet de doser l'insoluble (sulfate d e  
baryte) et le zinc total. Pa r  une deuxième attaque avec l'acide 
acétique 9 1 p. 100, on dissout l'oxyde de zinc seul; le résidu. 
traitk comme précCdernrrient. donne le zinc existant, sous forme 
de sulfure. La  différence entre les deux dosages donne le zinc 
existant sous la forme d'oxyde ou de carbonate. 

Ainsi que l'a fait remarquer a juste titre M. Ch. Coffignier 
dans ses mémoires publiés en 1902 dans le Bulletin de lu Societé 
chimique, il est nécessaire d'opérer l'analyse sur le produit lavé,; 
lorsque l'épuisement $ l'eau laisse un résidu appréciable, ce qui 
est, d'ailleurs, assez rare et ne doit pas exister dans les produits 
bien fabriqués. 

Ln présencc d'unc petite quantité d'eau de combinaison (ne 
partant pas à l'étuve ;Z lOO4-llO0), que le même auteur a admise 
pour expliquer les manquants dans certaines analyses complètes, 
est, en effet, assez frPquente et facile & reconnaître qualitative- 
ment par chauffage des produits au  rouge sombre dans un  petit 
tube de verre fermé d'un bout ; suivant l'expression des rriinéra- 
logistes, ils donnent de l'eau dans le tube. 

Mais, dans aucune analyse, on ne semble avoir signalé que 
presque tous les lithqpones renferment de petites quantités de 
baryte soluble dans les acides étendus, devant se trouver, par 
suite, à l'état de  carbonate. Pendant l'attaque oxydante, cettc 
baryte se trouve précipitée par l'acide sulfuriqiie formé et  e s t  
ainsi comptée sous un état qu'elle ne possédait pas dans le pro- 
duit primitif. II est facile de le vérifier en comparant les insolu- 
bles de deux attaques, l'une oxydante, et l'autre par l'acide 
chlorhydrique seul étendu d'eau. La precipitation directe par 
l'acide sulfurique de cette deuxiéme solution confirme, d'ail- 
leurs, absolument l'écart de ces d e u ~  dosages. J'ai trouvé ainsi, 
dans de récents t5chantillons, des teneurs d e  baryte, Cvaluée en, 
carbonate, de 0,84, i ,63, 4,60 p. 100. 

Voici la méthode d'analyse que j'ernploie : 
Essai quulitntif. -Attaque par 1IC1 à l'ébullition ; addition ulté- 
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rieure d'eau chaude, ce qui permet de reconnaître immétiiate- 
nient la présence de 11% et d'un insoluble ; clans la liqueur on 
recherche, d'une part, la baryte, de l'autre, le zinc, l'alumine, 
1i1 chaux et la magnésie, qui peuvent exister comme adultérants. 

Sels solubles. - 2 gr.  sont épuisés par l'eau chaude, et l'on 
.vérifie sur le résidu de l'évaporation la nature des sels dissous. 

Humidité. - On dktermine sur 2 gr. la pcrte B l'étuve. 
Insoluble. - 1 gr. est oxydé par l'acide azotique il 40° Be, d'abord 

à froid. puis il chaud ; après addition subséquente d'acide chlor- 
hydrique, on concentre doucement à un volume trés i6duit ; on 
reprend par l'eau chaude ; on filtre. et l'on calcine l'insoluble, 
qui  représente le sulfate de baryte correspmrlant k la baryte. 
totale. 

l h n s  les 1it.hopones dont la teneur en insoluble dr'passe 66 B 
68 p. 100, il est nécessaire de vérifier, par un dosage de la 
I~aryte, que l'augmentation de cet insoluble n'est pas d û  k un 
apport de kaolin. 

Zinc total. - La liqueur filtrke est précipitée B ébullition par 
le carbonate de soude ; par cdcirialion du précipité, on obtierit 
l'oxyde de zinc total, rriais il ne faut pas oublier d'en verifier la 
te  ire té, les lithopones renfermant presque toujours de petites 
quantités de fer, d'alumine et de chaux, qu'il faut naturellement 
rlCdiiire, si la teneur n'en paraît pas nkgligeahle ; dans ce cas, 
il est préférahle et plus rapide de faire une attaque B part pour 
le dosage volumétrique du zinc total. 

Sulfiwe de zinc. - La liqueur séparée par filtration de I'hydro- 
carbonate de zinc est rendue faihlement acide et précipitée par le 
clilor~ire de baryum; on olitient aiiisi le soufre total, dorit la 
valeur, multipli6e par 3,03, donne la proportion dc sulfure de 
zinc.  

Je prtifkre ce mode de détermination du sulfure à. la mkthode 
de Drawe indiqut:. ci-dessus, parce que, les produits soumis à 
l'analyse étant très frkquemment remis sous la forme de p&te 
broyée k l'huile, dont le dégraissage rigoureusement parfait est 
long et difficile, les très petites quantités d'huile restantes peu- 
vent empêcher un contact coniplet de In poudre avec la solution 
'acétique 1/20. J'ai cependant ohtenu des résultats assez 
concordants par ces deux méthodes. 

Cette rri~niére de détcririirier le sulfure de zinc est, d'ailleurs, 
aussi rigoureuse que toute autre .mbthode, car les sulfures 
d'autres métaux ne peuvent exister qu'a l'état de traces. 

Oxjdc de  zinc. - La quantité d'oxyde de zinc correspondant 
a u  sulfure ainsi obtenu est donnée par ZnS X 0,835. En retran- 
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chant  c e  dernier  chiffre de  l'oxyde total, on a, en oxyde, le zinc 
se  t rouvant  réellement sous cette forme (ou sous celle de carbo- 
nate) daris l a  couleur analysée. 

Carbunute de baryte. - 2 gr. sont attaqués S l'ébullition par  
l'acide chlorhydrique etendil ; on &tend dle;iii chaiide, et,, n p r h  
repos, on filtre et l'on précipite la liqueur filtrée à l'aide de quel- 
ques gouttes d'acide sulfuriqiia. 

Le poids d u  sulfate d e  baryte, multiplié par  0.843, donne la 
teneur en baryte  soluble dans  les acides, évaluée sous la forme 
de carbonate. 

Sulfate de baryte. - Enfin, on  retranche le  poids d u  sulfate 
de I'iiisoluble prirriitiî, ce qui donric la teneur  réelle en sulîale 
de baryte (sous la réserve précédente). 

Cette façon d'opérer est  suffisamment rapide e t  fixe hien s u r  
la composition d u  produit à examiner. 

A 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANÇ AISES 

V~ileur de la rériatlun d e  N e o o l e r  pour le  dtisuge 
de  I'iririmonirique daun les  eaux.- N. A .  BUlSSON (Com- 
munication faite B la Société de pharmacie d e  Paris  d:tris s a  
s6ance d u  l e=  août 1906). - lie réactif Kessler sert,  cornme on le 
sait, à caractériser ou à. doser l'arnmoniaque dans  les eaux ; on  
etYcctue le  dosage soit p a r  colorimétrie, soit en dosant Ir, mercure 
dans le précipité qui se forme ; on attribue généralement A ce 
prkcipité la formule HgPAzl, 11'0 (iodure de dirnercurarnmoniurn 
hydraté). 

Or, M. Frariçois a rrioritré qu'avec des solutioris suffisarnnient 
concentrées, le précipité obtenu n 'a  pas la mème composition. 
De plus, il a établi que les réactions qui  donnent naissance a u x  
iodures de rnercurarnmonium sont incomplètes. 

M .  Buisson a donc recherché si le précipité a bien la compo- 
sition qu'on lui attribue et  si la réaction est complète ou limitée. 
.i cet effet, il a operé sur  une soliition dc chlorhydrat.a d'ammo- 
niaque pur  renfermant Ogr.006 d'ammoniaque par  litre ; il a,  
d'autre part,  prFpar.6 le  réactif de  Nessler conformément à la 
formule primitive 

Iodure de potassium. . . . . . . .  31 gr.25 
Iodure mercuriqiie.. . . . . . . . .  42 - 75 
Potasse.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  430 - » 
Eau distillée, q .  s .  pour1 litre. 

En ajoutant h 40 litres de solution amrnoriiac:de 800 cc. dc: 
récictif de Kessler, M.  Buisson a obtenu d'abord un liqnide rouge- 
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acajou sans précipi16 ; ce liquide est devenu, au bout d e  quinze 
jours, opalescent e t  dichroïque, mitis il ne s'était pas encore 
formé de prkcipilé ; il s'est produit plus tard u n  précipitt;, brun 
floconneux, restant en suspension dans le liquide et  traversiirit, 
les filtres en papier. I'e pi4cipité se dépose entièrement et rapi- 
derrierit s i  l'or1 ajoute au  liquide de  petites quantités d'un sel de 
c:kiaux ou de magnésie ; c'est, d'ailleurs, de cette f;içori qu'ont 
procédé les chimistes qui ont fait I'iirialyse du précipité en question. 

E n  çc scrvarit d'une bougie en porcelaine plongeant dans le 
liquide qui tenait en suspension le prkcipité et comrriuniquant, 
pa r  u n  tube rlc caoutchouc faisant siphon, à u n  vase extérieur 
destiné à recueillir le filtri~tuin, M. Buisson ii constats que le pré- 
cipité kmin était rettnii b 1;i surface de In tmiigie et que lc filtra- 
turn était liiiipide et incolore. Après filtration corripli:te, il a plon38 
la bougie dans l'eau distillée et il a réalisé ainsi le 1 a v ; i ~ e  du  pré- 
cipité. Ce précipité a été détaché sous u n  filet d'eau avec une 
brosse et recueilli su r  un  filtre en papier ; après dessiccation sur  
S04F12, 11. Buisson a ohtcnii 8gr .97 de précipité; ce dernier, lavé 
à l'éther e t  séché de nouveau s u r  SObH' jusqu'b poids constant, a 
perdu 14 p. 200 de son poids, etl 'éther, aprbs évaporation, abari- 
donnait des crist,aiix d'iodure merciiriquri. 

l .a  pr4sence de  ce dernier sel ne saurait  surprendre ; il suffit, 
eri effrt, de ~i iet l re  2 à 2 cc. de  rhactif t1eNr:ssler dans 30 cc. d'eau 
pour obtenir, au  bout de quelques heures, undkpôt  d'iodure rner- 
curique cristallis6. 

M. Buisson n analysé le précipité h r u n  ; il a dosé le mercure 
et l'iode par  voie séche an moyen de  la  chaux  sodke, et l'azote a 
kt6 dosé sous forme d'ornrnoninque p a r  distillation en présence 
d'un excés d'iodure de potassiiirn. 11 est arrivé ainsi à la foimule 
Hg9Az~16. 

C'est un corps brun. arnorphe, insoluble dans  les dissolvants 
neutres. soluble dans l'iodure de potassium, qui,  mis en excès, 
libère tout son azote sous forme d'ammoniaque, suivant l'équation 

I I ~ A Z ~ I +  +la  KI + 12 1r20  = 9 H ~ I ~  + 4 A Z H : ~  + 13 KOH 

JA réaction inverse explique la forrriation di1 prk ip i té  et  
montre la production d'une c:er.t;tine quantité d'iodure de  potas- 
sium. 

Estiinant que cet iodure de potiissiiim pouvait exercer sur  Ici 

précipité une  action dissolvante, A l .  Buisson, apr& la réaction 
terrriinée, a filtré à la bougie le liquide et précipith tout l'iode 
qu'il coritenait k I'üide de l'oxyde d'argent récemment préparé ; 
n p r h  un cnritact da qii;i.ra.nti: hu i t  hr:iircs, il a filtrk de  noiivcaii, 
et il ;i constaté que le filtratuin se colorait en jaune par  le réactif 
de Kei;sler, er: qui prouvait qu'une certairie quaritité d'arrimoniti- 
que avait kchappé 5 l'action de ce rkactif. 

[:ne autre partie du premier filtratum, add i t ionnk  d e  so~ide  
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(exempte d'ammoniaque) et d'un excès d'iodure (le potassium, a 
6té distillée; le  réactif de Tessler a décélé nettement I'ainmonia- 
que dans  le distillatum. 

Afin d'évaluer la proportion d'ammoniaque, M. Buisson a dis- 
tillé 10 litres de  filtratuni additionné de soude et d'iodure de 
potassium. et il a recueilli I'arnnioniaque dans  l'acidc chlorhy- 
driilne ; i l  a dosé par  le pi.ocb_tlé rle MM. Villiers e t  Ihmesni l  le 
clilorhydrate d'ariirnoniaque formé, et il a constaté que  22 p. 200 
de l'arrimoiiiaque avaierit échappk à l'action du  réactif de R'esçler. 

M. Buisson conclut donc que la réaction produite p a r  le rétictif 
de Nessler n'est pas totale et  qu'il  s'établit un équilibre entre les 
divers éléments en présence ; le dosage d e  l'ammoniaque dans 
les eaux, cffectué par  le dosage du mercure conlcnu dans le prP- 
cipité, est donc entaché d'inexactituile, parce que l'arnmoniaque 
n'est pas intégralement p rk ip i tke  et parce que I i i  composition d u  
prkcipité n'est pas  cclle qu'on lui attrihiie. 

Q u a n t  au  procédé de dosage par  la col,oriiri6trie, il est einpi- 
riqiie, puisqu'une partie seulemcnl d e  l 'ammoniaque contribue à 
donner ln coloration. I I  est, en outre, vraisemlilable que, en rai-  
son de la liiriitation de la rdaction, l'intcnsité de la  coloration 
varie.suivant que 1t:s causes qn i  modifient les états d'équilibre 
(chaleur, dilution, etc.) agissent ififiéremirierit s u r  la solution 
type et sur  la solution S t i trer.  

Proeédk coinniode pour la enractériwntion du lnit 
erii. - M. BllIJEl1E iSocit':té de pharmacie de  Paris .  séance du  
7 novembre 1906). - Ce procédé est basé s u r  une  réaction qui  
n'est pas  nouvelle, puisque 11. Bruere utilise le gaïacol et l'eau 
oxygénée, mais ce qu'il y a d'original dans  son procédé, c'est la 
rnodificntiori apportbe par  lui a u  mode opératoire; au  lieu d'cm- 
ployer le g a ï a d ,  il s e  sert de petites pasi,illes comprimées con- 
teriilnt u n  mélange de gaïacol et de sucre dc lait ; il remplace 
l'eau oxygCnke par  des comprimés de pertmrnte d e  sniide, sel qui, 
nu contact de l'eau, produit un dégagement d'eau oxygénée. 
Or1 corrirrience donc par  i r i t rdu i re  daris uri tube à essais u n  corri- 
prinié de gaïacol, qu'on écrase avec un agi tateur;  on +oute le 
lait ; or1 agite ; or1 . joute  u n  comprirrié de  perborate d e  soude, 
et l'on agite de nouveau; le lait cru donne-alors la teinte sau- 
mon caractéristique. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 
Nouvelle méthode synt&matique d'anmlgse quali- 

tative coinpreuant tous les élkments métnlliquem 
(suite) ( 2 ) .  - M. A. N O Y E S  (ChernzcalNeius 1906, p. 179). 

(1 )  Voir Annales rie chimie anulylique, 1906,  p. 302 e t  380. 
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Discussion ginirale. - I .  Le rksidii insoluble dans  Az03H dilué 
coiitient tout l'étain, le  tungstène, le tantale e t  le niobium, pres- 
que tout  I'aritiiiioirie et le titane, même lorsque ces derniers 
n'existent qu'en petites quantités, beaucoup de  niolghdène e t  d e  
gerrn:inium, lorsque ces produits sont en grande proportion, e t  
une plus ou moins grande proportion de quelques autres k l h e n t s ,  
coinme lc phosphore,  le vanadium, I'arçcnic, le bismuth,  le srilé- 
niiim, le  tellure, le cuivre, le fer, le zirconium, lesquels sont 
e n t r a î n h  avec: les premiers éléments nommés (voir P. 5 ,  N. 1, 3, 
4 ,  5) .  

2.  Les éléments J e  ce groupe se trouvent en solution d a n s  
l'acide fluorhydrique, leurs oxydes ayant été traités avec ce dis- 
solvant (P. 3), pour enlever la silice et les séparer d'une portion 
non décomposée d e  la  substance primitive. Les essais ont montré 
q11e les éléiiients réguliers d e  cegroupe,  excepté I'antinioine et Ic 
rnolybdéne, nt: sont pas  précipités pnrI12S de  cette solution, tandis 
que quelques Cl6ments étrangers, comme le bismuth,  le cuivre, 
11: s é l h i u m  et le tellure sont  compléternent pr6cipités p a r  ce rPac- 
tif. Une grande partie d e  l'arsenic, de l'antimoine et  du molyb- 
dène est aussi éliminée p a r  cette méthode, e t  ceux-ci peuvent 
Stre ajoutés h la solution principale dans hz0311 pour faire iilté- 
rielirement l'essai de ces coiiiposds d'apràs leurs réactions carac- 
tGristiques. 

3. Lx solution est évaporée avec SO'H2, afin d'enlever IIFl e t  
(Je dt;cornposer l'acide hydrofluosiliciquc. SOiIi2 est employé d e  
préfirence à HCI ou AzOCiH, ciw cet acide maintient en solution, 
inc'ine après  dilution, des quantit6s modérées de tous les élsments 
de ce groupe, à l'exception du  t n n g s t h e .  Des expériences faites 
iloris le but de rechercher le turigstime ont periiiis de corista- 
ter que 2 milligr. de ce corps peuvent encore &tre décelés, mais  
cependant, s'il existe du titane, une plus grande proportion de  
tungstène peut rester en solution et  n'étre plus décelée p a r  ce 
procédS. 

4 .  Pour caractériser les diffkrcnts composés de ce groupe, I'au- 
teur a fait fondre les dili'krents oxydes avec le mélange de  carbo- 
nate de soude et  de soufre, puis il a traité p a r  l'eau la niasse 
fondue ; dans ces conditions, le titane, le niol)iiiiii et le tantale 
rcstmt insoltibles, tandis que l'étain. l'ûntiiiioine, l 'arsenic, le 
tungsténe et  le rriolybdi.ne passent en solution. Cette riiéthode est 
cn principe trEs souvent employée pour faire la séparalion de 
I'éti~in et du tungstène d'avec le titane. 

Iles expériences, faites dans le but d e  vérifier si  cette iiiétliode 
de séparation d u  tungsténe e t  du  titane est rigoureuse, ont été 
faites par  l'auteur. qui  a reconnu que 5 milligr. de tungstène sont 
entrainés par  l 'hydroxyde de  titane et  qu'on ne peut  plus les 
retrouver dans la solution aqueuse d e  sulfure alcalin ; mais u n e  
plus grande quantité de tirngstkne peut étre retrouvée p a r  cette 
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méthode, e t  il n'a pas été trouvé de  meilleur methode de  rccher- 
che  ; celle de  Defacqz elle-m&nie. qu i  consiste fondre les deux 
oxydes avec u n  mélanse de  nitrate et  de carbonate de potasse, 
ne donne pas de  résultats bien satisfaisants. 

5 .  La séparation quantitative par  la voie humide des trois 616- 
ments, t i tane, niohium et tantale est encore un prohléiiie non 
résolu, et la recherche qu:ilitativerle petites quantités de riiobiurri 
e t  de  tantale, en présence d e  grandes quantites de titane, pré- 
sente d e  si non~breuses  difficiilt6s que l 'auteur l'a abandonnée. 

L a  méthode de  séparation (lu tantale d'avec le niobium, l~aske  
s u r  les différentes solubilit6s du  fluorure double de tantale et de 
potassiuin et d u  fluorure doublc de  niobium et de  potassium est 
l a  seule qu i  donne des résultats sntisfaisants. niais cetteméthode, 
appliquée en présence d u  titane, ne permet pas d e  sGpnrer ce 
corriposé. des deux premiers, en raison de  1ü solubilité i~iteririé- 
diaire du  fliiorure double d e  titane et de potassiuin. Il en est de 
inSnie de la inéthode qui  consiste à traiter les trois oxydes par  le 
bisulfate de potassium et à reprendre ensuite l a  masse fondue 
par  l'wu froide;  en présence de  beaucoup de  titane, une  partie 
très importante des d e u s  autres éléments passe en solution. 

6. L'auteur a constaté qu 'une solution acide d'eau o x y g h é e  
dissout rapidement de  grandm quanti t is  d'oxydes de titane et de 
niobiuiri précipités ; quant  k l 'hydrate d'oxyde de tantale, pr& 
sent en petites ou en grandes proportions, il est en grande partie 
insoluble d a n s  ce réactif. On pourra donc rechercher dans  le 
résidu le tantale en le transformant en fluorure double. 

7. Aucunc méthode prat ique de séparation du  titane d'avec le 
niobium n'a pu étre  trouvée. L'eau oxygén5e en solution acide 
dissout bien I'oxyde de titane hydra te ,  e t  peu l'oxyde de  niobium 
hydraté lorsqu'il est seul, mais, lorsque les deux oxydes se trou- 
vent  ensemble, ils passent tous deux en solution. 

8 .  La sép;iraliori des trois oxydes éLa.nt irnpossil~le, I'aoteur a 
cherché B caractériser ceux-ci p a r  des réactions colorées. E n  pré- 
sence d u  titane, la solution d'eau oxygénée se colore en jaune, le 
niobium et le tantale ne donnent pas de  coloration. l f u n  autre  côté, 
la solution acide des oxydes, traitée p a r  l e  zinc, donne des oxydes 
inférieurs qui  présentent des caractéres assez distinctifs. L'oxyde 
inf ir ieur  de titane ne rédiiit que très peu Ie hichlorure de  mer- 
cure, tnridis que I'oxyde infcrieiir d e  n.iohium donne instantnné- 
ment  du caloiriel. Les oxydes infcrieurs de tungstérie et  de niolyh- 
dène donnent aussi la iijéme réaction que le niobium, mais, 
comme ces deux éléments peuvent 6tre éliminés p a r  une  fusion 
avec le mélange de carbonate de soude et  d e  soufre, cette source 
d'erreur peut cftre facilcrncnt évitée. TI est probable que cettepro- 
priété de  I'oxyde inférieur d e  niobium de réduire très rapide- 
ment le chlorure mercurique pourra  servir ii déterminer l a  quan- 
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titb de niobium en présence du tantale et du titane par pesée du 
précipite de ealornel formé. 

9. 11 est difficile d'isoler le tungstène de la solution de sulfure 
alcalin ; si I'on acidifie celle-ci, et si le turigstbne se trouve en 
pctitm quantités, il ne se précipite pas ; il dolt rester cn solution 
probablerrient sous forme colloïdale. En ajoutant à la solu- 
tion acidifiée d u  chlorure ferrique, il se précipite, par I'agitation, 
une padie  dil t i ingsthe,  mais, pour de trés petites proportions 
de tx composé, celle addition d e  sel ferrique n'est pas à recorn- 
rriuider. ; il vaut mieux alors évapc~rer à siccité la solution filtrke, 
calciner le résidu et le fondre avec du carbouate de soude, puis, 
aprks traitement p a r .  l'eau, précipiter le tungstène par un  
acide. 

10. Les sulfures prkipitc',s peuvent étrc constitués par I'éL~in. 
l'antimoine, le tunptène,  le niolybdène, l'arsenic et le ianarliuin. 
11 a 616 recounn que I;L beparation des deux premiers corps d'avec 
les siiivants, en chaii lhnt  le rnklange a.vec HCI concent.r& 6tait 
très irnpai-fait, ~ n a l g é  l'insolubilit6 des sulfures de tungstène, de 
variadiurri et d'arsenic, car, lorsque le tungstène se trouve eri pré- 
sence de beaucoup d'étain, une grande partie du premier entre 
en solution. Le procédé q u i  paraît le plus convenable, pour sépa- 
rer l'étain du tungstène, consiste à chauffer le mélange des sul- 
fures dans un  courant d'fI5  et h traiter ensuite le rCsidu pa r  
IICl concentré ; ce dernier procédé a ,  de plus, l'avantage de vôla- 
tiliser tout l'arsenic qui pourrait ètre présent. 

11. Enfin, il rrste & étudier la séparation du tunasthne d'avec le 
molyhdhe. Lorsque ce dernier élément est absent ou qu'il n'existe 
qu'en une proportion trés faible, l'acide tungstique seul se sépare 
sous forme d'une poudre jaune, si I'on traite le sulfure par A d 3 H  
apfbs avoir préalablement éliniiné l'étain et I'antimoine par  
HCI ; mais, s'il existe beaucoup de molybdène, une quantiîk &la- 
tivement irriportante de tungstène reste en solutioo, tandisque, si  
l'on évapore h siccité. le molybdène s'insolubilise aussi et ne peut 
plus ét& redissous qn'avec de grandes difficultés. La méthode d e  
séparation de ces deux corps est celle de tluegenberg et Smith, 
moditi6e par Horrimel. laquelle consiste à &vap&er la solution sul- 
furique jusqu'i apparition de f u m k s ,  à recommencer encore 
une fois le traiterrient par SO'H2, puis à diluer avec i'eau ; 
le tungsténe se prbcipile, taudis que le uiolybdttne reste en solu- 
tion. 

Yrocéah  et ndes .  - Pmcédé 31. - Le résidu insoluble dans  
AzOSR est traité par une solution de IIFl (P. 6)  ; on dilue celle-ci 
d'une demi-fois son volunie d'eau, puis on y fait passer un cou- 
rant d'llzS :lu moyen d'un tube de platine ou de plomb [si la  
solution se colore en noir, sans cependant montrer de 
on ajoute I cc. de  SOPfl"O =1.84)] ; le courant gazeux est main- 
tenu jusqii'li saturation complète de la solution, on filtre sur un  
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entonnoir en platine, et le filtratum est recueilli dans une capsule 
de iiiéme métal. Le filtratum est cha~ifl? jusqu'à l'kbullition, puis. 
on y fait passer un coiirant d'f19S pendant 5 minutes ; s'il se 
forme un précipité, on continue le passage du gaz pendant 
Y0 niinutes, puis on filtre et ou lave le précipité. (Précipité, P. 32 ; 
filtratum, P .  3 3 ) .  

Nutes. - 1. Le d6fi~ut de précipitk à froid ou k chaud 
prouve l'absence de l'antimoine, de l'arsenic et du iiiolybd6ne. Un 
précipitt orangé il froid indique l'antimoine ; un précipité jaune 
form6 a chaud indique l'arsenic; un précipité brun séparé 
chaud indique le molybdène. 

2. Il'une soliitinn fliiorhydriqiie, l'arsenic, l'antimoine et le. 
inolybdéne se trouvent en grande piirtie précipités, mais la pré- 
cipitation est cornpli:te pour le bismuth, le cuivre, le séléniuiri et 
le tellure. L'élain et le tungstène rie sont pas précipités, rriSriie 
lorsqu'ils se trou~rent dans la proportion de 500 inilligr. L)e 
petites quantités de plomb (moins de 6 milligr.) ne sont pas 
davant:lge précipittJes. 

3. La solutionfluorliydrique doit &tre diluée de façon b ne plus 
contenir que 6 p. 100 environ d'l1Fl; dans ces conditions, 1 ruilligr. 
d'antimoine peut &tre précipité. SWII' est ajout6 pour permettre 
la séparation du molyhdFrie, qui reste sous une forme colloïdale 
en donnant un liquide noir. Enfin, la solution est portée k \'6l>ul- 
lition pour permettre la prtcipitation de  pelites quantités d'ar- 
senic. 

Procidi 32. - Le précipité obtenu par H2S (P. 31) est chau% 
avec 5 A 1Occ. d'AzO"1 ((D = 1.20) ,  jusqu'k cc que les sulfures 
soient entièrement décomposés; on ajoute même, si cela est  
nécessaire, AzOW plus concentré (1) = 1.42)  ; on évapore la solu- 
tinn h siccitk ; on ajoute AzOSR (D = 1.05) ; on chautTc et l'on 
filtre. (Filtralum, P. 51 est réuni avec la solution principale 
P. 3 ; le résidu est rejeté). 

Note. - 1 .  Le précipité de sulfure est traité par Az03H, et la 
solution obtenue est évapor6e dans le but de rendre insolubles 
l'antimoine et le molybdène. 

Prucedé 33.- Faire bouillir le filtratum qui  provient deln pré- 
cipitation par H'S(P. 3!), jusqu'h ceque tout H2Ssoit chassé, puis 
+jouter i cc. d ' h o "  (D = 1 . 4 2 )  et évaporer h siccité dans une- 
capsule de platine ; s'il existe un résidu, le redissoudre dans IIF1,- 
et  ajouter 2 A 3 cc. de SO'f13 (il = 1 .M) ;  chaufrer jusqu'k appa- 
rition de' fumées bliiriches ; refroidir In solution et ajouter 9 cc. 
d'eau (solution P. 34, résidu P. 35). 

- Notts.- i .  Gn résidu jaune ou verdâtre prouve la présence du 
tungstène ; une coloration Illeuâtre sur  les parois de la capsule 
indique le molybdène. 

2. L'kvaporation avec S O L l l h  pour but de  chasser le fluor et 
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de p r é v e n i r  la prkcipi ta t ion  complé t e  d e s  hydroxydes  d e  tantale,  
d e  n iob ium et de t i tane .  

3.  Des quan t i t k s  modér6es  d e  tous  les é l i rnents  peuven t  ê t re  
ma in t enues  e n  solu t ion  f ro id  d a n s  SWiP dilué,  l 'exception di1 
tun,ostène. Celui-ci, e n  qunnt i tk  de 2 ou 4 inilligr., s e  s épa re  p a r  
tlilution s o u s  In f o r m e  d'iin précipiti: l~ l a r i c  g~:littineux, m a i s  en  
p lus  grar ide  p r o p o r t i o r ~  le préc ip i té  e s t  jaui ie-verdâl re .  L e  nio- 
b i u m  e t  le tanta le ,  lorsqu' i ls  son1 pr6sents  en  graride quant i té ,  
peuven t  aiissi  é t r e  préc ip i tés ,  su r tou t  à ch:~iid. 

(A n71 icrc) . 

Analyses tP'an~ Cmtitl~. - 31. R .  W.  MOORE (P1urrmnrer~- 
tical Joumnl ,  1906,  II, p. 239). - 1.a i noy rnne  d e  rPsine d a n s  
1/14, échant i l lons  a é t é  d e  31,4:j p .  100 ; iiiaxirnuiii 6 5 , i Q .  100 ; 
miriinluin 9,35 p. 100. Al, Il. 
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s'exprime ainsi : 

(1 M. P. Hreteau, en  Çcrirant ce livre précis et  clair, a eu ,l'interition 
de piihlit~r u n  inrmento pour le rliirriiste dej8 initie e t  enbuile un guide 
pour I'iiléve q i i i  aborde le laboratoire, ainsi que pour le candidat qui 
siihit ses examens n .  

L'auteur s'pst efforcé, avant tout,  de faire un choix, dans son expose, 
des inelhodes consacrbes par l'expérience. II a évité celles qui son t  dou- 
teuses au ~ ~ o i r i t  de vue de1'exa:tilude et de la precision.11 s'est gardé de 
dresser une échel!e inutile de tous les procédes publiés, voulant éviter 
ce niode d'brudit$n facile qiii consiste à faire une compilation indi- 
geste, m h n e  des pi'a\cedes controuvés et reconnus mauvais. 

$1. P. Rreleicii, a p f ~ l e ,  par ses fonctions de pharmacien militaire, & 
contr0lt.r les denrées eFùoissons fournies à l'xrinee, avait toute qua- 
lité pour entreprendre cc travail de sélection ct de  bon sens. 

Cet ouvrage parait au moment où la nouvelle loi sur  les fraudes 
entrc en vigueur, oii les reglemcots d'administration publique publiés 
vont n&cessiter le fonclionneinent de services de contrcile irnpnrt,ants. 

IACS sucres, Ic CHI'&. l e  thé, le ohocolat, par A.-L. GIKAIIII, 
directeur de 1'Ecole pratique d e  commerce de  Narbonne. 1 vol. de 
'36 pages, avec 49 figures (Librairie J.-B. Baillière et t h ,  19, rue  IIau- 
tefeuillc, Paris). Prix : 1 f.  50. - Voici un aperçu des matières traitées 
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dans ce volume : 1. - Les sucres ; glucoses ou gl)cosea, hexane, pen- 
tol-al, dextrose ou sucre de raisin ou sucre d'amidon et de fécule, 
lévulose ou hexane pentol-one, galactose, mannitose, saccharose, 
sucre de betterave; état naturel, extraction, falsifications, dosage; 
sucre de  canne, culture, extraction, défécation, raffinage, varieti 'S com- 
merciales, production, exportation, falsifications, dosage, régirrie ; 
sucre de  lait, niannitides, inosite, qiiercite, saccharine. - I I .  Le café ; 
culture, constitution chimique, torréfaclion, préparation, variet&, 
altérations, falsifications, succ&ianés, caféine. - III.  Le thé  ; cueillette 
et  préparation, thé  noir, thé vert, falsifications. - IV. Le cacao, 
récolte e t  préparation, production et consor~~rriation,  alt6raLions, fal- 
sificelinns, tliéohromine. - Ir. Le chricolat; falirication, alti.rations, 
falsific:alions, production et  consommation. 

Tableou dcs droits de douane par 100 kilos sur les sucres, mélas- 
ses, sirops, fruits confits, cafes, thés, cacaos e t  chocolats. 

Traite des oriucs (.%nelyse des nilncm considérée 
coninie o n  tleis C'lciiicnts dc diagno*tic), par le D r  E. 
G É R A ~ D ,  professeur h la Facu:té de rriédecine et  de pharmacie de Lille, 
2' kdition. Un vol. de Xi0 pages, avec 41 fig. et  une planche en  cniileurs 
(Vigot frkres éditeurs, 23,  place de l'hcole de  médecine, Paris). Prix : 
8 fr. - L'auteur a voulu faire une ceuvre pratique en publiant un livre 
d'urologie indispensable & la fois aux médecins, aux phaririaciens et 
aux chimistes. 

II a tenu B présenter sous une forme simple et concise In technique 
analytique des urines, e t  il s'est attache ti montrer l'importance de 
l'examcn urologiqiie comme moyen d'investigation cliniquc pour I'éta- 
blissement d'un diagnostic. 

En s'appliquant & montrer les relations qui existent entre les états 
morbides et les variations de composition des urines, l 'auteur a rendu 
facile pour les médecins l'interprétation des résultats de  l'analyse. 

Les cliimistcs et les pharmaciens, de  leur càtc, y trouveront les 
melhodes d'analyse les plus récentes et  ils y puiseront les notions 
indispensables pour éclairer le médecin sur la caractéristique clinique 
des urines exarninées. M.  Gérard a eu le soin, en efTe1, de réserver h 
l'urologie elinique des diverses maladies une partie de son traité, dans 
laquelle il fait ressortir les anomalies de composition des urines dans 
chaque affection considérée et qui a eté considérablement augnientee. 

De nombreux chapitres ont été sjoutt's, tels que la cryoscopie urinaire, 
la bactériologie urinaire, l'examen des Jonctions rénales p a r  les élzmina- 
Lions provoquées, etc. 

Anuu~ire du burenu des longitacles pour 1907  
(Gauthier-Villars, éditeur, 55, quai des GrandsAugustins).  Prix : 
1 fr. 50. - Ce petit volume compact contient. comme toujours, une  
foule de  renseignements indispensables à l'ingénieur e t  à l 'homme de 
science. Cette année ,  n o m  signalons tout spécialement les notices de 
RI. A .  Bouquet de la Grye: Diamètre d e  Venus, et  de  M. H. Deslan- 
dres : Ilistoire des idées e t  des recherches sur  le soleil. Révélation 
recenle de l 'atmosphkre entière d e  l 'adre.  
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NOUVELLES ET RENSEIGNElIENTS 
polds m t o m i q i i c n  poiir 1801 . . La Commission interna- 

tionale. composée de hlhl . Clarlie . hloissan . Thorpe e t  Ostwald. a cxa- 
miné les travaux portant sur le poids atomique de plusieurs corps. e t  
elle a adopté. pour l'azote. I k .  l)i (au lieu de 14. 041 ; pour le bismuth. 
208 (au lieu de 208. 5). pour le  tantale. 181 ( au  lieu de I83) ; pour le 
therbiiim. 159 (au lieu de 160) . I.'europiurn a kté ajouté & la table ; le 
dysprosiurri sera a. jouté lorsqu'on sera parvenu A déterminer son 
poids atomique . Le poids atomique du chlore est trop bas. mais il 
dépend de celui de  l'argent. dont  l a  modification n'est pas encore 
décidec . 

Voici la table adoptée poiir 1907 (0 = 16) : 

... .... Aluminium hl 27. i 
..... .... Antimoine Sb 120. 2 

........ .... Argent Ag 107. 93 

........ ..... Argon 8 39. 9 
Arsenic ....... As .... 73.  

..... ......... Azote 44. 01 
....... .... Haryiirn n a  137. 4 

.... ..... Beryllium I3e 9. 1 
.... ...... Bismuth Bi 205, 
. . . . .  .......... Bore 11 11. 
.... ........ Brome Ilr 79. 96 

..... .... Cadmium Cd 112. 4 
....... .... Calciiirn Ca 40. 1 

..... ....... Carbone C 12, 
....... .... Ceriurn Ce 140. 05 
........ .... Cksiiim Cs 132. 9 
........ .... Chlore Cl 33. 45 
. . . . . . .  .... Chrome Cr 58.1 

Cobalt ........ Co .... 59, 
........ . . . .  Cuivre Cu 63. 6 

Erbium . . . . . . .  Er . . . .  166. 
Europiuni ..... Eu . . . .  19.2. 
Etain ......... Sn  .... 119, 

........... .... Fer Fe  55,  9 
Fliior . . . . . . . . .  F ..... 19. 
Gadolinium ... Gd .... 156. 
Gallium ....... Ga . . . .  70,  
Germanium ... Ge .... 72, 5 
Hélium ....... He .... 4 . 
I1ydrogiine .... II ..... 1. 008 
Indium ........ In .... 113. 

.......... ..... Iode 1 126. 07 
Iridium ....... I r  .... 193, 

...... .. Krypton K r . .  81. 8 
Laolhane ...... La  .... 138. 9 
L i t h m  ....... Li .... 7.03 
liIagn6sium .... Mg ... 24. 36 
bIanganèse .... Mn ... 55, 
Mercnre ....... Hg .... 200, 

.... .... Molybdene Bio 96, 

Kéodyme ...... Nd ... 143. 6 
Nticn ........ Ne .... 20. 
Kickel ........ Ni . . . .  58. 7 
Kiobium ...... Nb ... 94. 
Or ............ A u  ... 197. 2 
Osmium ....... Os . . . .  191. 
Oxygiine ...... 0 . . . . .  46. 
Palladium ..... P d  . . .  406. 5 
l'hosphorc ..... P ..... 31. 
J'latirie ....... Pt .... 194. 8 
Plomb ........ P b  .... 206. 9 
Potassium ..... 1C ..... 39. 1 5  
PrasPodyrnc ... Pr .... 140. 5 

.... ....... Radium Ra SSJ. 
Ilhorliiirn ...... Ilh ... 103. 
Rubidium ..... R b  .... 85. 5 
Ruthénium .... Hu .... 101. 7 
Samarium .... Sa .... 450. 3 

. . . .  ..... Scandium Sc t 

.... . . . . . .  Silenium S e  79. 2 

.... ...... Silicium. Si 98. 4 
.... ....... Sndiuin Na 23. (15 

..... ........ Soufre S 33. 00  
.... ..... S l r o n ~ i u m  Sr 87. 6 

Tantale ....... T a  .... 181. 
Tellure ........ Te .... 127. f.5 
Ttialliurn ...... TI ... 20k. i  

.... ..... Tberbium Th .1Ei9. 2 

.... ...... Thorium Th  232. 5 

.... ...... Ttiuliurn T u  171. 
Titane ........ Ti .... 48. 1 
Tungst&ne ..... W .... 184. 

..... ...... Uranium U 238. 5 
Vtinadinm ..... Y ..... 51. 2 

..... ........ Yenon X 4% 
..... ..-. Ytterbium Yb 473. 

Yttyium ....... Y ..... 89. 
!inc .......... Z n  .... 6594 
tircone ....... Zr .... 9 % 6  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Xrrèté fixant les nie5tliades qne doivent snivre les 
'laboratoires oflieiel.ir pmmr I'analyae des vlus. - Le 
ministre de l'agriculture, le ministre du commerce et  de I'indus- 

Arie, 
Vu la loi du i e r  août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente 

.des marchandises et  des falsifications des denrées alimentaires et 
-des produits agricoles, et  notamment l'article 21 de ladite l o i ;  

Vu le rbgleinent d'administration publique en  date du31 juillet 1906, 
-rendu pour l'application de la loi ; 

Vu notamment l'article 12 dudit décret établissant que, pour l'exa- 
.men des échantillons, les laboratoires admis proceder aux analyses 
, n e  peuvent employer que les niéthodes indiquées par la Commission 
.teclinique perrnanenle ; 

yu l'avis de la Commission technique permanente ;  
Sur le rapport du chef du service de la répression des fraudes, 

ArrEtent : 
Article unique. - Les laboratoires admis h procéder l'examen des 

echantilloiis preleves ne  pourront employer, pour l'analyse des vins 
.ordinaires, que les iiiétliodes decriles ci-aprCs : 

ANALYSE DES VINS OllDINAIHES 

E X A M E N  PREAI.ABLE. - DÉGUSTATIOX. - EX.4MEH MICHOSCOPII~L 'E .  

Déguslution. - La dcgustation doit 6lre faite sur le vin aussitôt 
.après le débouchage de la bouteille : elle donne des indications iililes 
sur  la nature du vin et  celle des alterations qu'il a pu subir. 

Exurne11 microscopiyue. - Apres avoir riote l'aspect du vin, sa cou- 
leur, son état de liinpiditd, l'aspect du depbt s'il y- en  a un, ni1  exa- 
mine au microscope le vin et le depot obtenu par centrilugaiion ou 
apres douze heures de repos. On note e n  particulier la présence des 
levures, des bsctéries de l'acescence, de la tourne,  etc., etc. 

ANALYSE CHIMIQUE.  . . 

Alcool. - Dosage par distillation. - Ilans une tiole j:tu,gee on 
mesure 200 centimiitres cubcs de  vin A une température aussi voisine 

-que possihle de 15 degies. On verse le vin dans le ballon d'un appareil 
distillatoire relié un réfrigérant;  on rieutralise par addilion d'une 
petite quantité de soude, si c'est nécessaire; on ajoute un peu de pou- 
dre  d e  pierre ponce, puis on distille. La rd'rigération doit être suffi- 
sante pour que le liquide condensé s'écoule & une température aussi 

,.voisine que possible de 45 degies. 
A l'extrérnite du tube d u  rel'rigerant, on adapte, au  moyen d'un tube 

de caoutchouc, un tube de verre qui plonge jusqir'au centre d'un bal- 
,Ion jaugé de 200 centimètres cubes, destine & recueillir le distillatuin. On 
arréte l a  distillation quand on a recueilli les deux tiers environ du 
contenu du ballon. On a m h e  le ballon e t  son contenu B une t e m p e  
rature aussi voisine que possible de . l5  degrks;  on cornplbte le volurne 

.à 200 centimètres cubes et, après agitation, on prend la temperature 
e t  le degré alcoolique avec un alcoomètre soigneusement vcrifib; on 

.fait l a  correction. 

Extrait dans le vide. - Dans une capsule cylindrique de verre 
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à fond bien plat  e t  ii bords rodés, mesurant 70 millimètres de diame- 
tre sur  25 millimètres de hauteur,  on  fait c o u l ~ r ,  au  moyen d'une 
pipelte à deux traits, 5 centimetres cubes de vin.On place la ou les cap- 
sules dans un cloche & vide, dans une position bien horizontale. Dans 
la cloche, on met  un vase cylindrique9 fond plat ayant une surface au 
moins double de celle de  la ou des capsules et dans laquelle on met 
de  l'acide siilfurique 66 degrés Biiiirnt sur une hauteur de 6 a 7 mil- 
limètres. On fait l e  vide dans la cloche, et I'on abandonne le tout pen- 
dan t  quatre jours & une température voisine de  15 degrés. On pèse 
alors l 'extrait, aprPs avoir r ~ c o u v e r t  la capsule d'une plaque de verre 
taree.  On déduit du poids trouvé le poids d'exlrait par litre de vin. 

S u c r e  r é d u c t e u r .  - 100 centimélres cubes de vin, places dans un 
ballon jaugé de 100 à 110 centimètres cubes, sont satures au moyen de 
bicarbonate de soude en poudre, puis additionnes d'un peu de solu- 
tion de sous-acetate de  plomb à 10 p .  100, en évitant d'ajouter un 
excès de ce reactif. On amène à ,1 I O  centimèlrescubes; on agite et I 'on 
filtre ; on ajoute dans  le liquide filtré un peu de  bicarhonate de soude; 
on agite et l 'on filtre. Si le liquide ainsi obtenu n'était pas suffisamment 
décoloré, on a,jouterait une pincée de noir décolorant pour achever la 
décoloration. On agite;  on laisse en contact pendant un quart  d'heure 
environ, puis on filtre. 

Pour faire le dosage, on emploie 5 centirnétres cubes d e  liqueur d e  
Fehling (correspondant B 25 centigrammes de  glucose). Si le volume 
de vin décoloré nécessaire pour obtenir l a  réduction est inférieur B 
5 centimèlres cubes, on etend le liquide d'une quanlité connue e t  d e  
manicre qu'il faille en employer entre 5 a 20 centimètres cubes. 

On calcule en gliicose le pouvoir réducteur observé, qu'on rarnéne 
par le calcul à 1 litre de  vin.  

Essai p o l a r i m k t r i q u e .  - On examine au polariinétre, dans u n  
tube de 20 centimètres, le liquide décolor@, avant son utilisation pour  
le dosage du sucre. Le r i su l ta t  est exprimé e n  degrés polarimetriques 
et fractions cenlésirnales de t l ~ g r e .  

Saccha rose  e t  d e x t r i n e .  - Si Ic vin présente un pouvoir rotatoire 
droit notable, il y a lieu de  rechercher le saccharose et l a  dextrine. 
Dans ce but, on mesure, dans un ballon jauge de  1002120 centirnèlres 
cubes, 100 centitni:tres cubes de v in ;  on ajoute 2 ceutirriétres cubes e t  
demi d'acide chlorhydrique B 10 p. 100 ; o n  agite e t  l'on plonge le 
mélange dans un bain-marie bouillant pendant cinq minutes. On laisse 
refroidir, et  I'on effectue un nouveau dosage au  moyen de la liqueur de  
Fehling, en opérant comme ci-dessus. La différence entre ce dosage e t  
le pricédent, multipliée par 0,9J, donne le saccharose. Si l'on n'a pas  
trouve de saccharose, on examine au polar imeke;  on  conclura a l a  
présence probable de dextrine si l e  pouvoir rotatoire dextrogyre n'a 
pas sensiblement diminue. 

Ac id i t é  to ta le .  - On peut employer l 'un des trois procédés sui- 
vants : 

i 0  On mesure 5 centimctres cubes de  vin a u  moyen d'une pipelte A 
deux Lraits ; on les place dans  un vase de verre h fond plat de  7 centi- 
milres de diamétre ; on amène à 80 degres environ, en plaçant pen- 
dant un instant sur le bain-marie, de manière à chasser COe; on  laisse 
refroidir et  I'on ajoute cinq gouttes desolution alcoolique de  phenol- 
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FI 
phtaléine A i p. 100, puis on verse da l a  sonde - A l'aide d 'une 

%J - - 
burette.  On a soin de placer le vase de  verre au-dessus d'une feuille de 
papier blane et  ti une distance de  quelques centimètres. En se plaçant 
e n  face d e  la lurnihre, on saisit ainsi trés facilement les variations de 
l a  couleur d u  liquide. On verse la soude gout.te8 goutte e t  en  agit.ant. 
GI observe le virage de  la couleur du vin, qui se produit avant la satu- 
ration complète. Lorsque celle-ci est terrriinée, la dernière goutte de 
soude que I'on ajoute donne une coloration rose, qui ne disparait pas 
pa r  I'agitatioo*du liquide. 

Soit 11 le nombre de eentirnbtres cubes de  liqueur alcalirie erriployés: 
s X  0.49 donne l'acidité totale exprimée en SOiH1 pa r  litre; 

2 0  On se sert, eonime indicateur, de  papier sensible de tournesol, en 
procédant par essais ti la touche ; 

30 Au lieu de  liqueur titrée de soude, on emploie l'eau de chaux 
titree, sans ajouter d'indicateur; la neutralisaliori est indiquée par 
d'apparition d'un trouble et de flocons foncés qui s e  rassemblent t r b  
v i t e .  

Acidit6 fixe. - O n  utilise l'extrait dans le vide. On ajoute B celui-ci 
5 centimètres cubes d'eau environ ; on porte le vase 8 une douce cha- 
leur, et, quand l a  dissolution de l 'exlrail est entièreruen1 obleuue, an 
.effectue le tiirage comme ci-dessus. 

Acidité volatile. - En souslrayant l'acidité fixe d e  l'aciditk totale, 
a n  obtient l'acidité volatile. 

Acidité volatile libreet combin8e.- Quand le vin renferme une 
graride qiianlité de  cendres et que celies-ci sont riches en carbonates 
alcaliris, on peut soupronner que le vin a é t é  partiellement saturé par 
u n e  substance alcalioe. On n'obtient pas alors, dnns l'essai précédent, 
la totalite des acides volatils. On  effectue, dans  ce cas, une  aut re  ope- 
ration,  dans laquelle on met  en liberté ces acides volatils par  un exeés 
d'acide tartrique. 

5 cenlimèlres cubes de vin, placés dans  un rase de verre de  7 centi- 
mètres de diamètre et  de 25 millimètres de  hauteur, sont additionnés de 

N 
5 centimètres cubes de  solution - d'acide tartrique dans  l'alcool 

1 O 
% O 0 .  On opère ensuite comme on le fait ponr l a  détermination 
de l'extrail dans le vide. Sur  le rksidu, on verse 5 centimètres cubes 

N 
d e  solulion de soude - (ou, si le titre dce solutions n'est pas absolu- 

1 O 
ment  exact, on emploie le volume de soude nécessaire pour neutrali- 
s e r  exactement les 5 centimétres cubes de solution tartrique employés); 
on opiire l a  dissolution du rPsidu, et I'on titre comme précéidemment. 
L'acidité ainsi obtenue, dlfalquée d e  l'acidité totale, donne l'acidité 
correspondant aux acides volatils totaux (libres et  combinés). 

En opérant ainsi sur des vins normaux, on obtient, pour les acides 
volatils totaux un chiffne un peu pius élevé que p r  les acides volatils 
directs (0.1 B 0.3 en pliis) ; mais l a  diffkence en t r e  les deux chiffres 
e s t  plusconsiderable dans les vins qui ont éte partiellement saturés ou 
dépiques. 

Acide tartrique total. - Au moyen d'une pipette ti  deux traits, 
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an mesure 90 centimètres eubes de vin, qu'on place dam nne fioleeoni- 
que  f i  fond piat  de %O centimktres eubes;  on ajoute i w n t i d t r e  
cube d'une solution d e  bromure d e  potassium 10 p. 1U0 et M ceoti- 
mètres cubes d'un mélange 5 voliimes @aux d'éther à 650 e t  
&almol 90' ; oo bouche la fiole ; o n  agite et on laisse l a  fiole 
a n  repos pendant trois jours & la 'température ordinaire. Au bout de 
c e  temps, on décante Ic 3 iq ide  sur un petit filtre sans plis; oo lave la 
fiole et le filtre avec one  petite quantité de mélange ethéro-alcoolique, 
puis on int.rndiiit le filtre dans  l a  fiole; on ajoute environ 40 centimè- 
tres cubes d'eau tiède pour redissoudm le precipiti de tartre qui est 
reste, pour l a  plus grande partie, adhérent aux parois de la fiole coni- 
que. On maintient pendant quelques instants à une douce chaleur, 
puis, quand la dissolniion est operee entièrement, on ajoute 4 eenti- 
metre cube d'une ~;oluiiori nlmnlique de  pliériol-phtaléine B 1 p. 100, 
etl 'on titrel'acidité a u  moyen d'une solution N/W de soude caustique. 
Soit n le nombre d e  eentimétres cabes de  cette solution nécesmire 
pour obtenir la saturation : 

donnera  la teneur e a  tartre correspondant l'acide tartr ique total 
par l i tre de vin. 

Potasse. - On opère mmrne ci-dessus, mais,  a u  lieu d'ajouter une  
solution de  bromure de pokassium,ori ajoute 1 centimètre cube d'une 
solution a 10 p. 400 d'acide tartr ique dans l'eau alcoolisêe a fOo. 
Le lavage doit 6tie Fit plus soigneusement que Jans  l'essai précédent- 
Pour éliminer les dernières traces d'acide tartrique libre qu i  pour- 
raient 6tre r e s t h  sur le filtre, on verse goutte & goutte su r  les bords 
d e  celui-ci de l'alcool h 959. 

Le titrage s'opére comme le précédent;  le calcul est identique e t  
donne l a  teneur en tar t re  correspondant & la potasse totale. 

Cendres. - Dans une capsule de platine à fond piat et de  7 centi-  
mètres de diamètre, on 4vapore 25 ou XI centim&tres eubes de  vin. On 
chauffe le k s i d o  % une température moderée pendant  u n e  demi-heure 
environ, sur iine plaque de terreréfractaire.  L'extrait est ainsi carbonise 
entièrement et  n'émet plus de vapeurs. On place alors l a  capsule dans  le 
moufle, qui ne  doit ètre p o ~ t é  qu'au rouge naissant; quand I'ineinera- 
t ion est complète, on laisse refroidir laeapsule dans unersiccateur, e t  
l'on pése rapidement. Si l'incineratioo n e  s'effeclue pas Saeilemeot, o n  
laisse refroidir l a  capsule; o n  humecte les e n d r e s  encore charbon- 
neuses avee quelques centimètres cubes d'eau ; on  desséche, e t  l ' o n  
chauffe à nouveau au  rouge naissant. On repéte au besoin cette opé- 
ration jusqii'à disparition de tout résidu charbonneux. 

Su l f a t e  d e  potasse. - Essai approzimalif. - On prépare u n e  
solution renfermant par litre 4gr.804 de chlorure de  baryum cristal- 
lise (correspoadant P Q gr. de SO'KS) et il0 eentiniètres eubes d'acide 
chlorhydrique. 

Dans tmis tmbes B essai, on place 10 cmtimétres  cnbesde  vin, e t  l'on 
ajoute dans le premier 5 centimctres cubes de liqueur barytique. dans 
le deuxiéme 7 cc.5, et dans le Lroisième, 40 centimètres cubes.  On 
agite;  on chauffe, puis on filtre. 

Le filtrat limpide est divis* en deux tubes à essai. Dans le premier,  
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on ajoutc 1 centimètre cube de solution de  chlorure de baryum ib 
10 p. 100 et  dans le second 1 centimetre cube d'acide sulfurique au 
dixiéme.0n agite, e t  l'on examine les deux tubes cîite & cfite; si l'essai 
fait a rec  5 centimctres cubes de  solution titree de chlorure de baryum 
donne un trouble par SOiI12, c'est que le vin renferme moins de 
2 gramme de sulfate de  potasse par litre. On examine alors l'essai fait 
avec 7cc.5 de liqueur barytique. Si SOfH"onne un trouble, la quan- 
tité de sulfate de  potasse est  comprise ent re  1 gramme e t4  gr.50 . Si, a u  
contraire, c'est llaCIP qui donne le trouble, c'est que le vin contient 
plus de lg r .50  de  sulfate de potasse par litre, et I'on fait alors l'essai, 
du troisième tube. ce qui montre si la quantité d e  sulfate de  potasse 
est corriprise entre I gr.% et  2 grammes, ou supérieure A 2 grammes. 

Dosage. - JO centimètres cubes de vin, additionnés de I centimètre 
ciihe d'AC1, sont portés à I'élullition ; on ajoute alors 2 centimélres 
cubes de  solution de chlorure de baryum h 10 p. ,100 ; on fait bouillir 
pendant quelques instants, puis o n  ltiisse déposer B chaud pendant 
quatre à cinq heures. On recueille ensuite le sull'ate de baryte, qu'on 
calcine et qu on pèse en observant les prescriptions classiques. 

Le poids obtenu X ,1'1.94 donne K'SOQar  litre. Le résultat serh 
indiqué sous l a  forme : sulfates esprircés en SOhK!. 

Chlorures (méthode Denigks). Vins 1mges. - On chauffe dans 
une capsule de  porcelaine 50 centimètres cubes de vin jusqu'à I'ihul- 
lition, qu'on maintient pendant deux ou trois minutes ; cela fait, on 
enlève le feu, et I'on ajoute 2 centimktres cubes d'acide azolique pur ; 
on agite.  Le  liquide devient d'abord rorige trés vif, puis jaunit  en lais- 
s an t  diposer des floconscolor6s. Si ce résultat n'est pas atteint  au bout 
d'une minute,  on chauffe A nouveau, et  l'on ajoute encore 1 centimè- 
tre cube d'acide. Dès qu'on l 'a obtenu, on ajoute 20 centimètres cubes 

N -  
d'azolate d 'argent --; on laisse refroidir ; on verse dans une fiole 

10  
jaugée de 200 centimètres cubes, e t  I'on complète Y00 ceritimiitres 
cubes avec de l 'eau : on mélange le liquide ; o n  filtre et  I'on rejette les 
premières portions du filtrat, jusqu'ii ce que celui-ci soit parfaitement 
limpide. On recueille 1110 centimètres cubes de liquide filtré, qu'on 
place dans  u n  ballon de  verre:  on y ajoute 15 centimètres cubes 
d'arrirrioriiaque, 10 gouttes de  solution d'iodure de potassiilru à 
PO p. 100, qui doivent produire un trouble si la proportion de solu- 
tion argenlique ajoutée au début était  suft isante;  ensuite on verse 
20 cenliinèlres cubes de  solution de cyanure de  potassium d'un titre 
tel qu'elle correspondc volume à volume dans le dosage ultArieur avec 

1. 

le nitrate d'argent -, qui r end  & nouveau l a  solution limpide. On 
1 O 

N 
verse enfin de la solution de nitrate d'argent - ,  placée dans une 

1 O 
burelte, jusqu'i ce que le liquide devienne louche et  comme fluores- 
cent. 

Soit n l e  nombre d e  centirnktres cubes d e  nitrate d'argent qu'on a 
dû ernploger : 

n X 0,234 = NaCl par  litre. 

Vins blancs. - On évapore 50 centimètres cubes de vin B moitié; 
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o n  ajoute alors l'acide azotique, puis, trbs rapidement apri:s, l'azotate 
d 'a rgent ;  on  laisse refroidir lentement ;  on complète le volume à 
200 ceritirrit?tres cubes, et l'on coritinue corrime ci-dessus. 

Acide citrique (Procédé Denigès). - On additionne 10 centime- 
tres cubes d e  vin de  1 gramme environ de bioxyde de plomb ; on 
agite, pnis on  ajoute 2 cenlirriètres cubes d'une solution de  sulfate de 
merciire ( l)  ; on agite d e  nouveau, e t  l'on fillre. On place dans un tubc 
essa i5  A 6 centirnétrcs cubes de liqiieiir filtree; on porte A l'ébullition, 
et l 'on ajoute une  goutte de  permanganate de potasse & 1 p. 100; après 
décoloration, o n  ajoute une aut re  goutte de cameleon, et  ainsi de 
suite jusqu'à 1 0  gouttes. 

Les vins normaux donnent ainsi un  louche tres faible. 
A la dose de 10 centigrammes par litre, le trouble est nettement 

accuse ; il est  accompagne d'un precipite floconneux i partir de 40 cen- 
t igrammes par  litre. 

Quand or1 constate l a  presence de  l'acide citrique, on fait des essais 
comparatifs avec des solutions a titre connu d'acide citrique, pour 
obtenir une évaluation de cet acide. 

M a t i b r e s  c o l o r a n t e s  B t r angbres .  - On fait les trois essais sui- 
vants : 

a) 50 centimCtres cubes de vin, rendus alcalins par l 'ammoniaque, 
sont agiles avec 15 centimètres cubes environ d'alcool amglique bien 
incolore. 

1,'alcool amylique ne  doit pas se colorer ; s'il es t  resté incolore, on 
le décante ; on le filtre et on l'acidifie par I'acide acetique ; il doit Ega- 
lernent rester incolore. 

b)  Le vin est traité par une solution d'acétate de mercure & 10 p. 
100, jusquU& ce que la laque formée n e  change plus de coulcur,puis on 
ajoute un petit cxcbs de magnésie. de façon A obtenir une liqueur 
alcaline. On fait bouillir; on fillre. Le liquide, rendu acide par addi- 
Zion d'un petit exces d'acide sulfurique dilue, doit rester incolore. 

c) 50 centiirièlres cubes de  vin sont places dans  une capsule d e  por- 
celaiue de 7 8 centirriétres rlc diamétre ;  on ajoute une ou deux goiit- 
l e s  d'acide sulfurique au dixiéme. et  l'on plonge dans le liquide un 
mouchet de  laine blanche. On fait bouillir pendant cinq minutes erac- 
tement, en ajoutant de  l'eau bouillante au  fur et  &mesure  que le 
liquide s'évapore. On retire le mouchet, qii'on lave sous u n  courant 
d'eau. Ce niouchet doit etre & peine teinté en  rose sale. Plongé dans  
l'eau ammoniacale, il doit prendre nne teinte vert sale peu accentuée. 

A n t i s e p t i q u e s  (acide salicylique, acide borique, acide fluorhydrique, 
sacchnrinej .-  Voir l'instruction spéciale (qui puraitra ultérieuremenl). 

Acides m i n é r a u x  libres. - Lorsque la proportion de sulfate d e  
potasse sera élevee par rapport A la teneur en cendres, il y au ra  lieu 
de rechercher I'acide siilfurique libre. Dans ce but,  on effectuera u n  
nouveau dosage d'acide sulfurique sur les cendres du  vin : celles-ci 
seront reprises par l'eau acidulke par HCl. Si le dosage d e  l'acide sul- 
furique effsclué sur les cendres donne un resultat plus faible que celui 

(1) Pour obtenir cette solution, prendre : 
Oxyde de mercure. . . . . .  5 gr. 
SO'HP cun:entrk. . . . . . .  20 c. c. 
Eau. . . . . . . . . . .  100 
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effeetué sur le vin, on eonelura k la présence d'acide sulfurique libre. 
Lorsque la proportion de chlorures, calcules en ehlorure de  sodium, 

sera elevee par rapport P l a  teneur e n  ceodres, il g eura l ieu  de recher- 
cher  l'acide chlorhydrique libre. Dans ce but, on distillera jusqu'à sic- 
cité 50 centimètres cubesde vio, et l 'onrecherchera IICl dans le produit 
distillé. Si l a  présence de  cet acide s'y révèle nettement par les réactifs 
usuels, on conclura à l a  présence d'acide chlorhydrique libre. 
Acide sulfureux dans les vins blancs et rosés. - A. Essai 

pre'liminaim - Dans un m a l ~ a s  d e  400 centimètres cubes environ, 
on introduit 25 centimklres eubes d'une solution d e  polasse cairn- 

tique & 56 grarnmrs par litre, puis 30 centimètres cubes de vin. On 
bouche le matras  ; on anite pour melaoger le vin el l a  solution 
alcaline, et  on laisse agir B froid pendant  45 minutes. Cette partie de 
l'opération a pour but de délruirc les coinhinaisons que l'acide siilfu- 
reux a coutractées avec les siibstaoces aldkhydiques d u v i n  et. de  Faire 
passer cet acide à l'état de sulfite de  potasse. On ajoute ensuite 10 cen- 
timktres cubes d'acide sull'urique dilué (un volume d'acide sulfurique 
& 66 degrés B pour deux volumes d'eau), un peu d e  solulion amidon- 
née. puis on titre a u  moyen de la liqueur d'iode S/5O. 

Soit n le nombre do ceniimeires cubes de liqueur d'iode employés ; 
n X 0,0128 donnera  18 proportion d'acide sulfureux total (libre e t  
combine) en grammes par litre. 

B. Dosnge.  - Si l'essai préliminaire indique une quantité d'acide 
sulfureux supérieure à300 milligrammes par litre, on  opérera le dosage 
d e  la manière suivante : 

On se sert  d'un appareil formi: d'un ballon de 400 c&tit&tres cubes 
environ, ferme par un bouchon de caoutchouc à deux ouvertures. 
Dans I'uue s'engage un tube qui plonge au fond du ballon e t  qui est 
relié à un appareil producteur d'acide carbonique. L'autre ouverture 
est munie d'un tube de  dégagement relié à un tube de Péligot, dont 
chaque bouledoit avoir une corileuance de 100 ce~itirnélres cubes envi- 
ron.  On chasse d'abord l'air de l 'appareil en y faisant passer lin cou- 
rant  de  CO? On lnlroduil dans le tube de Péligot 30 à 90 centirnktrcs 
cubes d e  soliition d'iode ( 5  grammes d'iode et  7 gr. 5 d'iorlure de potas- 
sium par  litre). 011 soulève le bouction du ballon et, sans  interrompre 
le courant de CO2, on y inlroduit 400 centimètres cubes de vin et 
5 centiniktres culies d'acide phnsphorique ti 60 degrés Rnume ; on 
refernie le ballon et, au bout de quelque temps, on chaufle le vin. 
toujours en faisant passer CO2, jusqu'i cc que la moitié environ di1 
vin ait distille dans le tube A boules. 11 est bon de plonger celiii ci dans 
un vase contenant de l'eau froide. On verse le contenu du tube de 
Péligot. qui doit renfermer enrore de l'iode libre, dans u n  vase 5i prd- 
cipité, et  l'on y dose I'acide sulfurique par la rriethode ordinaire. 
1 Le poids du'sulfate de baryte, multiplie par 2,7468, donne Ia piri- 
portion de SOa par litre. 

En  ce qui concerne les autres produits, les melhodes analytiques B 
employer seront publiées au Journal ofbciel au fur et B mesure de  leur 
Ltabli~sernent~. 

Paris,  le 18janvier  4907. 
Le rninistve de l'agriculture, 

Le ministre d u  commerce, JOSEPH RUAU.  
DOUMERGUE. . . 
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Prix preponér pnr la Soeiété eli imLgme de France 
et pouvant ètre dintrilmés b I'a~ennl~lée géuénile 
de In Pentecote 1W7. P r i a  du Syndicat den huiles essentielles 
(Fondation PILLET). - Etude des constituants principanx des huiles 
essentielles, au point de vue de leur dosage et  de lenr préparation dans  
le laboratoire e t  dans  l'industrie (anetbol, menthol, eugenol, citral, 
eucalyptol, safrol, thymol, apiol, etc.). Valeur d u  prix : W fr. 

P r i x  d e  la Pharmacie centraie de France (Fondation ru cri^^).- Etude 
d'un ou de  p lus i~u r s  proeédés d'analyse permettant le contsnle indus- 
triel. Valeur du prix: 500 fr. (Ce prix pourra étre parlsge). 
Prix de la Chambre syndicale dr! la parfumerie francnise. - 1 0  Aug- 

mentation, par la sélection, le mode de  colture, l e  choix des engrais, 
do rendement des plantes A esseocas, sans dirrrinoer la qualité d e  
celles-ci ; 

2 O  ArnPlinralinn, ari eoirrs de  ta distillation. de la qiialitd des essen- 
ces, soit en arr2tant. la décomposition des  éthers, des acétals: etc .... 
soit, au contraire, en favorisant lenr formation ; 

3O Heconoaisssnce de ka falsification des essences et des parfums;  
40 Recherche d'un dissolvant pouvant remplacer l'alcool en parFo- 

merie ; 
Le S,ynùicat (43, rue d'Erighien) p m r r a  r n e l h  des essences & la 

disposition des concurrents. 
Valeur riil prix pour I'etudf: de  I'iine ou de l 'autre de  ces questior~s. 

Une médaille d'or d e  830 fr. 
Prix de la Chambre syndicale des prodacils pkatmaceu.iiques. - E t u d e  

qui serait reconnue ulile au développement de l'industrie des produits 
pharmacieuliques (préparalion économique d'on produit, recherche (le 
s a  pureté, des fraudes dont il est t'objet. ete ...)( Seepétariat du  Syn- 
dicat, 26, rue  d'Aumale). Valeur d o  prix : 950 fr. 

Prix de la Chambre stpdirnle des corps pas. - l o  Etude des procédds 
permettant d'arréter les modi6calions que subissent les greisses, aus- 
sitdt apri:s l'abatage des  animaux, et  qui peuvent influencer le godt  
el l ' odeu~  des premiers jus, servant à l a  fabrication d e  I'oléo-marga- 
rine ; 

20 Etude des  procédés permettant,  pendant l a  clarification des pm- 
miers jus ,  une  dimination compkte  des impuretés en suspension, 
gouttelettes d'eau e t  membranes,  celles-ci devenant,  en peii de kernps, 
des centres d'altpration. 

Les procédés faisant l 'objet de  ces deux questions devrons poiivoir, 
sans  grands frais. e t ï e  appliques induslriel lerne~t & ne pas soidever 
de  critiques de la part  de Eïnspection spécia)e (Secrétariat du Syndi- 
cat, 40, rue du Louvre). Valeur du  prix atlaché tt chacune des ques- 
tions : 250 fr. . 

Prix de la Chambre syndicale des grains e t  farines. - Etude d'un 
procédé simple pour déceler la présence de  la farine d e  mais dans  l e  
pain de froment (Secrétariat  du Syndicat, B la Bourse d u  Commerce). 
Valèur d u  prix : 100 Fr. 

Prix  du Syndicat géniral der cuirs et peaux de France. - 1 0  Caracté- 
risation des differents extraits tannants ,  permettant d e  reconnailre 
les fraudes par substitution à un extrait déterminé d'un extrait d'ori- 
gine différente et  de  qualit6 infërieure ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 0  Etude du mécanisme qui pr6side ii I'insolubilkation de la fibre, 
dans l e  tannage A l'huile, l 'alun.  a u  chrome, etc ... (Secrétariat du 
Syndicat. 10, rue de  Lnnery). Valeur du prix (pour l'une ou, l'autre de 
ces questions) : 100 fi.. 

Conditions générales. - Les membres étrangers a la Soci6té peuvent 
concourir pour ces prix, B la condition d'envoyer leurs mimoires nu 
moins un mois avant l'assemblée générale à M. Bélial, 4, avenue de 
l'Observatoire. 

Les travaux seront jiigés par la Commission des prix, dans  laquelle 
siégera, avec voix délibérative, le donateur ou le président du Syndi- 
cat donateur. 

D'une façon générale, les Cbarnbres syndicales donneront. auxcon- 
currents qui en feront la demande, les renseigneiiients et  les echari- 
tillons nécessaires h leurs travaux. 

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

Distinction Iionorifique. - Les lecleurs des Annales 
apprendront avec plaisir que M.  tiocques, secrétaire de  la rédaction, 
vient d'eh-e officier du Mérite agricole ; nous sommes heureux 
de Iui adresser nos sincéres felicilations &l'occasion de cette distinction. 

C. C. 

D E M A N D E S  ET OFFRES D 'EMPLQIS-  
Nous inforriions nos lecteurs qu'en qualit6 de secrbtairc général du Syii- 

dicat des r,liiinistes, nous nous cliargeons, lorsqiio les tleniandes et les 
offres le permettenl, de procurer des cliiiiiisles aux industriels qui en ont 
Iiesoin et des places aux eliiniistes qui sont à la rechcrclie d'nn emploi. 
Les insertions que nous faisons dans Ics Annales sont ahsoliinient gi'a- 
tuiles. S'adresser à RI. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 30. 

Sur la demande de M .  le secrClnire de 1'Association des anciens Blé,es 
dc l'Institut de chimie appliquée, nous irif'ornions les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander dcs chirnislcs en s'adressant B lui, 3, rue lliclie- 
et, Paris ( G e ) .  

L'Association amicale des anciens bléves de l'Institut national agrono- 
inique ust à iiiérrie chaque annlc d'offrir RIM. les induslriels, clii- 
mistes, etc., le concours de plusieurs ingdnicurs agronomes. 

I'i.i+re d'adresser Ics deirisndes au  sii:go social dc l'Association, 16, rue 
Claude Bernard. Paris, P. 
I N G ~ N I E U R  Chimiste, 26 ans. diplbmé de 1'Ecole de Zurich, possédaiii 

des connaissances bact6riologiqiies, parlant l'hlleniarid, 
cherche place. - Adresser les demandes au bureau dcs Annales d e  clri- 
mie analyt ique,  65  rue Turenne. Pari?, aux initiales C. R. 

occupé depuis 6 ans dans un laboratnire d'cssais de nia- CHIMISTE tit5res alimentaires, d'engrais, au courant dcs analyscis riic- 

dicales ct de la sucrerie, désire trouver eiiiploi. - Adresser les dernandcs 
au bureau des Annales. aux initiales E.  K. 
A VENDRE Union pharnmceutique drpnis 1886. soit 2i voiuin~s cnrto11- 

ned. - S'adresser a M. Mercier, 158, rue Saint-Jacques, 
Paris. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TRAVAUX ORIGINAUX 

Emploi de IR lumière p»lari&e pour la recherche 
niicroacoplqne den aaiiiduns de Pir et de iiirtïn dans 
la fnriue, de frniiient, 

P a r  M.  G .  GASTINE. 

Dans u n  travail antkrieur (i), j 'ai décrit  une mkthode permet- 
tant de caractériser de miriirries proportions d e  riz dans la farine 
de froment (2). 

Dans la  nouvelle rnéthodé qui  fait l'objet de l a  prdsenle note. 
j'utilise la même technique, en délayant d m s  une goutte d'eau 
la farine à examiner, l'étalant s u r  u n e  lame d e  verra pour l a  
dcssi:cher h basse teinpératurc, afin d'bviter la forrriation d'enl- 
pois, achevant erisuite la dessiccation par quelques iristarits 
d'exposition 1200-130" ou scuienicnt h 1000, riiüis pendant une 
durke suffisante. L a  prFparation est ensuite rnont,ée dans Ie 
haunie de  Canada, puis  exaininhe en luinihre polariske siniple e t  
en lumière polaris6e modifiée p a r  une lame de  gypse donnant le 
rouge premier ordre. Dans les deux cas, on obtient, pour les cel- 
h e s  d'aiiiidon composé, dcs aspects caracth-istiques, qui résul- 
tent de la rtigularité [le taille e l  de  situalion des grains arriylacés 
dans ces cellules. Dans le champ obscur dr, la polarisation sim- 
ple, les grains amylacés oii fragments de  farine du riz. compre- 
nant plusieurs cellules, app:iraissent brillamment illunlinés 
avec une texture granitoïde. En lumière polnriske chrornatique- 
ment, les teintes bleue et  orangé clair,  qui se forment partir 
du hile en positions croisées, dessinent u n  réseau linkaire carac- 
tkristiquc, car sa  texture déperid de la dirriension réguliiirc des 
grains d'amidon du  riz. 

La farine de niaïs contient des grains amylac6s d e  tailles assez 
variables, suivant les régions du grain ; mais, dans chaque frag- 
ment cellulaire, les dimensions sont comparables, de sorte que 
les rriSmes aspects de syriiétrie sont obtenus avec cette ckiéale 

( 1 )  Annales de chimie analytique, 1906, p. 281. 
(2) Une simple modification dans la  cornposition d u  reactif décrit dans 

ma preinibre note, l'addition de 5 p. 100  d'acide acetique au liquide dans 
lequel on  delal-e l a  farine avant de la  dessécher, fournit des preparations 
ou les grains d'amidon d u  blé, d e  l'orge, d u  seigle et des légumineuses 
apparaissent avec u n  hile tres fortement marqué. Cette modification du 
reactif va a l'encontre des déterminations, car, dans l a  farine ainsi traitée, 
le riz ne peut plus Btre recherché ; elle n'a donc qu'un intérêt purement 
docunientaire. 

h l ~ ~ s  1907. 
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dont l'amidon polarise d'ailleurs brillamment. IAe réseau obtenu 
en polarisation chromatique est naturellement mailles très 
spacieuses par rapport à celui du riz.  

Le millet, le sarrasin, l'ivraie et beaucoup d'autres amidons 
composés, méme les plus petits, tels que celui qui cxiste dans la 
graine de betterave, se coinportent d'une manière analogue. 

Quant aux 1égumineuses, féverolles, haricots, qui assez sou- 
vent existent dans la farine de froment, la forme caractéristique 
de leurs grains d'amidon et leur polarisation très brillante en 
rend In determination aisée, ainsi que l'a signalé M. Moitessier 
eri 1866 (1; sur des préparations faites daris la glycérine étendue 
de son volume d'eau. 

Dans cet examen en lumière polariske, les grains d'amidon du 
blé présentent l'aspect décrit par ce1 auteur, rnais avec une 
polarisation plus accusée. 

Les grains lenticulaires d'amidon du blé polarisent fortement 
lorsqu'ils se présentent vus sur champ, faiblement s'ils reposent 
à plat. Les groupes forniCs par les anlas de ces grains amylacés, 
de taille extrémement variable et diversement placés, sont très 
caractéristiques A I'exarrien rriicroscopique, car ils n'offrent en 
rien les aspects de réseaux 5 mailles symétriques cités plus haut 
pour les cellules et asserriblnges de cellules des farines à amidons 
composés vus en lumière polarisée chromatiquement. 

Lorsqu'on examine dans I'eau ou dans l'eau glycérinée les 
fécules et les gros grains d'amidon, ces grains apparaissent sil- 
lonnés de stries aussi bien en lumière simple qu'en luriiière pola- 
risée. Après la déshydrat.ation, leur examen dans le baume de 
Canada ne laisse plus voir cette structure lamellaire et hétérogène: 
la polarisation est accrue, et surtout sa netteté. Enfin, on b i t e  
les lignes de dilfraction qu'on observe dans les préparations 
aqueuses autour des grains et qui rendent incertaine la mise au 
point. 

La méthode de recherche microscopique que je viens d'expo- 
ser a l'avantage de permettre l'emploi de  grossissements moitié 
plus faibles que ceux nécessaires pour l'usage de ina prerniére 
rnkthode (300 diamètres au  lieu de 600). On peut, dès lors, exa- 
rriiner plus rapidernerit, à l'aide d'un chariot r;iicromét~ique, 
l'entière étendue des préparations et y compter les é l h e n t s  
étrangers caractéristiques, de manière à obtenir une appréciation 
quantitative de l'adultération constatée. 11 est facile de compléter 

(1) A .  MO~TESSIER. De l'emploi de la lumière polarisee dans l'c,zamen 
microscopique des farines. Paris. Bailliére, 1866. 
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ensuite la détermination en recouraut k rria preiiiiére iritithode, 
avec laquelle ce comptage serait  long et pénible. Ce double exa- 
men constitue u n  contrôle réel, car,  en fait, chacune drs  mbtho- 
des repose s u r  une hase différente. 

J'attire I'atterilion s u r  u n e  errtwr reprndiiite ilans In plupart  
des ouvrages de micrographie. Ils signalent que l'amidon d u  riz 
ne polarise pas à cause de s a  taille minime et qu'il en est de  
même pour tous les grains  amylacks dont  les diniensions sont 

7 
inférieures k - de  millimètre. Cette assertion est inexacte, 

1000 
car, même dans l'eau, l'amidon du riz polarise nettement, ainsi 
que d'autres amidons de  taille encore plus rciduite 

Dans l'essence de cèdre et le baume de Canada, les niémes 
amidons, prénlal~lement desséi:hés, ofrrerit des phénomènes d e  
polarisation bien plur nettement accusés, notamment celui de  la 
graine de betteraves. de  1' Hzpparis indica, etc:. 

Reelierchc de la falsifieution d u  saindour par la 
gimlnsa d e  eoco, 

Par M.  L n c m ~  ROBIN. 

Chinliste au  Laboratoire municipal de Paris. tl) 

La n~é thode  que j'ai indiquée pour  l'analyse des beurres (2), 
est utilisable pour l a  recherche du coco dans  le saindoux 

Les chiffres consignés dans  le tableau qu'on trouvera plus 
loin sont u n  témoignage de la sensibilild d e  cette méthode, puis- 
que 5 p.  200 de graisse de  coco ajoutée sont  très manifesternent 
dCcelés. 

Je rappellerai succinctement le mode opératoire : 
Dans u n  ballon, introduire, avec une  pipette, 25 cc. de  solution 

alcoolique de potasse (100 cc. d'alcool absolu, 16 cc. de lessive de  
potasse pure à 60 p. 100); filtrer ; faire  bouillir doucenient duran t  
5 minutes au réfrigérant ascendant; laisser refroidir pendant 
3 minutes environ ;  jouter 17 cc. d'eau distillée froide et ti trer 
l'alcaliniti: avec In liqiieiir alcooliqiie tienii-normale chlorhy- 
drique (voir l a  prkparatiori de cette liqueur dans ce 1-1ecuei1, 1906, 
p. 454) (3) et cn présence de  deux gouttes de phknolphtaléine. 

Dans u n  ballon jaugé k 130 cc. e t  cuntenünt 5 gr. de la iriatière 

(11 Travail execute au Laboratoire municipal de Paris. 
( 2 )  Annales de chimie analytique, 1906, p. 454. 
(3) Consulter aussi i'crratuai paru daris les Annales de chimie anaL~lique 

du 15 janvier 1907, p. 40. 
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grasse, purifiée par  fusion et filtration, verser 25 cc. de la rrikine 
solution alcoolique de potasse ; faire bouillir coriirrie ci-dessus 
pour  saponifier ; laisser refroidir p i d a n t  3 minutes environ; 
ajouter 17 cc. d'eau distillée et  titrer l'excès de potasse avec la 
solution alcootique demi-normale chlorhydrique. 

La différence entre les deux volunies utilisés de liqueur chlo- 
rhydrique correspond, d'une part, h la quantitc de potasse qui 
s'est combinée, ce qui permet de calculer l'indice de  saponifica- 
tion ; d'autre part ,  elle ri:préserite le volurne de liqueur alcooli- 
que derni-normale chlorhydrique qu'il faudra +jouter a u  contenu 
d u  ballon de l50 cc. pour libérer les acides gras  du  savon Fornié. 

Ce volurne d e  liqueur chlorhydrique étant  versé, on agite 
pendant  l i 2  rniriute environ sous un  courant d'eau froide, a p r h  
avoir  rempli a u x  3/4 le ballon avec d e  l'alcool A 5605 ; on coni- 
plète avec ce même alcool 150 cc., et, le ballon étant bouché, on 
le  retourne plusieurs Fois, atin de  mélanger, puis on le met à 
refroidir dans la cuve à eau, afin de pouvoir filtrer à u n e  tempé- 
ra tu re  aussi voisine que possible de la0. 

Essai du liquide filtre. - 50 cc. sont prélevés pour  titrer I'aci- 
dité avec la potasse décinormale et  l a  phénolphtaléine ; on 
exprime en cc. de  liqiieiir de potassr. pour  un gramme de mat,ière 
grasse ; c'est ce qui représente le soluble-alcool. 

50 autres cc. sont placés dans un  petit  bécherglas et  évapo- 
rés a u  bain-marie jusqu'à réduction 2 I l i  cc. Les acides gras  sorit 
recueillis sur  u n  petit filtre sans plis et mouillé, et, ilprès 
avoir  kt6 lavés 3 ou 4 fois avec de  l'eau distillCe chaude, ils sont 
dissous en arrosant le filtre et le hécherglas 3 ou 4 fois avec un 
mélange composé de 2 parties d'alcool S 950 e l  1 partie d'éther. 

L'acidité du liquide éthbro-alcoolique est ti trée et  exprimée 
comme il est di t  plus h a u t ;  on  a ainsi l'insoluble-eau 

Le soluble-eau est reprbsenté p a r  la différence entre le soluble- 
alcool e t  l'insoluble-eau. 

Corurne les iriflueuces qui sont susceplil>les de faire varier la 
composition des beurres purs  sont trés réduites e n  ce qui con- 
cerne les saindoux purs ,  les qiielqiies essais que j'ai effectués sont, 
à mon sens, suffisarits pour fixer les chiffres que  ces derniers 
doivent donner. 

E n  consultant le tableau ci-contre, on constate que l'iridice 
de snponification et  le solu1)le-:ilcool oscillent, pour  les saindoux 
purs ,  dans une marge relntivi:riient très étroite ; c'est pourquoi 
je rii'appuie s u r  leur rapport  puuï  Cvnluer la proportion l e  
graisse de coco introduite. 
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Saindoux pur (11 . . 
avec 5p.100 coco. . 

n 10p.100coco . . 
x 15 p. 100 (:o(:o . . 

Saindoux pur  . . . 
avec 7 p. 100 coco. . 

,l 10  p. 100 coco . 
Saindoux pur.  . . . 
avec 5 p. 100 coco. . 

a 10p.100coco.  . 
Saindoux pur .  . . . 
avec 5 p. 400 coco.  . 

r iPp.100 coco. . 

Conclusions. - l ln  sitindoux qui  a reçu une addition de graisse 
de coco ofrre les caractCres suivants : 

1 0  Le chiure du  soluble-alcool est au inoins égal à 3 .  
insolutile-eau 

Le soluble eau 
x 1 0  est plus petit  que 200 

indice de  saporiification 
3 0  Le rapport est infkrieur h 65 

solu hle-al cool 

Enfin, il est tr6s intéressant de considbrer le soluble-eau, les 
saindoux purs  donnant u n  chiffre plus petit que 15, et  l'addition 
de  graisse de coco faisant moiiter ci: cliill're au dessus de  20, 
même à moins de  5 p. 100. 

On estime la quantité de  graisse de r.oco a.joutée d'a j)ri.s le rap-  
indice de saponification. 

port, 
soluble-alcool 

Uu rapport de  50 à. 65 correspond à 5 10 p. 100 de c o t : ~  
- 40 à 50 - 1 0  à 15 - 
- 3 0 à 4 0  - 13 & 20 - 

Ayant des raisons de penser que la méme rriéthode permettrait  
dedéceler le mélange de petites quantités de graisse de coco avec 
Ie beurre de cacao, je me réserve l'étude de ce siijet. 

(1) Prepare au Iaboratoirc 
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Action de la ph&nglhydri\zine sur quelques scle 
mé6allIques. Keohcrohe et do~age colorim6triqae 
de trés petites quaiititén d'or, 

Par M .  EM. POZZI-Esco.r, 

Professeur de chimie attache au ministére des Industries du Pérou. 

L'action rkdiictrice exercée par la phénylhydrazine sur les sels 
de certains métaux fournit de noriibreuses réactions, jusqu'ici 
iiial connues, dont l'étude m'a paru prksenter quelque intérêt. 

Je me propose d'exposer. dans cette note les premiers résultats 
obtenus dans cette voie. 

On sait que les sels auriques, traitks par un agenl réducteur, 
sont décomposés avec production d'or niétallique. En solution 
acide et assez concentrée, l'or m6talliqiie st: dépose rapide- 
ment; mais, en solution diluée, on obtient un prbcipité d'une trés 
grande ténuite, qui demeure pendant fort longtemps en suspen- 
sion dans le liquide au sein duquel il a pris naissance et @i lui 
communique une coloration bleue par transmission, brune par 
reflexion. Mais ici, la nature de l'agent r6ducteur joue un 
grand r6lc. 

Avec l'acide sulfureux, l'acide phosphoreux, le sulfate ferreux, 
la réaction n'est guére sensilile au delà. du cinq millième. 

Le zinc, en prksence de I'acidc arsénique, donne, suivant. 
M. Carnot, une coloration pourpre ou rose; cette coloration 
serait appréciable dans le cas particulier signalé par ce savant 
pour des dilutions au cent-millième, et même au millionième. 
Cette réaction se rapproche beaucoup de celle que donne le 
tannin. 

Lorsqu'on ajoute d e  l'acétate de phénylhydrazine ii une solu- 
tion très étendue de chlorure aurique, la liqueur prend une teinte 
bleuâtre par transparence et brune par réflexion; si l'on a soin 
d'ajouter it la solution, avant l'addition de la phénylhydrazine, 
un  excés d'un acide organique (acide citrique ou acide formique), 
on obtient une coloration violette, très intense et stable pendant 
plusieurs heures; au bout de ce temps, il se fait uri dépôt noir. 
Dans ces conditions, la phénylhydrazine sc comporte suivant ses 
propriétes connues, et la réitction n'a d'autre intkrkt que sa sen- 
sibilité. qui peut étre mise i profit pour les recherches qualita- 
tives et l'application qu'on en peut faire au dosage colorirnétri- 
que de l'or. 

Des essais m'ont montre que la réaction est encore sensible, en 
présence de l'acide forrriique ou de l'acide citrique, alors que la 
proportion d'or n'excède pas un deux-millionihe On conçoit que 
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cette sensibilité, jointe à l a  rapidité de  la  réaction, la réduction 
étant  instantanée,  perrritite de se servir de  cette réaction comme 
d'un moyen d e  recherche qualitative trEs sensible de l'or dans les 
minerais e t  d a n s  tous  au t res  milieux. 

Pour  ces recherches, or] rédui t  le minerai  en poudre trés fine, 
qu'on t rai te  à. l'eau d e  chlore fraîche;  on évapore la solution jus- 
qu'à ce qu'elle n 'a i t  plus  aucune odeur et soit réduite à 20 ou 
25 cc. ; on la verse d a n s  u n  verre 8 expérience, et,  après  l'avoir 
acidulee avec l'acide formique, on ajoute quelques gouttes 
d'une solution d e  chlorhydrate  d e  phénylhydrazine ; s'il y a de  
l'or, méme à l'état de simple trace, la liqueur se  colore immédia- 
tement en bleu-violet (par  transmission). La réaction atteint 
immédiatement son maxirriurn, et la coloration persiste pendant 
quelques heures. 

Ln coloration dcvcnant plus intense à mesure que la quantité 
d'or augmente, il est possible d'établir une  échelle deteintes  cor- 
respondant. à une série de  teneur croissante en or, e t  de faire 
servir celle-ci un essai de  dosase colorim6triqiie de  l'or. 

La méthode à utiliser pourrait  étre calquée s u r  celle préconisée 
par M. Carnot ([).On prépareune solution 6tendue de chlorure d'or 
d'un titre connu, et l'on verse, dans 20 petites fioles semblables 
et jaugees à 200 cc., des volumes mesurés d e  façon à contenir 
1, 2, 3, 4, 5 ,  6, 7, 8, 9, 10 dixièmes de milligr. ; on ajoute d e  
l'acide citrique (environ I gr.) ,  quelques gouttes d'une solution d e  
phénylhydrazine au dixième ; on porte 200 cc. ; on  agite pour  
obtenir une teinte uniforme, et l'on n'a plus qu'8 comparer l a  
teirite-type ainsi obtenue avec l'essai dans lequel on veut doser 
l'or et qu'on a u r a  traité de la méme facon. 

La facilité d'exkcution de ces reactions et leur sensibilite m'ont 
paru intéressantes h sigri;tler. Elles sont, toutefois, moins sensi- 
bles que celles que donne le tannin dans les mêmes circonstances 
et q u i  pourrait très avantageusement remplacer la réaction d e  
M. Carnot. 

Ecole nationale d'Agriculture et de Médecine nétirinaire 
(Laboratoires de chimie), Lima.  

(1) Comptes re~rdils dos 2 et 16 juillet 1883. 
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Action de la phénylhydrrizlne sur qiielqnes sels 
niétalllqnes. Réaction des niolybdate%. 

Par M. Eux. Pozzr-ESCOT, 
Professeur de chimie altache au ministbre des Industries du Pérou 

Lorsqu'on ajoute de l'acétate de phénylhydrazine B une solu- 
tion d'un rriolgtidate alcalin. il se produit imrnédiaterrierit une 
coloration lie de vin en solution dilufie et uri précipité tle mCme 
teinte en solution au rriillièrne. 

Cette réaction est caractkristique des molybdntes, mais sa  sen- 
sihilité ne ddpasse giikre le u n  vingt-cinq millième, alors que les 
rénctions que j'ai indiquées dans  une note précédente ( 2 )  permet- 
tent de retrouver le iriolybdène à moins de iin cinq-rnillionième. 

Si, avant  l'addition d e  la phén ylhydrazine, on +joute quelques 
gouttes d'une solution d e  tannin, il se fait d'abord la coloration 
orangé que j'ai signalée, puis, sous l'influence de  la phénylhy- 
drazinc, un  précipite jaune en solution étendue et hrun-aca,joo 
en solution de  coriceritratiori rrioyenrie. 

Escuela hTacional de Ag7 iculttira y Vèth-inai-ia 
(Laboratorio de Quimica). 

Reclierclie de IR. balle dc riz dans le son. 

Par M. K .  KINKELS, 
Chimiste au laboratoire municipal de Reims 

Ayant eu l'occasion d'analyser quelques khant i l lons  de  son, 
nous avons pu remarquer  que la solutinri d e  diniéthy1paraphé.- 
nylène-diamine, rhactif employé p a r  M .  Pabs t  pour la recherche 
des grignons d'dives dans  le poivre ( M o n i t e u r  scicntij&pe, 489O), 
peut très bien convenir pour la caractérisation de la balle de riz 
dans le son de blé. 

Le son est additionné d u  réactif e t  port6 :L 1'i:bullition ; après 
quelques instants, les eléments de  l'enveloppe externe du  riz se 
colorent en rouge-carmin; tandis que les mémes éléments du blé 
restent jauncs, avec une IégEre teinte rosée faible sur  les bords. 

L'examen rnicroscopiqiie des parties colorées confirme l'action 
du  réactif ; on y trouve les élknients décrits par  M.  Eug. Collin 
dans son tr;iv;iil sur la recherche des halles d e  riz dans les subs- 
tailces alimentaires (.4nnnles de chimie analyt ique,  1906, p. 4%). 

La balle de  l'orge prend, avec le  rkactif, u n e  teinte rose, mais 
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la coloration qui  se produit est moins intense que celle obtenue 
avec la balle de riz. 

Sur I'analyrre des lithopoues, 

Par M .  F .  REPITON. 

Nous avons lu avec beaucoup d'iritérSt l'article de  M. Coppalle 
qui a paru dans le num6ro de février 1907 des Annales de chi- 
mie unalytique. 

Il nous paraî t  beaucoup plus simple de  conseiller le procédé 
que nous emplnyons dans  notre lahomtnire, proc&IP, p i ,  dams 
l'analyse de ces composés, nous a rendu de grands services. 

L'élément utile, I'él6menl d e  valeur, des lithopones on matières 
similaires est le sulfure de zinc (LnS); c'est tellement vrai  que les 
maisons allemandes qui fabriquent ces  produit,^ les vendent 
avec désign;ition de  leur t e r iwr  en ZriS. 

II s'ensuit que doser le pourcentage en ZiiS, c'est déterminer In 
valeur réelle, l a  pureté du  produit cornmercial. 

Nous appliquons à cette détermination l'excellente méthode de 
Weil : 

Les produits commerciaux peuvent étre de trois sortes : 
l o  produits en poudre ; produits paleux aqueux, additionnes 
de matière collante; 30 produits p&teux A l'huile. 

Dans les trois cas, il convient de fnirc u n c  pesée d e  la pr ise  
d'essai sur la matiére normale, telle qu'elle parvient a u  labora- 
toire. Après traitement approprié, suivant la nature de  la matière, 
noiis procCdons comme suit : 

Nous introduiqons la prise d'essai dans un  matras  A, qui est 
muni d'un bouchon de caoutchouc percé de deiix trous et d m s  
lequel noiis avons préalalilernenl ajorilé uri morceau de  zinc pour  
faciliter le dégagernent de  HZS ; par l'un des trous du bouchon 
passe un entnnnoirà longue tige; l 'autre trou donne passage a u n  
tube recourbe à angle droit, qui sert a u  dégagemerit de H", Le 
gaz qui sort de ce tube est reçu dans un matras B, à trait  d e  jauge, 
corit~nant LIIIC sol~itiori cuivrique tartrique ou arnrrioriiacale 
nd libitum. 

L'appareil dispos& nous intrnduisnns HCI par  l'entonnoir du 
matras A ,  et nous chauffons, afin d'obtenir u n  dégagement rapide 
de II's dans la solution de cuivre tartrique ou ammoniacale con- 
tenue dans le rnalras B ; a p r k  avoir chauné pendant 20 2 23 
minutes, e t  après refroidissement, nous complétons avec l'eau 
distillke le voluriie de  la soliition cuivrique jusqu'au trait  d e  
j a u ~ e  ; nous filtrons et nous prenons un  volume dCtermiri6 du  
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filtratum, s u r  lequel rious dosons le cuivre non combiné avec H2S ; 
connaissant la valeur en Cu de la soliition cuivrique contenue 
dans  le matras R,  et celle de la partie sur  laquelle a étt. fait le 
dosage, nous calwlons la valeur de Cu en fonction de%nS.  

Koiis connaissons ainsi la teneur du produit en sulfure de zinc, 
qui'est I'élhment important de  la couleur ou du  composé examiné. 

II est facile maintenant de voir s i  ce produit contient de 
l'oxyde de zinc. 

Pour  cela, les m a t i h e s  pulvérulentes sCches ou pâteuses k l'eau 
son t  traithes par  une solution d'acétate de  sodiuiri forleiiienl aci- 
difiée h l'aide d 'un  grand e x c k  d'acide acétique; on  filtre et l'on 
t i t re  le zinc, soit pa r  un procédé gravimktrique, soit pa r  un  pro- 
ckdé titrirriBtrique, en opérant ' su r  u n  volume détermine du 
filtrittiim (1). 

Les matières pdteuses à l'huile sont d'abord dégraissées à l'aide 
de l'éther; puis elles sont traitées comme les précédentes. 

On aura donc deux valeurs de Zri, dont l'une représente Zn du  
sulfure, tandis que l'autre représente Zn de  l'oxyde. Il est bien 
évident que plus la proportion de l'oxyde rie zinc sera consid& 
rable, plus le produit examiné devra être consid6ré comme adul. 
t6ré. 

11 nous paraît  inutile de  doser In baryte (sulfate o u  autre  sel), 
ainsi que les autres adultérants calciques, magnésiens ou alumi- 
neux. 

Toutefois, si  la valeur dc ZnS etait t rop  minime, il faudrait 
faire le dosage des adullCrants, *réalablemen1 caractérisés qua- 
litativement, mais  le produit examiné n'aurait alors d u  litho- 
pone que le nnm. 

II est bien certain qu'aucun sulfure métallique ne peut inter- 
venir,  comme adultkrant. à cause de  l'altération de la blan- 
cheur .  Les sulfures alcalins ou alcalino-terreux sont facilement 
caractérisés par  un traitement préalable 1120 ou à l'acétate de 
sodiurri forterrient acétique, qui donne une solution fournissant 
les réactions des sulfures, parce que ZnS est absolument insoluble 
dans  l'acétate de sodium fortement acétique. 

Critique de la méthode de dosage de l'acidité 
oriualre de M .  Jouiie, 

Par M .  F .  REPITON. 

.4vant nous, des voix plus autorisées que la nbtre, celles de 
Bouchard, d'A. Robin, de Gautrelet, de  Winter,  de Vieillard, ont 

( i )  Nbus donnerons ulterieurrrrient une rncthode genérale (le dosagc 
titrimetrique du zinc. 
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dkmontrti l 'inexactitude des mkthodes adalytique5 de Joulie e t  
de ses déductions thérapeutiques. 

Au point d e  vue  chiniiqiic, nous dirons qu'en oxyniétrie, voire 
en uro-oxyrn6trie, il faut  que les repérages et  les titrations 
subséquentes soient basées sui' u n  n l h e  phénomént: terniinal : 
précipitation ou coloration d 'un iriclicateur. 

Or, Joulie titre sa  liqueur de sucrate d c  calciuiil pa r  SQIHl e n  
prksence de la phénolphlaléirie ou du  tournesol, et opére, pour  
les urines, p a r  diaphanométrie, c 'est-i-dire par  apparition d'un 
trouble db a u  commencement de prk ip i ta t ion  d u  phosphate tri- 
calcique. 

C'est donc absolument dissemblable, non chimique et  faux. 
Cet auteur  a ime  A prendre des procédés anciens. Les procédés 

de dosage d u  PLO% p a r  I'urane, de Neubauer et Pincus ; de l'azote 
nitrique, p a r  chloruratiun, ùe  Rose (1) sont les ancétres de ce 
procédé oxymétrique que Pasteur employait pour doser l'acidité 
des vins. 

Pasteur versait, dans  le  vin, une solution saturante calcique 
(eau de chaux ou sucrate calcique d e  Boussingault) et indiquait, 
comme terme de  la rkaction terminale, la précipitation des pre- 
miers flocons dans le  v i n .  Ce ne pouvait étre que du  phosphate 
calcique : car Pasteur  avait soin, prkalablement, d'enlever CO2 
par l'action d u  vide. 

I ,k ,  c'était juste, car  il n'y a pas, dans les vins, les chlorures 
alcalins qui existent dans  les urines et  qui ,  ainsi que nous le 
verrons bientilt, faussent absolument le  phCnombne. 

Nous avons serré de  prés  la méthode analytique de Joulie, 
l'ayant pratiquée et  ne l'ayant abandonnée que lorsque nous 
avons vu son impuissance et ses erreurs. 

En poursuivaut l'étude critique de cette méthode, nous avons 
co~istalé que des urines neutres, des urines arriirioriiacales, de  
mèine que des urines de synthèse, faites neutres par  nous pour  
ces études, Rtaient acides avec le prockdi: a u  sucrate de calcium, 
et cela, parce que le phosphate de  calcium (phosphate tricalcique 
en formation) est soluble dans une solution de chlorures alca- 
lins, et, dans une urine ammoniacale, grace au  chlorure d 'am- 
monium. 

Doric : 1 0  tilration non chimique et i~ripossibilité d e  comparer  
une titration par  diaphanométrie avec u n  repérage à S 0 4 H z  e t  
phinolph taleine. 

(1) ROSE, Chimie analytique yuulitafiue, t. 10'. p. 719. 
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2 0  Influence des chlorures alcalins et  du 
nium. 

D'où r6sulte I'iinpossibilité de se servir 
dnnne la méthode de  Joulie pour montrer le 
intra-organiques. 

chlorure d'anima. 

des résultats que 
jeu des oxydations 

Nous ne pouvoris passer sous silence l a  thérapeutique déduite 
de cette méthode, qui utilise l'acide ortho-phosphorique dilué 
(1'0Y13) et les carbonates magnésien ou calcic e ry 

Au dkbut, noinbre de collègues et  d e  médecins nous firent. 
part de  leurs craintes de voir se stéatoser le foie et  les reins sous 
l'influence de cette in6dication . 

Nous avons expéri~rienté cette niéthode s u r  nous-rnérne d'une 
façon [nethodique et scientifique. 

M. Joulie sait les doses que nous avons prises ; il connait 
aussi Ics critiques que rious avons cru tlevoir lui adresser.  

Or, nous pouvons affirmer que nous fùines victime de  cette 
mérliciit,inn, et que, iiprès une accout,iiin;inr:e rationnelle, nous 
primes des doses niassives, afin de  ne pas  critiquer sans  preuves. 

Nous pouvons donc afirmer l'action nuisible de la rnkdication 
sur  le fuie, action qui s'est traduite par  une  anémie profonde et 
de l'irrriaigrisseriierit. 

Sur un cas de foriurrtiori d a  chlorure d'azote, 

Le clilorhydrate d'üriirrioniaque se forme d'aprks l'équation 

S'il y a exces de CI, il rkagit s u r  A z H q l  forrn6, pour tloririer du 
chlorure d'azote, corps übsolumerit instable et  détonarit violem- 
ment sous les plus faibles influences. 

Nous pensons rendre service aux chimistes en leur signalant 
l'accident qui  nous est arlvmu. 

Etudiarit des coiiipostis cuivriques organiques, ricius les avions 
calcinés au  moufle dans un  tet en terre. 

Le résidu, formé d'oxyde cuivrique et  de  charbon, fut repris 
par  l'acide chlorhydrique et  l 'eau ; nous avions mis  une très 
petite quantité d'hzH3 dans le tét,  afin d e  voir si  le lavage à l'eau 
donnerait la réaction du cuivre rctenu d a n s  l a  porosité du  tét. 
Nous avions égoutté, e t  le t&t f u l  remis a u  moufle pour  le nettoyer. 

11 n'y avait donc que des traces d'tIC1, d'hzH3 et de  charbon 
retenus clans la terre poreuse. A un certain moment, une explo- 
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sion violente se prgduisit, e t  le têt fut  projeté en muIt,iples frag- 
ments hors du irioufle. 

Nous expliquons ce phi:noiiii:rie par  une production inlinitési- 
iriale de chlorure d'azote, et rious recorrirriaridoris à rios r:ollC~ues 
de se souvenir rle l'action de In porositti. 

Reeherehea sur l'existence normale de I'nrsemic 
dans l'organisme hamaln, 

(Suite et fin) (1) 

Cvruhsions. - Le prksent travail est Urie modeste contribution 
B la question si intéressante de  l'existence norrnale de l'arsenic 
dans le corps hurnain. Etant donnée la nature d u  siijet traité, 
~'Btais obligé de  m'entourer d'une quantité d e  précautions dont 
l'énumération est impossible ici. 

Les organes que  j'üi employés pour l'expérience provenaient 
de cadavres de  personnes qui  avaient été sournises k une surveil- 
lance médicale pendant  deux mois au  moins e t  qui  n'avaient 
ingéré pendant ce laps de  temps aucun composé arsenical. 
J'oriiets volontiers les cas de personnes ayant  succombé à des 
maladies d'évolution rapide, puisqu'il me  manquait la certitude 
absolue qu'ellcs n'eussent pris employé des préparations arseni- 
ciiles avant  leur admission à l 'hdpital. 

Pour  éviter l'eiriploi de pièces inétalliques, les autopsies ont 
été faites avec des rnorceaux de verre à arètes tra~ichariles. Avec 
ces merncs verres, on a divisé les organes avant  de les détruire, 
en éliiiiinant ainsi toute cause d 'erreur  due 8. la présence de I'ar- 
senic conleriu dans les inst~ruinents métalliques et k l 'attaque d e  
ces instruments par les liquides de l'organisme. 

Dans toutes les opbrations, j 'ai évité l'emploi d u  caoutchouc 
vulcanisé et des pièces métalliques, me servant exclusivement 
d'objets de verre, de porcelaine et de liège nettoyés et purifiés 
avec le  plus grand soin. 

La destruction de la matikre organique a été faite de préfk- 
rence selon le procéd8 du  professeur Armand Gautier, modifié 
par JI.  Bertrand. Si l'on opère la destruction d'une quantite rela- 
tivenierit graude de tissu, le liquide oliteriu, de couleur brun-  
noirâtre, i'uurnit, par  le passase de l'hydrogène sulfuré, u n  pré- 
cipite de sulfure souillt;, pa r  des mdtières organiques difficiles & 
détruire. Dans ce cas, je procédais B une nouvelle destruction du  

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1907 ,  p .  59,  
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résidu de sulfure et de matières organiques, cornnie s'il s'agis- 
sait de la substance primitive, et le liquide obtenu était trait6 de  
nouveau par l'hydrogkne siilfuré. 

Les deux tableaux ci-aprés résument les résultats des recher- 
ches que j'ai entreprises : 

Le dosage de I'arseuic a ét6 efïectué par comparaison avec une 
série d'anneaux obtenus avec des quantités connues du métal- 
loïde. 

Comme l'indiquent les résultats consignés dans les tableaux 
qui suivent, on peut constater la présence de l'arsenic dans le 
corps thyroïde, le cerveau, les cheveux, la peau, le foie et le rein. 
De plus, l'arsenic n'a été trouvé que dans les cas où l'on mettait 
en expérience un poids relativement considérable des divers 
organes exaininks. II est possible que les cas nésatifs soient dûs 
à l'emploi d'une trop petite quantité d'organes (1). 

Si l'on dispose les organes exarnin6s selon leur richesse arse- 
riicale, deduite des quantités trouvées, on ohtient 1'6chelle sui- 
vante : 

Corps thyroïde . 
i d . .  . 
i d . .  . 
i d . .  . 
i d . .  . 

Cheveux. . . 
Peau. . . . 
Foie . . . . 
Rein . . . . 
Cerveau. . . 

(essai no  I j  O rnilligr. 007i 
( id. 15) O 0065 
( id. 7) O 0054 
( id. 9) O 0042 
( id. 4) O 0029 
( id. 2 5 )  O 0049 
( id. 8) O O026 
( id. 3) O 0019 
( id. 10) O 0015 
( id. 30) O 001 3 

Des données qui  précèdent il résulte que les quantités d'arsenic 
qui peuvent exister dans l'organisme humain sont extréniement 
faihles et que l'organe le plus arsenical de ct:ux qui ont c:t6 exa- 
minésest le c r p s  thyroïde. Je  n'ose cependant pas affirmer que, 
d'une façon généritle, cet organe soit le plus riche en arsenic, 
parce qu'il faudrait faire un trés grand nombre d1exp6riences 
dans le but de vérifier les variations qu'éprouve ce métalloïde 
dans les divers états iridividuels. 

L'examen des tableaux montre aussi que la quantité d'arsenic 
trouvée dans le corps thyroïde est très variable, puisque, dans 
l'essai no 1, cette quantité est cent fois plus petite que celle t roude  

(i) Les organes exanlinks dans lesquels on n'a pas pu constater la prk- 
sence de l'arsenic sont : la glande mammaire, la rate, le m u r ,  le poumon 
et  l'estomac. 
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par  M .  A. Gautier d a n s  cet organe (Omilligr.75 p. 200). Il faut 
encore remarquer  q u e  les organes d a n s  lesquels j'ai rencontré In 
plus  forte proportion d'arsenic sont compris parmi ceux appelés 
arsenicaux p a r  M. A .  Gautier. J e  suis  d'accoid avec h l .  Bertrand 
relativement a u  corps thyroïde, ce  savant ayant  trouvé: cornme 
moi, dans cet oranne. u n e  quantitc! d'arsenic plus faihle q u c  celle 
trouvée par  M .  A .  Gautier. 

Suivant  les indications de M. Gaiit,ier, j'ai pli localiser I'arsenic 
dans les nucléines (essai no  15) .  

L'absence d'arsenic dnns les essais nnS 12. 13, 14,  20 et 21 et 
sa diminution dans  l'essai no  4 peuvent être attribubes soit B la 
petite quantité d r s  orgaries soumis B I'expérierice. soit il la diirii- 
nutiori de l'arsenic daris la tuberculose, corrime l'affirme 
hl .  A .  Gautier. Cette derni t re  assertion n'est pns toitjours exacte, 
attendu que, si l'on consulte les résultats obtenus dnns les essais 
2 et 3, avec deux malades dont ni l 'un ni l'autre n'étaient tu l~er -  
culeiix, on voit qu'on a troiivk de  I'arsenic d m s  336 g r .  du  foie 
d'un de ces malades, alors qu'on en a pas troiivé dans 247 g r .  du  
méme organe de l'autre malade. 

En résumé, j'ai trouvé de I'arsenic dans le corps thyroïde, le 
cerveau, les cheveux, In peau, le foie et le rein, lorsque j'ai soii- 
mis h l'expkrience une quantitk suffisante d e  ces organes, et je 
conclus, avec M.  Bertrand, que ce métalloïde peut se rencontrer 
dans tniis les tissus. 

Selon nioi. l'arsenic se localise spécialement dans les nuclCines 
(ar5é-nucliines), ainsi que je l'ai prouvé en dktr i~isant  le corps 
thyroïde par  la digestion pepsique, et ce résultat est d'accord 
avec celui obtenu par  M .  A. Gautier 

Etant donnée cette localisatiori de  l'arsenic dans les arsé-nucléi- 
nes, on peut expliquer sa fonction dans l'orgnnisrne en le consi- 
dsrant corrime la dominante m i n k a l e ,  c'est-ù-dire l'élément 
d'action de quelque zymase dont le rBle nous est encore ahsolii- 
ment inconnu. Cette opinion se trouve en pttrtie confirmke par  la 
propriété que possèdent les nucléines de se dédoubler sous I'in- 
fliience des acides en des substances qui fonctionnent comiiie de 
vraies zymases. 
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A n  e n j e t  d'an ctppmreil R entraînement 
par la v a p e u r ,  

Pa r  M. M. EYX. P~ZZI-KSCOT, 

I'rofesseur de chimie et de microbiologie à 1'Ecole nationale d'agriculture 
et de ~ntklocine vet6rinairc de Lima (Pérou). 

Le dosage de l'acidité volatile dans les vins a donne lieu dans 
ce Recueil à diverses notes (2) .  

J'ai 6 th  le premier à proposer, pour cet objet, un appareil 
autornatiqiie très simple, formk par un  tube portant à. rrii-haii- 
teur un tube abducteur intérieur (2). 

J'indiquai alors comment ce petit appareil pouvait servir au 
dosage de l'acidité votatile des vins, objet pour lequel M. Saunier 
l'a présenté sous son nom, au Congrès de Rome de 1906. En 
réponse à ma protestation (3), M. Saunier ohjecta que l'inventeur 
réel de ce procédé était M.  Cazenave, son prédécesseur (4).  L'ap- 
pareil imngink par 31. Cazenitve et que M. Saunier représente 
inexactement,se composait de deux ballons concentriques ; c'&,ait 
un appareil t r k  coûteux, très fragile et d'une construction des 
plus délicates, au siijet duquel M.  Cazenave lui-mème m'écrivit 
qu'il Ctait trop coiitcux et trop fragile pour h e  d'usage journa- 
lier au laboratoire et qu'il ne s'en servait plus. Cet inconvénient 
disparaît immédiatement dans mon dispositif, dont le principe 
est, il est vrai, le nifime que celui de l'appareil de M. Cazenave, 
mais dont la construction est totalement difl'érente, au point que 
M. Cazenave lui-même disait dans une lettre qu'il m'adressait, 
avant que je publie sa description : c'est un  u appareil beaucoup 

plus simple que le mien et très pratique D. 
Ori a reproché h mon dispositif de donner lieu k des ~nt ra îne-  

ments;  BI. Hubert, d'une part, et RI .  Saunier, de l'autre, y ont 
ajouté un  brise-mousse métallique, en platine ou en argent 
(&I. Hubert), ce qui est rationnel, et en cuivre étamé (M. Sau- 
nier), ce qui est hasardeux, car l'étain est attaquable à chaud par 
l'acide acétique . 

En ce qui me concerne, je n'ai jamais eii l'occasion de noter 
d'entr;iiriiirrierits de bulles ou de mousse passant dans le tube 
distillation; il serait évitlemnient ertrSmerncnt simple de rem& 
tlirr IL crXt inconvénient e n  +joutant au liquide souinis ;L l'entrai- 
neinent une trace de vaseline neutre ; pour remplir le rûle de 

(1) Annales de chimie analytique, 1906,  pp. 245, 265,290 e t  326. 
: J )  .Innales de chimie anaZytique, 190.1, p .  209. 
(3; Atmaies de chimieanalytique, 1906,  p. 990. 
( 4 )  Apnales de chimie analytique, 1 9 0 6 ,  p .  327. 
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brise-mousse, un simple tampon de coton de verre très peu serré 
serait, selon moi, prifërable et bien plus é,cononiique que le pla- 
tine, l'argent ou le cuivre. - 
Compte rendu du I e r  Congrès international d'liy- 

giéne ~limentairc, tciiu R Paris du W2 aii $2 octo- 
hre IBO@. 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DES TRAVAUX D E  LA Ive SECTION, 

I'itr M. X. ROCQUES. 

La n 7 e  section ayanh B traiter les sujets suivants : Chimie una- 
lytique, fnlsi+ii«ns, lé,qislution concernunt les fruudes des denries 
alimentaires, voici le programme géndral dans lequel devaient 
venir se classer les rapports et cornrriunications présentés à la 
section : 

1. - CHIMIB.  

1 0  Méthodes analy t iqws  : 
a )  Cornparaison des rriéthodes arialytiques corinues eri vue de 

fixer les méthodes à recommander ; 
b) Méthodes analytiques nouvelles ; 
c )  Cnification internationale des méthodes d'analyse dans les 

laboratoires officiels en vue de la dbtermination et de la répres- 
sion des falsifications. 

2D Documents analytiques. - Groupement des documentsanaly- 
tiques à deux points de vue : 

a) Ta1)les chirriiques et calorifiques des aliments, destinées k 
établir leur valeur alimentaire ; 

b) Documents analytiques destinés à servir de base aux exper- 
tises judiciaires de denrées alimentaires. 

II. - LEGISLATION. 

Rcpression des fraudes des matières alimentaires. 

I o  Définitions : 
a) Types d'aliments normaux. - Etalons de pureté ; 
b) IMinition des aliments normaux, indiquant leur mode de 

préparation, les manipulations licites, la composition des ali- 
ments nianufacturés ; 

c) Caractères physiques et chimiques des aliments normaux. 
2 0  Falsifications des matiéres alimentaires : 
Indiquer les falsifications auxquelles sont soumis les aliments 

dans les divers pays. 
3 0  Législation en matière de fraudes et de falsifications des ali- 

ments : 
a) Comparaison entre les lkgislations des divers pays ; 
b )  L'nification internationale de cette Egislation ; 
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c )  Quelles sont les mesures propres assurer l'efficacité de la 
rcpression des fraudes et des fa1siîic;~tiona ? 

4.O Orgunisution des services d'inspection et de contrôle des matières 
alimentaires : 

a) Oigariisation et fonctionnement des services administratifs 
d'inspection et de contrôle de la fabrication, de la production et 
de la vente des denrées alimentaires dans les divers pays ; 

b) Organisation et fonctionriement des laboratoires officiels ; 
c )  Organisation et fonclionriement des expertises judiciaires 

(expertise contradictoire, choix des experts, etc.). 

La section a tenu cinq séances, au cours desquelles elle a dis- 
cuté les questions du programme ci-dessus. 

Dans ce cornpte rendu sommaire, j'ai classE les travaux de la 
manihre suivante : 

i0 Chimie analytique ; 
20 Unification internationale des méthodes d'analyse ; 
30 Ikgislation. 

1' CHIMIE ANALYTIQUE. 

Matibres grasses. - 11 a kt,6 fait sur ce siijet. d'assez nom- 
Ixeuses coinrnunicatioris, don1 quelques-unes présentent un très 
grand in tédt .  

de citerai, en premier lieu, celle qui a été faite par M .  Ilaller. 
Ce savant a entrepris une étude théorique d'ordre général sur les 
éthers des acides gras.  Au licu de faire l'hydrolyse, il fait I'al- 
coolyse. 

La matière grasse est éthérifiée en présence de l'alcool méthy- 
lique ou Ct,hyliqiie et d'une petit.e quantité d'acide m i n h l  ; on 
chadTe ensuite ; lorsqu'on juge que l'éthérification est complète. 
on sépare les ét1ier.s-sels une addition d'eau salt!e. Si la sépa- 
ration est incoiiiplhte par suite d'6mulsions. on redissout dans un 
peu d16ther ; on recueille la couche surnageante ; on fait 6vapo- 
rer l'éther ; on séche sur le chlorure de calciurri, et enfin on opire 
une distillation fractionnée. 
N. Ilaller a traité ainsi un assez grand nombre de matières 

grasses, et, en particulier, le heiirre de vache, le heiirre de coco, 
l'huile d'olive, l'huile de ricin. 

Dans le beurre de vache, il a pu isoler urie petite quantité 
d'acétine. Dans l'huile de ricin, il a pu caractériser, en optlrant 
sur 1 kilogramme seulement de matiére, l'acide dioxystéarique. 
Ces deuxexemples montrent l'int6rGt que prEsente la méthode 
d'examen des matitres grasses imaginCe par M. Haller. 

Quelle pourra étre son application en chimie analytique ?C'est 
là un point qui ne pourra être résolu qu'en se livrant 8 des essais 
pratiques. Pour la recherche des falsifications du beurre de 
vache, par exemple, on pourrait déterminer la proportion des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



éthers méthyliques distillant au-dcssous d'une temperature déter- 
minée. On aurai t  a insi  u n  nouvel indice, qui difl'érerait, sans 
doiit,e, n o h b l e m e n t  de  ceux qiie donneraient les autres mati ims 
grasses ulilisées pour  frauder  le beurre. 

Je craindrais seulement q u e  la riléthode rie filt un  peu délicate 
pour trouver une application dans l'analyse courante. 

Dans la discussion qui a suivi la corrimunication de M. Ili~ller,  
M.  Roux a fait une remarque q u i  rnc parait  intéressante. II a 
demandé si, a u  lieu de  faire l'i.th6rification directe, il rie serait 
pas préférable de faire la saponilication alcaline ordinaire et de 
faire agir ensuite s u r  la soliition aqueuse de savon le siilfi~te tle 
méthyle, qu 'on trouve maintenant dans  le commerce. I'ar double 
décompositiori, or1 obtiendrait les éthers méthyliques. 

31. Ilaller craint que la saponification ne soit u n  procédé trop 
brutal, qui  entrainerait  des modifications dans  la  composition 
des matiéres grasses, mais il rne semble que,  si cette 01:jection 
peut étre considérée corrimc f o n d k  e n  ce qui concerne l'étude 
scientifique des corps gras ,  elle a moins d'importance pour  la 
pratique de  l'analyse courante, et il serait peut-ètre intéressant 
de mettre à l'essai la modification proposée par  M. Iloux. 

M .  Bellier a présenté u n  nouveau procédé d'analyse des beur- 
res que nous avons publié dans  ce Recueil. 

M. Borner a décrit un  procédé de difT6renciation des graisses 
animales et  vég6tales . Ce procédé est basé s u r  la recherche (le la 
phytostkrine et  d e  la cholestérine, que  l'auteur isole l 'une d e  
l'autre à. 1'P.tat d ' n c h t e s .  Ce travnil, très soigneusement étudié, 
sera également pulilié dans ce Recueil. 

M. Wauters a adressé un rapport  documenté s u r  la recherche 
du beurre de coco dans le beurre. On sait  que M. Wauters a indi- 
qué le premier la méthode basée sur  le dosage des acides volatils 
solublcs et insolubles. Cette méthode a été modifiée notamment 
par M. Mougnaud et par  MM. Muntz et Coudon. 

M. L. Robin a présenté un procbdé qui parai t  Btre des plus 
intéressarits e t  des plus sensibles pour la recherche de la  rriarga- 
riiie e t  du beurre de coco dans le beurre [Ce procédé a été publié 
dans ce Recueil (1906, p. 454)l. 

M. Hamcl Hoos a prksenté une note sur  un cas assez curieux 
de dédoublement des malieres grasses d'un beurre pur. 

M.  Parodi a envoyé u n  travail s u r  les indices anormaux qiie 
donnent à I'analysc certains beurrcs dJEgypte et siir les causesde 
variation de la composition des beurres. 

M. Bonn a fait un travail s n r  la pureté des beurres des  Pays- 
Bas. Ce pays a institué, cornme on le sait, u n  contrble officiel de  
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la pureté des beurres. Cette institution, excellenle en soi, ne saii- 
rait  cependant dispenser les beurres provenant de  Ilollmde de 
tout contrcile de la par t  des  pays irriportaleurs d e  ces beurres. 
C'est l'opinion exprimée p a r  plusieurs délégués étrangers, qui 
considerent qiiele contrûle hollandais n'est pas absolu. 

Laits. Fromages. - M. Bordas a présenté plusieurs notes 
relatives à. l'analyse rapide et complète des laits, au dosage du 
bichroriia1.e de  potasse utilisé pour la conservation des &chantil- 
loris, a u  dosage de  la caskirle dans Les laits et les frorriages. 

M. Sauton a fait, au  nom de M. Trillat et a u  sien, deux commu- 
nications, l'une s u r  le dosage de la matière alhurninoïdedu lait, 
l 'autre sur  le dosage d e  la r.ns6ine dnns le fromage. 

Ces t ravaux ont été publiés dans ce llecueil (1906, p. 205 
et 363). 

Il résulte de la discussion qui a suivi ces diverses conirnunica- 
tions que le dosage de la caséine présente un grand intérét dans 
l'analyse d u  lait, et qu'il est regrettable que,  dans  la plupart dcs 
analyses actuelles, cet intéressant élément d'appréciation soit 
dosé p a r  diffbrence, c'est-&-dire accumule sii; -lui tontes les 
erreurs  qui  ont pu être commises d a n s  le dosage des autres Clé- 
ments .  

M. Bruno a fait une communication s u r  le  calcul du  mouil- 
lage e t  de  l'écrémage du  lait. 

M. André a fait, au  nom de  RI. le baron Peers, une  communi- 
cat,ion s u r  le lait tel qu'il devrait 6 t h  livrP. EL la consomm a t '  ion. 
Les conclusions de M. Peers, relatives à l 'organisation des socié- 
tés  de laiteries, à la rkpression des fraudes et  à l'utilité d e  définir 
le Iait de bonne qualitb, ont été adoptées par  la section. 

M. de Raczkowski a fait, en collaboration avec M. Chasscvant, 
u n  rapport s u r  les procédés d'analyse du  lait. Ces auteurs  don- 
nent. la prCférence à. deux méthodes : celle du  Laboratoire muni- 
cipal de  Paris  et celle d e  M. Bordas. 

RIN. Paruit et Dupré ont  fait u n  rapport  sur  les dangers que 
présente la iiiauvaise alimentation des vaches laitières au point 
de vue de In qualité du lait. 

Ils ont forinulk les conclusions suivantes : 
i0 Que tous les sujets destinés 3. l a  production d u  lait soient 

rciconniis indemnes de tiihcrt:iilose p a r  I'exariicn clinique et par 
l'épreuve de la tuberculine, qui devra C t ~ e  gén6ralisEe et  rendue 
ol~ligatuirc~ ; 

2O Qu'il soit interdit de faire usage de pulpes ensilees et  de 
dreches de  liquides de distillerie p o u r  l'alimentation des vaches 
laitières. 
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Ces vœux ont ét6 adoptés. 
M .  Bordas a rappel6 & c e  sujct que JI. C h .  Girard a signalé il y 

a lonatemps le danger  que présente I'einploi des drèches dans  
l'alinientation des vaches laitières. 

REVUE DES PUBLICATIONS 

(A suiorej. 

FR ANS AISES 

IBostige du snufrc lWi-C. - M. E.  BEItt iER (Comptes 
rendus du 24 déceml-we l906). - L'auteur el'f'ectue l'attaqui: du  
soufre au  moyen d'Az0311 fumant ,  ailtlitionnP. d'un pciii di: KBr ; 
le hrome mis en liberté dissout le soufre, e t  le bromure de sou- 
fre est décorriposé iin1iii:diaterrier,1 p a r  I'excks d'acide: Ce rkactif 
agit 2 froid. 

Mode operatoive. - On place d a n s  une pelite capsule la matière 
à doser, contenant de 0gr.l à. Ogr.S de  soufre;  on  ajoute 10 cc. 
dtAzOH fumant ,  et l'on y projette Ogr.5 à 1 g r .  de  ICBr p u r  ; au  
bout de quelques minutes, on évapore à siccit.6 au  fiain-rna- 
rie ; on reprend deux oii trois fois p a r  qiielqiies cc. d'J[CI, eri 
évaporarit chaque fois ; on redissout daris l'eau, et I'ori dose 
S04€IZ dans la solution ainsi obtcnue. 

Séparation du hnrguin ,  da strontium et d u  enl- 
clunn. - MM. CARON et  ItAQUET (Bulletin de In Sociele chimiyue 
du Nord de la France, I Y 0 6 ,  p. 105). - Aprés avoir passé en 
revue les divers procédés employés pour séparer le baryum, le 
strontium et le calcium, les auteurs font remarquer que la 
méthode qu'ils préconisent s e  rapproche p a r  certairis points de  
celle qu'a décrite M. Baubigny en 1895, niais ils ont évité les 
i~iconvénients que celle-ci pri:sent,e. 

Le principe de leur procédé consiste à 6liininer suecessivernent 
le baryum par  uri chrorriate en rriilieu ücélique, le strontiurri pa r  
un chromate neutre en rnilieu alcoolique e t  à caractériser le cal- 
ciuni, en rnilieu ammoniacal e t  alcoolique, à l 'aide du  ferrocya- 
nure de potassium, le ferrocyanure douhle de potassium et de 
calcium Flant à peu prés  insoliihle dans un  milieu aniriioriiaeal, 
surtout en présence de  l'alcool. 

Mode opPratoire. - Coiiirne dans lit marche cl;issiqiic:, on com- 
inence par  précipiter les niétaux nlcnlino-terreux à l'état de car- 
bonates par  le carhonate d'aiiinioiiiuin, en pr+serice du clilorure 
d'arririioniuni, alin d'éviter la prkcipitation du  nisçnésiuin. Au 
lieu de traiter ces carbonates par  l'acide chlorhydrique,d'Gv;~por.cr 
cet acide ou d'en éliminer l'excès par  l'addition d 'un acétate alca- 
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l in, les auteurs dissolvent immédiatement les carbonates dans 
l'acide acétique, dont un excés ne présente aucun iriconvériient ; 
ils portent la solution k l'ébullition, afin d'éliminer CO3 ; ils ajou- 
tent un excès (4 à 5 cc. environ) d'une solution de bichromate 
d'ammonium acétique, obtenue en faisant dissoudre dans l'eau 
100 gr. de ce sel exempt de  sulfate et  de  chaux  et  en ajoutant, 
d'abord de I'ammoniaqiie pure A 2a0 RanmF: jiisqu'& teinte jaune 
(il en faut  à. peu près 70 à 75 cc.), puis  50 cc. d'acide ircktiqiie 
cristallisable, et cornplétant un  litre. Aprés addition de la solu- 
tion de bichromate d'arnmonium acktique, le chromat,e de baryum 
est précipité; on I'élirriine par  filtration. A la liqueur, qui doit 
étre rouge-orangé et ne plus précipiter par  le hichromate d'am- 
rnoniu~n acétique, on ajoute de  l'arnirioriiaque pure non carboria- 
tée, de  maniEre transformer le bichromate en chrornate rieutre; 
on verse l'alcali jusqu'k teirit,e jaune pnle, puis mcorc. une dizaine 
de gouttes, de  f q o n  à se trouver en milieu ammoniacal. Les 
liqueurs assez coricentrées en sel de stroritiuiri doririerit irrirné- 
diatement un  prkcipite de chromate de strontiurn ; on achkve la 
précipitation par  addition d'un volume d'alcool à 60-70°. Le chro- 
mate de calcium ne se précipite pas, car il faudrait,  pour  le pré- 
cipiter, eniploycr de l'alcool plus  fort. On filtre pour sbparer Ic 
chromate de strontium forme, et l'on ajoute au filtratum une 
solution de  ferrocyanure de  potassium (environ 2 gouttes par 
cc.); il se forme un  ferrocyanure double d e  potassium et de cal- 
ciurn, qui n'apparail  que sous l'irifluerice de  la chrileur, si la 
liqueur ne  contient que des traces de  calcium ; il faut alors, 
avant  de chauffer, ajouter u n  peu d'airirnoniaque, pour  kviter la 
transformation du  ferrocyanure en ferricyanure : l'alcool, I'airi- 
rnoniaqiie, les sels aminoniacaux qui  se trouvent dans le liquide 
favorisent la forination du  précipite 

On pourrait  encore dkceler Ir calciiirn au irinyen de I'oxalate 
d'arrirrioniurri dans les liqueurs déharrasskes du chromate de 
strontium, mais le ferrocyanure de  potassium est préfkrable. 

P a r  ce procédé: la détermination du  barguiri est facile en pré- 
sence de fortes proportions de strontiurn et de  calcium. 

Lorsqu'on peut opbrer directement sans passer par  la forma- 
tion des carbonates, la serisibilité est encore plus g rande ;  on 
peut déceler une partie de chlorure de  baryum en présence de 
8.000 parties de chlorure de  strontium. 

M. Wavelet a préconisé le chroniate de  strontium pour préci- 
piter les petites quantités de  sels d e  baryum qui  existent & l'état 
d'impureté dans les sels de strontiurn employés e n  médecine, et 
il a pensé que  le chromate de strontiurn était  prefkrable ii l'acide 
hydriifluosiliciqiie, au bichromate dc potasse et a u  sulfate de 
strontium pour précipiter le baryum. MM. Caron et  Raquet ont 
constaté que les chroniatcs alcalins, en milien acétique, sont 
deux fois plus sensibles que le cliroiriate de strontium. 
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[I est plus difficile de  s6pnrer de petites quantités de strontium 
en prksence de  fortes proportions (le baryurri. la forrriation du 
précipité de chromate de  1)aryuin entr;iinarit parfois c d e  h i  

chromate de  strontium. En opérant coiriine il a été dit, c'est-a- 
dire cn milieu forterilent acétique, en présence d'un excés de 
clironiate d'ammoniurri e t  k l'ébullition, on parvient k déceler 
nettement le  strontium en présence d e  125 fois plus de baryum. 

De fortes proportioris d e  cnlciu~n ne  &ent pas les rccherchcs 
de faibles quantités de strontium, mais  il faut Bviter des réactifs 
c;irbonatés, lesquels donneraient lieu ?i l a  foririation de  carbonate 
de chaux, qui pourrait  être pr is  pour d u  chromate de strontiurn. 
11 est vrai qu'on distiriguerait facilenierit le précipité de carlio- 
nate de chaux au moyen de  l'acide sulfurique. 

Quant la détermination du calcium, elle est possible en 
présence de  fortes proportions de baryum et de strontiurri. La 
rCaction p a r  le ferrocyanure de potiissium cst tclleincnt sensible 
qu'en faisant dissoudre les carbonates et en filtrant le chromate 
de baryum sur  des filtres ordinnircs, on peut tmuver  du calciiirn 
alors que la liqueur primitive n'en contenait pas. II faut donc se 
servir de filtres lavés 2 l'acide. 

IBosage des nitriles et  des oarbylaniînes. -M. GUIL- 
1,H;CIhRD (Comptes vendus du 24 dkceriibre 1006). - L'auteur a 
étudiP, l'act.ion des agents d'ûlcoylation sur  les cyanures, e t  il a 
recherchb. les méthodes analytiques propres à. doser les inClanges 
de nitriles et de carbylairiines qui  s e  forment dans les réactions 
ci-dessus. 

L'auteur indique trois procédés permettant d'effectuer ces 
dosages. 

Le premier, sianalé par  M .  A. Gautier, consiste à faire agir  les 
acides rriinéraux froid ; les nitriles ne sont pas attaques, tandis 
que les carbylnrnines sont d6coniposées avec formation de for- 
miales des amines correspondantes. Il suffit donc, pour séparer 
IFS deux isomères, d'additirinrier leur rriélange de  S04H2 dilue et  
de distiller jusqu'a disparition de  toute odeur de  carbylamine ; le 
nitrile distille seul ; l'azote de la  carbylamine est intégrale- 
ment retenu;  on le dose en le  faisant passer à l 'état d'AzH3, p a r  
éhullition prolongée en présence de  S0'1I2 concentré. Quant a u  
nitrile. on l'hydrolyse t:n le chauffi1;lnt eri tube scellk à 1500 pen- 
dant 3 heures en précence de  SOLH2 à 50 p .  100 ; il suffit ensuite 
d'efrectuer un dosage d'AzI13. 

Le second procédk irnaainé par  l'auteur consiste à faire agir  à 
froid le brorrie ou les hypobroiriites alcalius, qui  décorriposent 
complètement les carbylarriines eu dégageant leur carbone biva- 
lent sous forme de CO% Les nitriles ne sont p a s  attaqués. Il 
suffit donc de  doser CO2 forrnk. 
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Enfin, l 'auteur a observé que les carbylamines dkcomposent a 
froid les solutions d'acide oxalique avec mise en liberté de volu- 
mes égaux de CO¶ et  CO. Les nitriles ne réagissent pas. Le dosage 
des crirbglamines est. donc, dans ce cas encore, ramené à un 
dosage de COP. 

Ohscrvatloa~ critiqocs sur In tliagnonc cri*tallo- 
grapliiqiie tln beurre. - M .  le Dr P. A. LEGROS (Revue 
intemntion.  des falsijications et d'analyse des rnatiPres alzrnentazres, 
1906, p. 159). - Voici les conclusinns de ce travail : 

1" 1cn'existe pas de cariiclères optiques dkfinis et invririnhles, 
permettant d'identifier k coup sîir le beurre nalurel, à l'exclusion 
d'autres produits alimentaires gras. 

20 Les crislaux d u  beurre fondu ne passedent pas  une confi- 
guration e t  des propriEtEs cristallographiques de  sp6cificitC indiç- 
cutable, attendu qu'ils ne fournissent pas toujours, et seuls parmi 
les corps gras ,  des sphérules cristallines d'aspect particulier, 
donnant l a  croix d e  Saint-AndrC: à la lumière polariske. 

3 O  Les cristaux secondaires et  autres du beurre n'ont pas une 
morphologie exclusive d e  celle d'autres agglom6rats cristallins, 
app:~rtenant à des matières grasses autres que le beurre naturel. 

Si donc on admet qu'un beurre frais a pu étre mélangé d'un 
beurre plus ou moins alteré ou préalablcrrierit soumis k la I'usion, 
la présence de cristaux non conformes au type pr imaire  & croix 
de Saint-AndrÉ, dans la texture du  mélange, ne  parai t  pas de 
nalure 2 permettre d'affirmer, sans risques d'erreur, une falsifi- 
cation par  des matières grasses étrangères. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGÈRES 

~~éac i iu i i  iiiicrocliiiiiique d o  cnlvre. - MM. MEER- 
BURG et  FlLIPPS (Chemische Weekblad, 1905, p .  G 4 I ) .  - 
D'aprk i ' au tcur ,  le chlorure de  cæsium permet de caractériser 
O miIligr. OOOZ de cuivre ; il se produit des cristaux rouges en 
forine d'aiguilles ou de prisiiies hexagonaux constitués par  un 
chlorure d o u l ~ l e  de cuivre et  de ciesiurri. 

E n  augmentimt la dose dc chlorure de c ~ e s i u m ,  on obtient des 
crist;iiix jitiiiies, qui dcvic:ririent. rouges par additinri d 'un peu de 
chlorure d e  cuivre. 

La préscrice (lu cobalt et d u  fer nui t  k la rietteté de  la réiiction ; 
le plomb et le bismuth n'exercent aucune influence. 

Dosqc  de l'acide carbonique et da earbone. - 
MM. J .  lllc FARLANE et  A.  W. GREGORY (Chemilcer Zeit., Rep. 
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2906. p .  3JO).- Les a u k u r s  emploient la riiéthude B l 'hydriite de 
baryte pour absorber CO2 e t  se servent de l 'appareil  figure ci-con- 
tre.A la partie inférieiire du  petit vase A se trouve u n  tube auquel  
est adaptb u n  tuyau de caoutchouc muni  
d'une pince. Le fond d u  vase est tapissé de -3 coton de  verre, que  recouvre un peu d'a- 
miante ; à sa partie supérieure, le vase 
porte un  bouchon eri caoutchouc k deux 
trous ; par  un  de ces t rous passe le tube B,  
q u i  est léghreinent courhi: à s a  partie infé- 
rieure, et p a r  l'autre passe 'le tube en 
spirale C, qui est recourbe en forme d'U à C 
sa partie supSrieure. Avant de mettre  I'ap- 
pareil en communication avec le tube ;Z 
cunil~ustiori, or1 chasse l'air par  uri cou- 
rant d'air excrnpt de  COa ; puis. p a r  B, on 
fait entrer une quantité mesurée d'hydrate 
dc baryte titrke, de telle façon que A et  
une partie de la spirale C soient remplis ; 
en m h i e  temps on fait passer un  courant 
d'air exempt de  CO2, qui  fait passer une 
partie de la solution de  baryte de la spirale 
par le tube en U dans la partie supérieure d e  C .  

Lorsque cette manipulation est terminie, on fait  entrer  COZ ; 
lorsque ce gaz est absorbe, on laisse kcouler la solution de baryte 
(cn ouvrant la pince en A) ; on  lave l'eau chaude et  l'on titre 
I'exces de baryte p a r  une  solution décinormale de S O Y '  en pré- 
sence de la phénolphtaléine. 

La qiiantiti! de baryte troiivke, retranchée de  la quantité ini- 
tiale, donne l a  quantité ahsorbée p a r  CO'. Corrirne contrble. le 
carbonate de  baryte formé, qu i  reste sur  l'amiante, est dissous 
dans HÇI, et l'on dose la baryte à l'état de sulfate. 

Au lieu d e  baryte, on peut employer une solution arnmonia- 
cale de chlorure de  baryum. L. G. 

AnmIpm d i a  zinc indontriel. - 31. J. Ij. C. ( /n ,qen ier i~  
2906, p.  351). - Pour  l'analyse cornplEte d u  zinc métallique, on 
emploie u n  appareil composé d'un matras d'Erlenineyer de 
750 cc., muni d'un houchon à deux trous, portant (in tube de 
siirct6 et  u n  tulie de dkgageinent, ce dcrnicr se rendant diiris un 
aulrc m a t r i ~ s  analogue de 90 200 cc., en cornrnunication lui- 
rriéme avec I'atrnosphére. 

On int,rodiiit dans le prerriier riiat,ras 200gi .  de  n ida l  et 
200cc. d'eau, et dans le deuxicme 10cc. d 'une  solution cnnte- 
narit 7 g r .  de  brome e t  7 g r .  de  soude ciiustique par  litre. 

Dans le prerriier matras ,  on verse peu k peu SO'H' coricentr6, 
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et,  lorsque le zinc est  dissous, on filtre le liquide en lavant le 
résidu sporigieux qui reste s u r  le filtre jusqu'à éliiriiriiition de 
SObHS. 

Dans le liquide filtré el les eaux  de  lavage, on détermine le fer 
par  le permanganate de potassium. 

Dosage du plomb. - Le résidu spongieux est attaqiié par 
.4z03tI ; le plomb se dissout : s'il laisse u n  rEsidu insoluble, 
constituf: par  de l'ktain ou de l'antimoine sous forme d'oxydes, 
on filtre ; on mi lanse  avec 12cc. de S041-12 à 30 p .  100 ; on h a -  
pore jusqu'k fiirntses blanch(:s ; on laisse refroidir ; on filtre le 
Çulfate dë plomb, et I'on continue comrnc: d'ordiriairc. 

D o m q e  de 1'a~ltinm'~ze. - La solution sulfurique est traitire par 
l 'hydroglne sulfurC, et I'on filit digércr le précipité k froid pen- 
dan t  24 heures dans une solution de  s u l f u r e  de sotliurn ; on 
filtre, e t  l'on prk ip i te  p a r  SOiIIP le sulfure d'ant,iinoiric ; on 
laisse &poser ; -on i l t r e  ;- on lave, et le sulfure est dissous dans  
HCI conceritr6, eri f;iisarit bouillir pour  cliassrr H2S ; un ajoute 
13 il 20cc. d'lIC1 dilué, e t  l'on dose I'antirnoine I'éhiillition par 
le brornqte de potassium, en employant I ' i r id i~o  comme indica- 
teur  de la réaction finale. 

Dosuqe du bismulh et du cuivre. - Lc résidu insoliihle dans le 
sulfure d e  sodium est trait6 p a r  AzllQt le ciirhonate d'anirno- 
niaqut:, afin de doser le hismnt,ki et le cuivre, coirime de COU- 
turrie. 

Le bismuth est skpnré sous forme d e  carbonate et pesé sous 
forine d'oxyde ; la solutioii filtr&, additionnée de  c$inure d e  
potassium, est traitée piar ll2S pour précipiter le cadmium, s'il y 
en a ,  et,  aprés  filtration, ie cilivre est prhcipit6 piir r6ilcidui~- 
tion par  SOb1i5. 

Dosage de l 'wsenic.  - CI:  dernier est tlb,tcrininé d a n s  1;i solu- 
tion bronio-sodique que contient le petit rriatras. P. T 

Recherche des azoîates danm les iodures ulcalios. 
- JI. BAROSI (Ciornali! d i  fnrmru:ia d i  Torino,  1906 ,  p. 152). - 
Ln méthode habituelle de recherche des xmtates dans  les iodures 
iilcalins consiste & traitcr la solution d'iodure par l'hydrogène 
naissant rC.,sultant de I'nïtion di1 zincsur  une solution alcalirie; un 
dFgasement d'ammoniaque indique la présence rl'tZz031i. L'incon- 
vénient d e  cette rnéthotle consistc en ce quc: les lessives alciilines 
absorberit f;icilerrient l'mirnr)riiaque et peuvent tloriric:r la I éaction 
ci-dessus en l 'abserm de  nitrates. On Fvite cette cause d'erreur 
en opérant comrne il suit  : i g r .  de  l'iodure B essayer est dissous 
dans l'eau et précipité par  une quantité suffisante d'une solution 
d e  chlorure rnercurique B 5 p. 100; daris la solution filtrke, on 
rlécèle AzOW avec le sulfate ferreux ou la diphénylamine. II faut 
au  préalable s'assurer de l'absence d'iodate. 

A. D.  
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Eau onygl'née. - C .-II. LAWALL (Pkav~nnc~uticd Juu,i.nnl, 
2906, Il ,  p.  699). - L';icétnriilide est employée comine agent  de  
conscivation de I'eau oxygknée, à laquelle elle coiniriunique à la 
longue une odeur de nitrcibenzine. Pour  l i ~  rechercher, il suffit 
d'asiter 23cc. d'eau oxygénée avec quelques cc. d e  chloroForme : 
on évapore le ctiloroforrne à siccité, et l'on etl'ectue sur  le résidu 
la réaction de I'isonitrile. A .  D. 

Fnrmaldonlme indicateur dans le dosace dm sacre - 
par la liqueur eupro potassique. - JI. G11IGG1 (Zezts. 
f .  rtnnlyt. Chmie, 1906, p. 123). - M. Criggi recommaiide le 
rEactif de liach, la forma~doxiirie,  coirime pouvant servir d'indi- 
cateur. en présence d'un alcali, d a n s  le dosase  du sucre p a r  la 
liqueur cupro-potassique. 

Pour pr6p:trr:r ce réactif, on  dissout 6gr.93 de chlorhydrate  
d'hvdroirylarnine dans l 'eau, et l'on +joute B ln  solution ainsi 
obtenue 5 gr. de potasse caustique en solution et 7 3  25 de for- 
rnaltiéhgde en solution ù 40 p. 100 ; on coinpléte ensuite 100 cc. 
En présence des solutions de  sel de cuivre niéiiie diluées, il se pro-  
duit iine coloration violette. 

Dosagr, de  la stryehnilne. - MM. WERS'IER el PGLtSEL 
(ilmerican Drz~q,qist, 1906, p.  3G2). - Aprés avoir extrait  le 
résidu d'alcaloïdes bruts  dans  une  préparation d e  noix vomique, 
on doit le dissoudre dans 28 cc. d e  SoiII% à p.  100 ; ii cette 
solution on ajoute 3 cc. d'un rni:larige h volunies Cgnux d'hzO3tl 
(1) = 1,4) et d'eau distillée et  2 cc. d'une solutio~i aqueuse d'azotite 
de sodium à 5 p. 100 ; on agite et  on laissc a u  repos pendant 
trente minutes exactement, en agitant dniicen~ent de dix minntes 
en dix iriiriutes ; la solution est alors rendue alcaline, et le trai- 
tement est ensuite continué par  le chlorofurrrie suivarit la 
méthode ordinaire. A .  1). 

I>osage du tannin danri le vin. - M. 1'. FELDJIANX 
(Zeltschr. f .  nnalyl. Chemie, 1906,p. 258).- L'auteur a modifié 1;1 

méthode de Neubüuer-Lowenthal en remplaçant le perninnga- 
nate de  pott~sse par  une solution titrée d'hypochlorite de calciuni. 

Ce dernier rie &ait pas sur  l'alcool, ni sur la glycérine, ni s u r  
d'autres produits orgnniqiies ; à ce tit,re, ce p r o c d 6  est trés 
prnt iqneppar  doser le tannin dans le vin et rend inutile une dis- 
tillation préalahle de  ce liquide. 

Pour préparer la solution d'hppochloi.ite, on prend 22gr. 5 de 
ce sel, qu'on dissout dans l'eau, et l'on unène  200 cc. On prend 
10 cc. de vin, qu'on étend à 190 cc. ; on ajoute 2 cc. d'une solu- 
tion d'indigo à 0gr.5 p. 100 et 2 cc. de SObI-12 à 20 p. 100 ; le mélange 
est titré par l'hypochloritc. On reprend à nouveau 10 cc. de vin ; 
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o n  a jou te  30 cc. d 'eau et  Ogr. 3 env i ron  d e  n o i r  an ima l  ; on 
chaiifTe a u  bitin-marie pendan t  quelques  i n s t an t s  ; le noi r  retient 
le  t a n n i n  ; on filtre ; o n  l a v e  l 'eau c h a u d e ,  jnsqu 'à  c e  q u e  le 
f i l t r a t i m  a i t  u n  voluriie de 200 cc. ; o n  a jou te  l a  so lu t ion  d ' indigo, 
p u i s  SOCI12,et l 'on t i t re  à nouveau avec  I 'hypochlorite d e  calciurn; 
l a  differcnce en t r e  les d e u x  t i t rages  donne  l e  t a n n i n .  

LA solut ion  d 'hypochlor i te  e s t  d 'abord  t i t rée  avec  d u  t ann in  
p u r .  Lorsqii ' i l  s 'agit  d c  doser  le t m n i n  d a n s  d 'aut res  suhstnnces,  
o n  opére  d e  la m è m e  façon,  ma i s ,  polir  le deuxikme t i t rage ,  
o n  enlève  le t ann in  a u  moyen  d e  la poudre  de peau.  1,. G .  

BIBLIOGRAPHIE 
Les alinients. - Analyse, expertise, valeur alimeiitaive, par 

A .  BALLAND, ancien pharmacien principal au  laboratoire des exper- 
tises du Colnite de l 'intendance. 2 volumes de 940 pages ( J .  Baillibre 
et fils, editcurs, 19, rile [Iautefeuille) ; prix : 20 f r .  - Ainsi qiie le 
déclare I'ituteur dans sa prél'ace, cet oiivrsge n'est pas un traite des 
alinients;  c'est un expose mr'thodiquement coordonne de ses travaux 
sur  l'alimentation de l 'homme e t  du cheval, pendant une  trentaine 
d'üriuées. A i .  Balland s'est atfonriG l'étude de ces questions, et  il a 
pu réunir un grand nombre de documents préciciix pour les cliirnistes. 
Les praticiens et les experts spécialisbs dans les industries de la meu- 
nerie, de la boulangerie, de  l'épicerie, de la laiterie, des conserves 
alimentaires,des f o u r r a g e s , ~  trouveront d 'abondants matériaux qu'ils 
pourront utiliser en toute confiance. Tous les produits que 31 Balland 
a utilisés pour ses expériences sont, en effet, d'origine certaine, et, 
pour obtenir des résultats coinparables, il a toujours employé les 
memes methodes ana l~ t iques ,  qui sont dticrites au début dc  son 
livre. 

Le premier volume est consacre aux ciireales et  aux produits prove- 
nant  des cér5ales (farines. piiris, patisseritis). 

Le second volume est consacré aux légumes, fruits, viandes, laita- 
ges, conserves, boissons, fourrages. Ce volurne se termine par une 
étude interessonte et  docuirientee sur le phosphore et le soufre dans 
les aliments. 

Les huiles et les graisses d'origine animale. par 
1. FRITSCH, ing6nieiir cliirriiste. (Desforgcis, Piliteiir, -29, quai des 
Grands Aiigiistins. Parisj. - Prix : 10 fr. brochb ; 11 fr.  relie perca- 
l ine .  - L'ktude des huiles et  graisses d'origine végktale présente u n  
grand interét au point de vue de  leur fabrication et  au  point de vue 
de  leurs applications industrielles. Si la fonte et le raffinage des siiifs 
sont connus dans leurs grandes lignes, il n'eii est pas de rriérrie des 
autres corps gras.  trls que le suif d 'os,  le suint de laine, la lanoline, 
les dkgras. les huiles de poissons, etc. ,  qui sont peu connus et  aux- 
quels les ouvrages existant ne cionsacrent qiic dc courtes notices. 

M .  Fritsch comble donc une laciiue en publiant un ouvrage eonte- 
nant  des monographies coinpletes des diverses graisses d'origine ani- 
male  et rnentiorinant les appareils ernployes pour leur traitement. 
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Le livre que nous signalons contient dix chapitres ; dans le pre- 
mier, l'auteur traite des principaux iilémcnts des curps gras ; le 
deuxième et  le troisiiime chapitres sont consacrés aux huiles d'animaux 
terrestres et marins ; le quatrième est  consacre aux suifs et  le cin- 
quième au suif d'os ; la graisse de  laine,  la graisse d'Yorkshire, la 
lanoline, la graisse d e  foulon, les deçras  Sont l'objet des sixième e t  
sepliéme chapitres;  le huitikrrie chapilre est consacre l'analyse des 
degras ; dans  le neuviCme, l'autenr traite de l'analyse des huiles et des 
graisses. Le dixième chapitre est  réservé aux brevets récents relatifs 
aux huiles et  aux graisses. 

L'Hypgkne d o  travail dans les établissements 
inda~trlels et eorniuerciaon, par L .  GRILLET, inspecteur du 
travail dans  I'induslrie (Gauthier-Villars, éditeur, quai des Grands- 
Augustins, 35, Paris). Prix : 2 f r .  50. - Les deux aide-mémoire pré- 
cédemment publies par M .  Grillet, Legislation des accidents du 
travail .  Réglemenfation d u  travai l  dans les établissements indus- 
tviels, forment un exposé très complet, très judicieux et trks clair 
des deux points de l a  l~gis la t ion  du travail qui intéressent le plus le 
rriunde iridustriel : d'uue part ,  les respunsabilites des accidents dont  
les ouvriers sont victimes dans leur travail, d'autre part, les prescrip- 
tions lkgisIatives et  rkglcmentaires qui régissent l e  travail, spéciale- 
ment en ce qui concerne l'admission des enfants,  l'apprentissage, le 
travail de nuit, l e  repos hebdomadaire, la durée du travail, les tolé- 
rances et dérogations dont peuvent bénéficier les industriels, I'inspec- 
tion du inva i l ,  etc. 

L'auteur a pensé qu'il était nécessaire de  compléter ce Code du 
travail et d'étudier les prescriptions et les dispositifs d'hygiène e t  de  
sécurite applicables à tous les établissements industriels e t  comrner- 
ciaux. 

Le préserit aide-mémoire traite donc de  l'Hygiène du t ravai l .  
Venant aprhs les excellents ouvrages de Freycinet, Layet, Proust, 
Kapias e; Poincaré, il était parfaitement inuiile qu'il fut un traité 
complet d'hygiine publique et prive[! ; au contraire, l'nuleur a pense 
qu'il rkpondrait mieux aux nécessités qui o n t  déterminé sa publica- 
tiou, s'il Ptait excliisivernenl uu traité theorique et pratique d'hygiène 
industrielle ; s'il indiquait, A la fois, aux ingénieurs, aux chefs d'en- 
Ireprise, les prescriptions d'hygikne déterininees par les règlements, 
et les dispositifs divers permettant de les appliquer. 

Après un aperçu historique sur l a  législation du travail e t  l 'examen 
des prescriptions d'hygiène visant l'emploi des femmes e t  des 
enlants, l 'auteur arrive,& l'etude de  l'hygiène générale des ateliers, 
qui forme dans l'ouvrage un commentaire très coiriplet d e  l a  loi du  
11 juillet 1903, des neuf premiers articles du decret du  29 novembre 
1904, etc. 

Ihris les deux  premiers chapitres, RI. Grillet traite de  l'assujettisse- 
ment des etablissements et de la procédure appliquée par I'lnspection 
du Iravail ; successivement il passe en revue les causes de  viciation 
de l'air, la propreté des locaux de travail, la desinfection, l'evacua- 
tion des eaux résiduaires (puits perdus, puisards, puits absorbants, 
éviers, etc.), les travaux dans les egouts, etc., les cabinets d'aisances 
(water-closet, fosse septique), l'aération, le chauffage ; l'évacuation 
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des vapeurs et des gaz, des huées, des poussiért:~, des furri$es.et pro- 
duits divers ; l'ini.t.allation ries filtres à poussieres et s~para te i i rs ,4a  
pulvérisation en vase clos de substances toxiques, la ventilation des 
ateliers, l'humidification des salles de filatures, l'hygiène individuelle 
des ouvriers. 

Nofin, dans un dernier chapitre, il étudie les prescriptions spéciales 
applicables à l'emploi de la ceruse, aux fabriques de  vert de Schweiii- 
fiirt, A l'industrie de  la poterie d'btain, B la inanipulation du linge 
sale et au  couchage du personnel. 

Cet aide-memoire, illustre par plusieurs clichés d'appareils et 
d'installations diverses, constitue le guide nécessaire de tout industriel 
soucieux d'appliquer, dans ses ateliers et sans dépenses exagerc'es, les 
prescriptioris réglerrieuLaires d'hygiéue indusliielle. 

La nkenrlté du Iravail dans les étublirrvernentn 
industriels e l  uiinmerciuox, par L .  GRII.I.RT, iuspertkur d u  
travail dans l 'industrie (Gauthier-Villars, èditeur, quai des Grands- 
Augustins, 55, Paris). Prix : 2 Ir. 50. - Cet aide-nieiiioire I'urme le 
quatrii.nie et dernier volume de  la série consacrée par l'auteur a 
l 'étude de l a  legislation du travail ; il constitue en inkmc teirips la 
suite naturelle et necessaire du volume précedent : L'Hygiène  d u  
travail.  

Pour ces deux volurnes, M .  Grillet n'a pas cru qu'il était  sul'fisarit 
d'indiquer aux ingknieurs, aux industriels, les prescriptions legisla- 
tives e t  réglementaires visant l'hygiène e t  la securitt: du  travail ;  il 
a pense qu'il était en outre indispensable de leur indiquer les moyens 
de  les appliquer. 

Ce volunie contient donc la description des principaux appareils de 
protection e t  dispositifs de sbcnrité consacrés par I'cxpérieoce ou qui 
ont été suggkrés & l'auteur par l e  soiici de concilier la skcurite et la 
sant6 du travailleur avec les nécessités industrielles. En les signalant, 
M .  Grillet a surtout tenu compte de leur efficacité, de leur prix de 
revient et de la corrirrioditti de leur eiriploi ; il a ,  en outre, voulu 
donner i3 tout industriel le nioTeri de les faire appliquer, sans titiides 
préparatoires, dans  ses ateliers. 

Après avoir passe en revue tous les traviiux qui sont interdits aux 
enfants et aux ferrinies, l'auteur étudie suecessiverrient l'isoli~nient des 
moteurs, les passages ent re  111s machines, l'établissement iles esca- 
liers, la protection des puits, trappes, echafaudages, porits volants, 
l'installation des monte-charges et ascenseurs, la protection des 
cgliridres e l  cOnes de friction, des bielles, manivelles, arbres, poulies, 
courroies, engrenages, volants, la protection des scies diverses, 
degauchisseuses, raboteuses, toupies, etc., des meules-erneri, le [na- 
niement des courroies, la n i s e  en train et l'arret des ruachines, les 
dispositifs d'arrêt des riiuteiirs et de débrayage des niachines, le nel- 
toyage, le graissage et  les rtiparalions, les precaulions conlre I'in- 
cendie, l'isolement des appareils electriqiies, etc. 

Un grand nombre de figures illiistrent cet ouvrage, qui doit entrer 
dans la bibliothèque de  tous les chefs d'exploitation du commerce et 
de l'industrie que ne laissent pas indifférents les soucis de la sante et 
de la skcurite de leur personnel. 
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Bulledin scienti6que et Industriel de la maison 
Honre-Bertrand fils, de Grasse. - -  % 9 é r i c ,  no 4, octobre 
1906. - Ce Bulletin est divise, comme les précédents, en trois par-  
ties : la première, consacrée E U X  travaux scientifiques, renferme des 
recherches sur la formation, la distribution et l a  circulation des pro- 
duits odorants chez les plantes;  l a  deuxieme partie, revue indus- 
trielle, renferme d'inléressants rrnscigncments sur l a  situation du 
iriarche cornmercial des diverses essences ; enfin, l a  troisihrne partie 
est une revue des travaux récents sur Irs parfums e t  huiles essen- 
tielles. 

Eporation biolog.iqne intensive des eaux rési- 
daaires, par F. BAUCHER. 1 brochure de  61 pag. (Vigot frères, 
kditeurs, 9 3 ,  place de  1'Ecole-de-Médecine). - L'auteur, 3 qui l'on 
doit dbjll d'intéressantes recherches sur la suluhilisalion snimoniacale 
et. l'oxydation nitrique des matiCres organiques en bassins fermés 
recevant des eaux d'égout. étudie dans cette brochure l'application d c  
procédti dit sep t ic  tank avec fosse septique aulomatique et  lits bacté- 
riens Ce procédé y est soigneusement etudie aux points de  vue phy- 
sique, rnecanique, chimique et  bactériologique. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
. . 

Arrètk ministériel fixant les méthudes que devront 
suivre les 1abui.utoires ofïieielu pour I'analyse des 
ulcools, eaux-de-vie et liqueurs. 

Alcools et eaux-de-vie. 

TITRE ALCOOLIQUE. - On determine le titre alcoolique al~parent en  
notant les indications données par le therrriornetre e t  i'alcoométre. On 
a amené au préalable, le liquide A une température aussi voisine 
que possible de  1 Y .  On se reporte ensuite aux tables de Gay-Lussac 
pour faire la correction de  température.  

Pour d6terniiner le titre alcoolique réel, on distille 230 cc. de liquide, 
mesures A une température aussi voisine que possible de 1Y. Si le 
titre alcoolique de l'alcool à examiner atteint ou dépasse 650, on en  
prend seulemerit 200 cc , e t  l'on ajoute 50 cc. d'eau ; si le titre alcooli- 
que est inférieur & 5'10, on distille 275 cc.; oii en recueille 250, et l'on 
retranche 1/10 du chifrre trouvé; on opére la refrig6ration au moyen 
d'un serpentin en étain pur, a j a n t  au moins 1 mi:tre de longueur et  
reîroidi au  moyen d'un couranl contiuu d'eau froide. Le distillatum 
est recueilli dans un ballon jaugé de 250 cc., d ~ n s  lequel on place 10 cc. 
d'eau. A l'extrémité du tube du réfrigerant, on ajuste, a u  moyen 
d'un caoutchouc, un tube d e  verre qui vient plonger dans l'eau placke 
au rond du balion, de rnanicre a assurer la condensation des produits 
de téte, notamment des aldiliydes. Lorsque les premikres portions 
sont condensées, et  au fur et  a mesure que le ballon se remplit, on 
abaisse ou l.'ori incline le ballon recepteur, de maniére que le tube ne 
plonge plis dans le liquide distil!e. On pousse la ilistillation aussi loin 
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que possible. On amène ti 250 cc. le volume du distillatum, et I'on 
prend son titre alcoolique. 

EXTRAIT SEC. - 25 cc. d'eau-de-vie, places dans un vasc en verre à 
fond plat, sont évaporés au bain-marie on chauffe pendant  trois heu- 
res. et l'on nése. 

On peut vérifier le titre alcoolique reel en employant l a  formule de 
AI. Blarez. 

Soit : A le titre alcoolique riel ; 
a le titre alcoolique appavenl ; 
E l a  teneur en extrait sec par  litre. 

Voici les valeurs de a-etablies par M. Blarez : 

Titre Valeur 
alcoolique de a. 

- 
es. . . . . . . . .  
30.  . . . . . . . .  
35. . . . . . . . . .  
40. . . . . . . . .  
45.  . . . . . . . .  
5 0 .  . . . . . . . .  
55. . . . . . . . .  
60. . . . . . . . .  
7 0 .  . . . . . . . .  
80 .  . . . . . . . .  

Si l'extrait renferme de la glycérine, il y a lieu de modifier le coef- 
ficient a en le divisant par 1.05. 

On fait u n  examen sommaire de  l'extrait et on le goûte ; on se rend 
compte ainsi de  la présence dans celui-ci de sucres, de tannins, de 
glycérine, de  substances diverses (aromatiques, pimentées, etc.). 

Acior~É TOTALE. - 25 cc. d'alcool ou d'eau-de-vie sont placés dans un 
large rase  de  verre fond pla t ;  un ajoute 5 gouttes de soli~liou 
alcoolique de  phénolphtaléine ;i 1 p. 100, et  I'on t i tre au moyen de 
la potasse N:?O ; soit n le nombre de cc. de liqueur titrée employie, 
n X 0,12 donne l'acidité par litre exprimée en acide acetique. 

Si l'alcool ou l 'eau-de-vierenlerme une quantité sensible d'acide car- 
bonique en solution, il faut, avaul de faire le dosage, faire bouillir au 
réfrigérant ascendant. 

Si le liquide est très colore, comme c'est le cas pour les rhums, on 
prépare, dans un vase identique celui oh l'on a placC l'eau.de-vie, 
une solution aqueuse teintee au  moyen d'une quantité convenable de 
bruri Ilisnlaik, e l  I'on peut airisi, par corriparaisori, se rendre compte 
du moment  où se produit le virage de l'indicateur. 

Acioi~b FIXE. -Dans un vase de verre, on met 25 cc. d'eau-de-vie ; 
on évapore au bain-marie jusqu'i ce qu'il reste environ 5 cc., et  l'on 
termine l'évaporation dans le vide, comme pour les vins ; ori redissout 
le résidu dans l'eau, et or] le titre curnrrie dans l'essai precéder~t.  

~ O S A G E D E S  IMPCRETBS PAR FONCTIONS. - Ces dosages s'effectuent sur les 
alcools arnenes il t iOO ou les eaux-de-vie distillees et amenées egale- 
ment B 5O0 ; on se sert dans ce but du liquide provenant de  la distille- 
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tion et ayant servi ti déterminer le  degré alcooliqiie réel. Si le degré 
alcoolique de ce liquide e s t  siipérieiir & ,500, ori le dilue avec de l'eau ; 
si, au contraire, il est inférieur A JO(], on y ajoute de l'alcool pur  B 950 
en quantité dtiterniinee; il faut, dans ce dernier cas.  tenir compte 
ulterieurement de l a  proportion d'alcool ajouté. 

Exemple. - U n e  eau-de vie marque 300 ; on en distille 275 ec., et  
l'on recueille 230 cc.; ce dislillaturri marque 330 ; il faut donc ajouter 
h 100 cc. 36 cc. d'alcool pur $ 955 ce qui donnera u n  volume de  
234cc. 3 (voir tables ci après). Tous les nombres obtenus en employant 
les coefficients ou les tables qu'on trouvera plus loin (et qui donnent 
la proportion des diverses substances en grammes par hectolitre d'al- 
cool a 10Oo) doivent donc, dans ce cas, etre divisée par 1,343. 

Tablealc donnant les volumes d'olcool a Y5O à ajouter à 100 volumes 
d'alcool titrant moins de 5 0 °  pour obtenir de l'alcool a 50°. 

Degré 
alcoolique 
- 

30° . . . 
3 i 0 .  . . 
32O . . . 
330 . . . 
3k0 . . . 
350 . . . 
36O. . . 
370 . . . 

. . . 
39O . . . 
400 . . . 

Volume 
d ' a l ç o o l  

à 950 
b ajouter 
- 

92.8 
40.1 
.38. O 
36.0 
33.9 
31 - 8  
29.7 
27.ti 
25.5  
23 4 
21.3 

Volume 
final 

obtenu 
- 

140.2 
138.2 
136.3 
i34.3 
132.6 
,130.4 
128.4 
126.5 
124.5 
122.5 
120 .5  

Degré 
alcoolique 

- 
410. . . 
42O. . . 
430 . . . 
44O. . . 
ka0 . . . 
460 . . . 
470 . . . 
48O . . , 

4'30 . . . 
500. . . 

Volume 
d ' a l c o o l  

à 950 
à ajouter 
- 

19.2 
17.2 
14.9 
12.8 
10.7 
8.6 
6 .4  
4 .3  
2 . 1  
O 

Volume 
final 

obtenu 
- 

148.5 
116.4 
114.4 
112.4 
110.3 
108.2 
ioü . 2 
104.1 
102.0 
100. O 

Tableau donnant les volumes d'eau a ajoutev a 1 0 0  volwnes d'alcool 
t i trant  plus d e  5 0 ° .  

Volurne 
d'eau 

à ajouter 
- 

107.4 
109.6 
102.7 
100.4 
98.1 
95.9 
93.6 
91.4 
89.2 
87.0 
84.8 
112.6 
80.4 
78.2 

Degr6 
alcoolique 
- 

860 . . . 
85O. . . 
84O . . . 
830 . . . 
820 . . . 
81" . . 
80°. . . 
790 . . . 
780. . . 
770 . . . 
760. . . 
7s0 .  . . 
740. . . 
730. . . 

Volume 
d'eau 

h ajouter 
- 

76. O 
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Voliirnc 
d'eau 

à ajouter 
- 

46.0 
4 3 . 9  
41.8  
39.7  
37 6 
3 3 . 4  
3 3 . 3  
2 1 . 2  
4!) i 
27 .  Ci 
">:;. O 
9% 9 

. Volume 
d'eau 

a ajouter - 
20.8 
18.7 
10.6 

, : 14.5 
12 4 
10.4 
8.:1 
6.2 
4.1 
2 .  l 
0 . 0  

DOSAGE DES AILIÉHYDES. - a .  Dosage co lo r imi t r i yue .  - On prepare 
une solution titrée d'aldkhyde éthylique pur renfermant 1 décigr. de 
ce corps par litre d'alcool pur h 50° et une  solution de  bisulkite de 
rosaniline. 

Solution l i t d e  dlaldi!hz/de éthylique. - On purifie d'abord de i'alde- 
hydate d'ammoriiaque pur du commerce, e n  le broyant, A plusienrs 
reprises, dans un mortier avec de I'kthrr anhydre  et en dkcantant 
chaque fois ce dissolvant. On fait ensuite sécher I'aldéhydate A l'air 
libre, puis dans  le vide sur l'acide siilfui-ique. 

On pkse 2 gr .  386 d'aldéhydate sec (cette quantité correspond à 1 gr .  
d'aldéhyde) : on introduit la matière dans un petit ballon jauge d e  
100 cc., e t  l'on fait dissoudre à frai? dans environ 50cc. d'alcool pur 
A 9 3  ; lorsque la solution est operée, on ajoute 22 cc.7 d'acide sulfii- 
rique normal dans l'alcool pur ii 95" ; il se produit aussitôt lin prkci- 
pitc de  sulfate d'ammoniaque ; on complète le volume d e  ,100 cc. avec 
l'alcool pur à 9 3 0  ; puis on  ajoute, en plus, 0 cc.8 d'alcool, de manière 
& compenser le voli irn~ oçciipC pur Ir sulfate d'amrrioniaqiie formé (il 
se produit, en effet. I g r . 5 0  de sulfate d'arnmoniaqiie, dont l a  densité 
est de 1.76) ; on agite ; on laisse déposer jusqu'aii lendemain.  et l'on 
filtre ; on a ainsi une solution d'aldehyde & l p. 100 dans  l'alcool pur 
A 9? ; on la dilue ensuite avec la quantité d'eau et la quantité d'al- 
cool pur A 500 nécessaires pour obtenir une solution ti 100milligr. par 
l i t re  d'alcool h 500. 

BisulFte de vosaniline. - Dans un ballon jaugé de  250 cc., on 
verse : 

Solution de  fuschine au 1/1000 dans l'alcool pur à 950. 30 cc. 
Bisulfite de soude A 360 Baumé . . . . . . . . 15 - 
Rau . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 
On bouche; on agite ; on laisse reposer pendant une heure.  A u  

bout dc cc temps, on ajoute : ,15cc. d'acide sulîurique au tiers, puis on 
coinpl&te 230cc. avec l'alcool pur à 50". 

Cette solution est Ibgbrement coloree lorsqii'elle vient d'ktre prépa- 
rée  ; elle se dko lo re  cornplèterrienl au bout de quelque temps. 

Le hisulfite de rosaniline se conserve mieux lorsqu'il est préparé en 
solution alcoolique qu'en solution aqueuse. 

b .  X o d e  operatoire. - On emploie dcs tubes à essai de 20cc. de 
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capacité, bouchés ti l'émeri et  portant un  trait de  jauge de  IOcc. ; on 
introduit dans un tuhe 10cc. de solution d'aldéhyde t.ype & 0,100 pa r  
litre, et, dans un autre, 10cc.  de l'alcool essayer (distillé et amené 
h. 500) ; on ajoute dans chaque tube 4cc. de réartif bisulfite de rosani- 
line ; on agile, et l'on attend pendant vingt minutes ; a u  bout de  ce 
temps, on procède à l'essai colorimetrique. 

Le liquide type est examiné sur une épaisseur de 10millimPtres; on  
déterrriine I'kpaisseur de l'autre liquide nécessaire pour cihlenir l'dga- 
lite de teinte ; si le liquide est peu coloré, on abaisse l'bpaisseur du 
type h 5 millimktres pour faire l'essai, puis on multiplie par  2 le 
chifire lu. 

L'intensité colorante obtenue n'est pas proportionnelle à la teneur 
en aldehyde. Le tableau suivant permet d'dtablir une courbe donnant  
la teneur en aldkhyde, calculéc par hectolit,re d'alcool absolu. 

INDICATION DU C O L O R I M ~ ~ T R E  
(épaisseur en 1/10. de millirni.tre) 

Pa: 
hectolitre 

ti'alciitil à 1000 

On ne doit considérer cet essai que comme approximatif, si la 
teneur en aldChyde du type es t  assez eloignde de  celle de l'alcool 
examine, et l'on doit se servir des indications de ce premier essai 
pour en faire uri second dans lequel on dilue convenablement soit 
avec l'alcool pur a 50% soit le type, soit le liquide examiné, suivant 
que ce dernier a donne une coloration moins ou plus intense que le 
type. 

DOSAGE VUI .U~II?THIQUII .  n m  AI.OPHYOES. - Si l'alcuul oii l'eau-de-vie 
renferme une proportion elevee d'aldéhydes (certaines eaux-de-vie de  
marc, par exemple), on peut effectuer le dosage par l a  méthode volu- 
inetrique. 

Mode o p i r a t o i r e .  - On prépare les soliilions suivantes : 
4 0  Solution S : 
Sulfite de soude pur et sec ( i ) ,  12 gr .6 ,  qu'on fsit dissoudre dans  

400cc. d'eau ; on ajoute 100gr.  d'acide sulfurique normal et une 
quantité suffisante d'alcool 950 pour faire un  litre. S'il se ddpose des 
cristaux de sulfate de soude, on filtre pour les séparer.  

2fi Sriluliuri 1: soluliori normale décime d'iode dans l'iodure de 
potassium ; I cc. de cette solution correspond à Ogr.0032 d'acide sul- 
fureux ou à Ogr.0022 d'aldéhyde éthylique. 

(1) Si le sulfite de soude n'ktitit pas pur, on y doserait S09,  et l'on en 
prendrait une quantité contenant l i g r . 6  dc  sulfite pur. 
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On titre l a  liqueur S au moyen de  l a  liqueur 1 ; si le sulfite de  soude 
employé est pur, 10cc. de la liqueiir S exigent 20cc. de  liqueur 1. 

Pour doser l'aldéhyde, on introduit, dans un ballon jaugé de 10Occ., 
muni d'un long col (1), la solution & t i trer  (10cc. si clle renferrnc de 
5 à 40 p. 1.000 d'aldéhyde, 20 cc. si elle en contient de 2 à 5 p.  1.000, 
et  50cc.  si elle n 'en contient que de 1 ti 2 p. 1.000) ; on ajoute 50cc. 
de liqueur S ; on corripléte le volume de i00i:c. avec l'alcool à 3@ pur ;  
on agite et  l'on bouche solidement le ballon avec un bouchon de 
liége. 

On prepare un ballon témoin, semblable au précédent, dans lequel 
on  introduit EiOcc. de  liqueur S ; on compltite également son volume 
h iOOcc., e t  I'on agite. 

Les deux ballons sont places dans un bain-marie chauffë à 500 ; on 
les y laisse pendant quatre heures, en maintenant cette température, 

Au bout de ce temps, on fait refroidir ; on agite de nouveau ; on 
préliive 50 cc. de  chacun des deux liquides, sur lesquels on effectue le 
titrage de l'acide siil fureux libre au  moyen de la liqueur 1 (2). 

Soit. A le nombre de cc. de liqiieiir 1 exigtis par les 5Occ. de liquide 
du ballon ternoin, et  a le nombre de  cc. exigés par le ballon conte- 
nant la solution aldehydique : l a  teneur cn aldchyde,par litre de cette 
dernière. sera : 

(A -- a) X 0,4k, si I'on a opéré sur 10cc.  ; 
(A - a) X 0,2S, si l 'on a operé sur  20cc. ; 
(A - a )  X 0,088, si I'on a opér6 sur 50cc. 
DOSAGE DES ÉTIIEIIS. - Dans un ballon (3)  de 2ûOcc., on introduit 

100 cc. d'rau-de.vie A5OC1, deux grains de  pierre ponce et  cinq gouttes de 
solution alcoolique de phénolphtaléine à ,l p .  100; on sature exactement 
les acides libres au moyen d'une liqueur de soude N / l O  (liqueur prepa- 
rée fraichement et exempte de carbonates);  on ajoute ensuite 20cc.de 
liqueur aicaline N/lO, ct  l'on fait bouillir pendant 10 iicures au  rerri- 
gérant ascendant;  on laisse refroidir; on ajoute 20 cc. de S04Hs Nil0 ; 
puis on titre l'excès d'acide par la soude NI10 (on cerifie bien exacte- 
ment  le titre de la soude par rapport A l'acide, et,, s'il n'y a pas corres- 
pondance absolue, on en t ient compte dans les calculs). 

Soit n le nombre de cc. de liqueur N/10 employé ; n X 17,6 donne 
l a  teneur en ethers (évalues en ether acétique) par hectolitre d'alcool 
k 100 degrés. 

Lorsque l'alcool B andyse r  renferme une proportion appréciable 
d'aldehydes, on  effectue la saponification par une ébullition de deux 
heures avec une  liqueur titrée de sucrate de  chaux. Le sucrate de 
chaux n'agit pas sur  les aldkhydes comme le fait l a  soude caustique. 

DOSAGE DES ALCOOLS SUPERIEURS.  - Liqueur type. - Solution ren- 

(1) Les ballons de 100-140 utilisés pour l'analyse des sucres conviennent 
bien. Le volume du col, au-dessus de la graduation 8. 100cc., est dc 15cc.  
environ, et ce volume est ndcessaire pour permettre au  liquide de se dila- 
ter par la chaleur sans faire sauter le bouchon. 

(2) Il faut ajouter environ 50cc. d'eau, puis un peu da solution d'arni- 
don, sans quoi, en présence de l'alcool, la coloration finale est rouge-brun 
sale, au lieu d'etre d'un beau bleu. 

(3) Ce ballon doit ktre en verre dur, non attaquable par les solutions 
alcalines. 
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fermant Ogr.667 d'alcool isobutylique pur par litre d'alcool pur i 
6607. 

Mode opératoire.- 100 cc. d'alcool ou d'eaii-de-vie & analyser, prCa- 
lablement distillé et amen6 exactement au titre alcoolique d e  509, 
sont placés dans un ballon de  250 cc . ;  on ajoute t cc. d'anilinc pure, 
i cc d'acide phosphorique sirupeux pur et  quelques grains de pierre 
ponce, et I'on chauffe au réfrigérant à reflux, de n3anièi-e à maintenir  
le liquide à une douce éhullilion pendant une heure. Au boiit de cc 
temps, on cesse de  chauffer, et, lorsque lc liquidr est refroidi, on le 
distille. 

II faut avoir soin, pour effectocr cette distillation, d'incliner le bal- 
lon à 43 degrés environ e t  de le relier & un serpentin d e  verre par un 
tube assez large et termine en biseau. Le refrigerarit doit @tre bien 
refroidi et avoir environ 1 mètre de  lorigueur, de manière que le 
liquide distillé s'écoule à la temprlratiire ordioaire ; on recueille, dans 
un petit ballon jauge, exactement 75 cc. de liquide, qui renferment 
la totalité de I'alcod et  marquent,  par c o n s é q ~ e n t , 6 6 ~ 7  B l'alcoomètre. 
On rend ce [nelange homogène par agitation.  

On f'ait agir l'acide sulfurique sur ce liquide ; pour cela, on se sert  
de petits matras d'essayeur d'une capacité de  100 cc., dont on coupe le 
col de manibre que celui-ci mesure environ 20 cc. de longueur; avec une 
pipette, on mesure exactement 20 cc. de l'alcool distille, qu'on introduit 
dans un matras propre e t  sec ( 1 )  ; on introduit 10 cc. d'acide sulfurique 
mooohydraté pur et incolore. qu 'on fait couler le long de  l a  paroi du 
rnatras, de manière qu'il se réunisse au food;  on mélange ensuite 
vivement l'alcool et l'acide, e t  I'on chauffe le mélange à 1200 pendant 
une heure dans un bain de  chlorure de calcium bouillant a cette tem- 
perature et  maintenu a un  niveau constant par un ballon d'alirnenta- 
tion rempli d 'eau .  

Eu même ternps que l'alcool ou les alcools & essaFer, on rnet dans 
le bain un rnatras contenant 10cc.  de liqueur type à 0,667 d'alcool 
isobutylique pur et  10 cc. d'acide sulfurique. 

On rcrnarquc que cette solution type a une composition telle qu'elle 
correspond a u  produit de la distillation d'une solulion de  Ogr. 500 
d'alcool isobutylique pur dans  1 litre d'alcool B 30°, la distillation 
L'lant 1'ait.e dans les conditions di: l'expkrience, c'est-&-dire en reciieil- 
lant les trois quarts du liquide distille. De cette façon, la coinpa- 
raison entre l'alcool A essayer et  la liqueur du type peut se faire 
aisément. 

Lorsque l'alcool essayer et  la solution type ont et6 soumis pendant 
une heure à I'actiori de l'acide et. & la terripérature de i200, on retire 
les matras du bain de chlorure de calcium et on les laisse refroidir, 
puis on les compare au  colorirnètre e n  donnant au type une épaisseur 
de 10 millimèlres. 

L'intensité colorante obtenue n'est pas absolument proportionnelle 
à la teneur en alcool isobulylique. Le tableau ci-dessous permet 
d'établir une courbe donnan t  la teneur e n  alcools supérieurs, évalués 
en alcool isobutylique et calcules en grammes par hectolitre d'alcool 
à 1000 : 

(1) Pour nettoyer les matras, on y fait cbauffer de l'acide sulfurique. 
puis on les rince plusieurs fois a l'eau, et on les fait égoutter. 
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INDICATION D U  COLORIMÈTRE 
(bpoisseur en 1/10' de millirnetre) 

ALC001,S 
supérieurs 

par hectolitre 
d'alcool à 100' - 

10 gr. 
20 ,, 

De mCme que nous l'avons dit pour les aldéhydes. si l'intensité 
colorante de  l'alcool examin6 est trks différente de  celle du type, il 
est bon de faire un second essai en diluant l'un ou l 'autre de  ces alcools 
avec une proportion déterminée d'alcool pur a 6607. 

DOSAGE D U  FUHFUHOL.- Liqueur type.- Soluliori d e  fiirfurol a Ogr.010 
dans l'alcool pur A 50O. 

Mode ope'vatoire. - On introduit dans u n  tube l O c c .  d'alcool à SOO, 
O cc. 5 d'aniline fraichement distillée et  2 cc. d'acide acétique cristaIli- 
sable exempt de furfurol; on fait en meme temps un essai comparatif 
avec IOcc. de liqiieur type de furfurol ; au bout de 20 ininutes,  on 
examine comparativement les liqueurs au coloriinètre, en donnant au 
type une kpaisçeur de 10 millimètres. 

Les chiffres suivants permettent d'etablir unc  courbe donnant la 
teneur en furfurol en grammes par hectolitre d'alcool à 100° : 

FURFUROL 
INDICATION DU COLORTMÈTRE Par 

(epaisseiir en 1/40. de  rriillirnktre) hectolitre 
d'alcool & 100° 

- - 
2.000. . . . . . . . .  O gr.4 
1 .000. . . . . . . .  O - 1 

667 . . . . . . . . .  0 - 3  
500. . . . . . . . .  0 - 4  
333. . . . . . . . .  0 - 6  
250 . . . . . . . . .  O - 8 
200 . . . . . . . . .  1 - 0  
133. . . . . . . . .  1 - 5  
100. . . . . . . . .  2 - 0  -- 
80. . . . . . . . .  2 - 5  
67. . . . . . . . .  3 - 0  
50. . . . . . . . .  4 - 0  

Manière d'exprimer les résultats de  l'analyse. - On exprime les divers 
résultats de  l'analyse en grammes par  hectolitre d'alcool 100°: la 
soinme des divers  elr~rncnts (acides. aldt!hydes, kt,hers, alcools snpk- 
rieurs et furfurol) constitue ce qu'on nomme le coefficient non- 
alcool. 

DOSAGE DE L'ACIDE CYANHYDRIQUE. - Ce dosage, ainsi que celui de I'al- 
déhyde benzoïque, ne présente d'intéret que dans le cas de l'analyse 
du kirsch. 200 cc. de  kirsch, placés dans  un ballon de 500 cc., sont 
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additionnes de  quelques gouttes de solution alcoolique de  phénolphta. 
leine, puis d'une solution de soude caustique, jiisqu'à ce que le liquide 
soit très nettement alcalin ; o n  ajoute un peu de pierre ponce. e t  I'on 
distille jusqu'à ce qu'il ne reste pliis dans le ballon que 73 cc. environ ; 
on laisse refroidir ; on ajoute 2cc.  d'acide phosphorique & t iO  degres Bk,  
e t  I'on distille A nouveau, en  faisant plonger I'extrernité du serpentin 
dans un petit ballo'n contenant 6cc.  d 'ammoniaque;  on pousse l a  
distillation jusqu'h ce qu'il n e  reste plus qiie %O cc .  dans le k,:lion. Le 
liquide ammoniacal est  additionne de quelques gouttes L c soliilion 
d'iodure de potassium, et I'on y verse une solution de  nitrate d'argent 
N/fO, jusqiil& f'orniation d'un 1Pger louche persistant. Soit. n le nombre 
de cc. de liqueur d 'argent : 

n X 0,0t35 = proportion d'HCy par litre d e  kirsch. 

DOSAGE DE L'ALDÉIIYDE B E S Z O ~ Q U E .  -- Le produit. dc In disti1l;ition 
obtenu dans l'opération précédente est place dans un ballon de500cc.; 
on ajoute 3 a 4cc.  de  réactif de Fischer fraichernerit préparé. Ce 
rkacti f est forme de : 

Chlorhydrate de phénylhydrazine . , 2 gr. 
Acetate de soude cristallisé. . . . 3 B 

Eau .  . . . . . . . . . . 20 cc. 

On agite ; puis on  ajoute 25Occ. d'eau ; i l  s e  prkcipite de la ben- 
zilidi.ne-phlnylhydrazine ; on filtre ; on lave a l'eau faihlenient, 
alcoolisee, puis on redissout le précipite dans u n  peu d'alcool absolu, 
en recevant le liquide dans une capsule de verre taréc ; on évapore 
dans le vide, et  l'ou pèse. Soit p le poids obtenu : 
p x 2,7 donne le poids d'aldéhyde benzoïque dans 1 litre de kirsch. 

H E C H E H C H E  IIE I , 'A I .COO~.  MRTI~YI . IQUE ( P r o c i d i  Trillal. modifié pnr  
Wolff). - On fait dissoudre dans  un ballon lf igr.  de  bichromate de 
potasse dans 130cc. d'eau ; on ajoute '!Occ. de SWH2 au 1 / 5  et  10 cc. 
d'alcool a 90° 9J0 ou une quantite d'eau-de vie contenant l a  propor- 
tion d'alcool équivalente, puis on laisse réagir pendant 20 minutes ; 
on dislille ; on recueille %cc.,  qu'on rejette ; ou distille ensuite un 
peii plus rapidement,  et  I'on recueille 100cc. ; on prend 50cc. de ce 
distillaturn ; on les place dans un petit flacon bouche A i'erneri, et 
I'on ajoute 2 cc. de  dirnéthylaniline pure ; on agite e t  on laisse en 
contact pendant 24 heures à la température ordinaire ; on transvase 
le contenu du flacon dans  un petit ballon ; on ajoute quelques grains 
de pierre ponce e t  4 à 5 gontt,es de soliition alcoolique t r j s  étendue de 
phénolphtaleine ; on introduit rapidement 3 cc. de solution de soude 
(160gr. de  soude canstique par litre) ; puis on continue & verser la 
soude goutte a goutte, jusqu'à coloiation rose persistante, en ayant 
soin de ne pas dépasser ce point ; on distille 30 cc., pour elimirier la 
dimettiylaniline ; on ajoiitc au résidu de la distillat.ion 1 5 r c .  d'eau, 
I cc. d'acide acetique ct 4 à 5 gouttes d'eau contenant en suspension 
un peii de bioxyde de  plomb ( 9 g r .  de  PbOP par litre d 'eau).  

Si l'alcool essayé renferme de l'alcool methylique, il se produit une 
coloration bleue résistant A l'ébullition. 

M .  Wolff conseille de faire un  essai à blanc avec l'alcool pur 
900-93 et deux autres essais : l'un avec l'alcool renfermant 2/1000 
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d'alcool méthylique et l'autre avec l'alcool contenant 5/1000 d'alcool 
méthylique. 

Liqueurs. - L'analyse des liqueurs comprend : 
10  De'twminalion du degré alcoolique. - On distille 250 cc. de liqueur 

avec 100cc. d'eau ; on recueille 250cc., sur  lesquels on dose l'alcool 
au moyen de  I'alcoornCtre ; 

2O Analyse de  l'ulc001. -- On eliiriiue d'abord les essences avec du 
noir animal. On reduit le degré alcoolique A 23' par addition d'eau ; 
on ajoute h 600 cc. de ce liquide 40 g r .  de noir pur ; on agite ; on 
laisse en contacl pendant 24 heures ; on filtre et  l'on distille ; sur 
l'alcool distillé, on dose aldéhydes, éthers, alcools supérieurs e t  furfu- 
rol, comme il a Pté dit plus haut .  

3O Dosage des essences (Sangle-Ferrikre et Cuniasse). - On met,  dans 
un ballon de  250cc., 200cc. de liqueur et 10cc. d 'eau; on distille; on 
recueille 100cc. ; 5Occ. du distillatum sont placés dans un hallon d e  
250cc. bouche B l'emeri ; on ajoute 25cc. d 'un mélange a parties 
&gales des solutions suivantes : 

Iode : TOgr. par lilre d'alcool & 960; 
Bichlorure de mercure : 60gr. par litre d'alcool h 96O. 
On agite et on laisse en contact pendant trois heures h l a  ternpéra- 

turc de iN0. 
En même temps que cet essai, on en fait un autre avec les mémes 

proportions d'iode et de bichlorure, mais avec d e  l'alcool sans 
essences. 

Au bout de 3 heures, on titre les deux solutions h l'aide de  I'hypo- 
sulfite de soude N/10, après les avoir additionnées de  IOcc. d'iodure 
de potassium & 10 p. 400. 

Soit N le nombre de cc. employés pour l'alcool pur et n le nombre 
de cc. employés pour la liqueur. 

N - n X 0,254 donne la quantité d'iode absorbée par litre de 
liqueur. 

On peut ensuite évaluer la quantité d'essences connaissant l'indice 
d'iode de  l'essence dominante (l'examen organoleptique fournit cette 
indication). 

Voici les quantités d'iode absorbées par I g r .  de  diverses essences : 

Essence de térébenthine . . . 
- denérol i  . . . . . 
-. de menthe  anglaise . . 
- d'orange . . . . . 
- d'amande amère.  . . 
- de petite absinthe . . 
- de grande absinthe . . 
- de badiane . . . . 
- d ' a n i s .  . . . . . 
- d'hysope . . . . . 
- de fenouil. . . . , 

- de coriandre . . . . 
- detanais ie  . . . . 

Grammes 
d'iode absorbes 

- 
3gr.119 
3 - 039 
O - 085 
3 - 475 
O - O00 
O - 939 
O - 508 
1 - 966 
1 - 391 
O - 683 
2 - 297 
2 - 605 
0 - 109 
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-Pour les essences formant  le mélange de  l a  liqueur d'absinthe, 
MM. Sangle-Ferribre et  Cuniasse prennent  comme moyenne igr.238 
d'iode absorbee par  I gr .  d u  mélange des essences cornposanl cette 
liqueur. 

4' Dosage des sucres. - (Vuir l'instruction spéciale pour le dosage 
des sucres). 

50 R ~ c h e r c h e  de ltn nulun? des  matières colorantes. - (Voir l'instruction 
spéciale pour l a  recherche des colorants). 

La prkseiice do plomb dans les glveea et les sor - 
hetu, par M. GAULLIEUR L'HARDY (1). - En Italie, plus qu'ailleurs 
peut-étre, on consorrime enormément de  glaces pendant l 'été; or, le 
docteur Alessandro Baldoni (de Rome) s'est demande! si une partie 
tout au moins des troubles digestifs qu'on observe si fréquemment 
pendant l a  période estivale n e  serait  pas due à l a  présence du plomb 
dans les glaces e t  les sorbets. 

Dans un article très intéressant d e  l a  Riforma medica (25 aoiit 
1906, no CI), il rappelle en  effet que les récipients employés pour la 
préparation de  ces produits sont pour la plupart en cuivre é tamé ; il 
n'est méme pas r a r e  qu'ils soient fabriqués avec un alliage base 
d'étain contenant du plomb. Le mélangeur place dans l'appareil,. qui 
devrait etre en bois, est lui aussi en cuivre étame, pour que sa solidité 
soit plus grande.  Enfin, les cremes qui servent a l a  confection des 
glaces sotil préparées également dans des ciisseroles de cuivre étame, 
où les graisses du lait et  le jaune  des œufs demeurent longtemps 
en contact avec l'alliage qu'on a utilisé pour e tamer  les récipients e t  
qui peut contenir du  plomb. 

Pour vérifier l'exactitude dc  son hypothése, M. Alessandro Baldoni 
s'adressa P l 'une des premiéres maisons connups tl Rome pour la fabri- 
cation des produits glaces ; il parait, en effet, que, dans cette ville, con- 
trairement à ce qui se passe & Paris d'une façon genérale, les mar- 
chands de glaces au détail n e  les préparent pas eux-mémes et s e  
fournissent chez quelques fabricants en gros dont le nombre est trks 
limite. La maison en question livra a quatre reprises notre confrkre 
trois glaces entikres ; ces trois glaces furent chaque fois mises 
dans un verre à expériences, oii on  les laissa fondre complètement, d e  
façon que les parties les plus pesantes gagnassent les couches infé- 
rieures. 

Après décantation e t  filtration, il restait au  fond du verre et sur l e  
filtre une poussiére rn6tallique formée principalement de particules 
d'étain mélangées B quelques fragments de cuivre. Ce dépot pulvéru- 
lent provenait sans  conteste du frottement exercé par le mélangeur 
contre les parois de la s o r b e t h e .  

Reprenant ce dépôt métallique d 'une part e t  le liquide obtenu par la 
fusion de la glace d'autre part, M .  Alessandro Baldoni les soumit B une 
aerie d'analyses minutieuses, qui lui permirent d'arriver aux résultats 
suivants : 

Dans une premiére expérience, les trois glaces réunies pesaient 
685gr. et renfermaient i millir. 7 d e  plomb ; dans les trois expe- 

(i) Gazette des hdpitaux du 25 septembre i906. 
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riences suivantes, des poids de 710gr . ,  697gr. e t  632gr. de glace 
donnèrent respectivement Erriilligr. 5, Sniilligr. 2 e t  1 milligr. 9 de 
plomb. II en résulte que chaque glace simple, dont le poids rooyen 
peut étre évalue 228gr . ,  contenait enviroii Omilligr. 69 de meN 
toxique. 

En France, à Paris tout au moins, en admettant que les mémes 
vices de préparation existent, ce qui est possible e t  rriême probable, 
la dose de plonib pnr glace consornrn6e serait moins furie, le pnids des 
glaces elant géneralement moins considérable qu'en Italie. Il est de 150 
à 160gr .  en moyenne. ainsi que cela resulte d'une petite enqutte à 
laquelle nous nous sornmes livre, et nous parlons ici, bien entendu, de 
l a  glace entière et non de  la demi-glace. 

Le chi f ie  de Omilligr.69 indiqué plus haut  est éviderriruent peu 
élevé; il se rapproche, en  le di.passani Iég+rement, de  celui d'un demi- 
milligramme que le professeur Armand Gautier indique cornme dose 
quotidienne normale, nous dirons, si l'on veut, inévitable, qui arrive 
iusqu'à notre organisme par des voies aussi multiples qu'insidieuses. 
Mais il faut songer, corrinie le dit très justement hl. Baldorii, que ces 
quan t i t h  minimes contenues dans les glaces viennent s'ajouter & la 
dose ordinaire quotidienne e t  que, par leur répklition, elles peuvent 
en  s'accumulant provoquer des troubles. 

Quoi qu'il en  soit, i l  était utile de signaler cette forme meconnue 
jusqu'ici du péril saturriin, e t  l'ou doit savoir gré & M .  Alessaridro 
Baldoni de  l'avoir fait. 11 résulte, d'ailleurs, d'une communication 
faite B l'auteur par le prof'esseur Gaglio (de Messine) que ce dernier a 
constatP, lui aussi, la présence du plomb dans les glaces vendues dans 
cette ville. I I  serait intrressant de s'assurer s'il en es t  de même en 
France et, eu tous cas, ou iie peut que s'associer au  vwu qu'éuiet 
M .  Baldoni en terminantson travail, savoir : qu'une surveillancetievére 
soit exercée sur la qualité et le degré de purete d e  l'étain destine aux 
ustensiles dont se servent les glaciers. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous infornions nos lecteurs qu'en qualité de secretaire général du Syn- 

dicat des cliirnistess nous nous cliargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le perrnelteril, de procurer des cliirnistes aux industriels qui en orii 
liesoiri et des places aux cliirnistes qui sont h la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra- 
cuites. S'adresser h hl.  Crinon, 43, rue Turenne, Paris 3. 

Sur  la demande de M. le seci-étairc de I'Associatinn des anciens elèves 
d e  l'Institut d e  chimie appliquée, nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi deinander dcs chimistes en s'adressant A lui, :-1, ruebliche- 
et ,  Paris (68). 

L'Association amicale des anciens élbves de 1'In~titut national agrono- 
irlique est a mérrie chaque annee d'offrir à MM. les industriels, chi. 
mistes, etc., le concours de plusieurs ingénieurs agronomes. 

Pri4re d'adresser les demandes au  sikge social de l'Association, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 5.. 

. , Le Gérant : C. CRINON. 

LAVAL. - iairarsimim L. B A H N ~ O U D  ET cia. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 
. - 

Etucle sur la iecherahe des fraudes des vlns, 

Par M. G .  I I ~ P E ~ E N .  

Depuis que le vigneron, modifiant les antiques procédés, a 
changé A la fois l a  culture e t  1ü situation du  terrain de  culture 
de la vigne, on  a vu  apparaî t re  sur  les marchth,  sous le nom d e  
vins, des produits qui ,  en raison i n h e  des conditions dans les- 
quelles ils avaient été obtenus, se rapprochaient  plus des vins 
mouillCs que des vins naturels. Ces liquides, déjà suspects, pré- 
sentaient fréquemment, en outre, une particularité frappante, 
qui aurait  pu donner lieu à des confusions regrettables: ils ren- 
fermaient souvent de l'acide tartrique libre en quantitb supérieure 
à un  g r a i n m e  Or, comme l'acide tar t r ique a parfois été 
e~riployB pour relever la sorrirrie nicool-acide des vins mouillés, 
les analystes se sont trouvés mal k l'aise pour  foriiiuler leurs 
conclusions. 

Bien que l'analyse chimique ait  rdev6  des différences considé- 
rahles dans la composition des vins prRpiiré~ avec des raisins 
d'origine et  d e  nature variées, une étude approfondie de leurs  
éléments constitutifs a permis de  dkgager un  lien de proportion- 
nalité entre ces différents éléirients et de  formuler des règles qu i  

<lire rccon- ont pu, tout a u  moins dans u n  grand nombre cle cas, f .  ' 
naître les protluits aJul1éi.é~. 

La conriaiss;mce corriplète des divers iuatériaux que renferirie le 
vin est loin d'être definitive, et le closage de cer t i~ins  d'entre eux 
est, Q l 'heure actuelle, si lent ou s i  indCcis qu'on n'a pu entre- 
prendre,& leur égard, assez de d h m n i n a t i o n s  pour qu'il soit pi-- 

mis de chercher à en coordonner les résult;lts, et force est de se 
limiter nux élkinents qui ont fait  l'objet de dosages courants p a r  
des proc6édk dori~iarit des r6sultüts toujours coriip;mibles à eux- 
niémes. 

C'est donc sur  l'alcool, l 'extrait sec, l 'extrait dans le vide, I'aci- 
d i t6  totale et volatile, le tartre, l'acide tartrique, la glycérine et 
In potasse totale qut: l'attention des nnalystes s'est particulière- 
nient portée. 11 en est r6sulté u n  certain noiiibre de notions pra- 
tiques sur le rapport  de l'alcool ii l 'extrait, s u r  la somme de l'al- 
cool et de lJacidit6, s u r  le rapporl de la glyckrine à l'alcool, s u r  
celui des cendres h l'extrait sec et de l'acide tartrique total k In 
potasse. 

AVRIL iY07. 
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11 n'y a pas lieu d'envisager le cas où  l'expert se trouve en 
présence d'un p ~ q d u i t  d'origine déterminée et dont  u n  type en 
nature peut Stre obtenu, car  il suffit d'opkrer l'analyse conipa- 
rative et de  confronter les résiilt i~ls ohtenus pour dkcider non- 
seulement du deçri! de pureté, mais  aussi de l'importance de In 
falsification. 

Le prohlèrne se trouve plus malaisé lorçqii'on se  trouve en p i 6  
sence de vins dont la nature est inconnue. Exnminons comment 
lu. priricip:rle de ces fraudes, le mouillage, peut tltre coristütEe. 

a) L a  quantit6 de siibstances niinCrdes apportées par  l'eau ne 
modifie pas siiffih;unment In constitution des cendres d u  vin pour 
témoigner de la fraude. To~itcfois,  elle introduit souvent des nitra- 
tes, qui pcuvcnt être ais6inent reconnus et  dorit l n  prksence fait 
habituellement défaut dans les vins  purs .  

b)  Le mouillage, qui a pour  effet de di luer  purenient et simple- 
ment les n~at t i r iaux clu vin,  en augrrientant l a  richesse en eau, 
diminue ln proportion centésimale des matér iaux constitutifs, 
mais ne  change en rien leurs r i~ppor t s .  

La présence si c:irnctdristique des nitrates n e  peut pas  étre 
utilement invoquée dans tous les cas, parce que  les rnanipula- 
tions supportées p : ~ r  le vin, et en particulier le  lavage des vais- 
seaux vinaires, peuvent inti-odiiire dt:s nitrates, en faihlr propor- 
tion, il est vrai ,  mnis dont l'origine n'est pas  frauduleuse. Tou- 
tefois, si l'on conniiît la na ta re  de l'eau prksum6e erriplogEe par 
le f raudeur ,  un  dosage de l'acide nitrique pourra  permettre, pnia 
comparaison avec la teneur en nitrate rle l'eau supposée ajoutée, 
de voir  si  elle est :lssez importante  pour correnporitli7e h une addi- 
tion notable d 'eau,  mnis le i~cnscignciiiciit ainsi obtenu ne peul 
évideninient ,être considéri: q u e  coliiille iirie indicalion et ne con- 
duit pas toiijoiirs h urie conclusion fornielle. 

Jl'autre part ,  coiiiiiie la teneur des vins en eau varie ;t la fois 
avec le d c p é  alcoolique et  l 'extrait sec, l 'estimation de l'cau ne 
peut conduire II aucuiic conclusion. 

Cette eau :iy:~rit un  siiriple rble diliiant, il est clair que le rnp- 
port constaté entre les dilféi.cnts mtiteriauu d 'un vin naturel 
seront respectes après le inoiiillage, puisque tous auront 6té 
dilués dans Iü mtiine proporti'on. 

Toutefois, une iiitéressarite coriçtatat.iori a été faite : le rapport 
du poids de l'alcool L celui de  l'extrait sec est plus fort dans les 
vins alcooliques que dans les petits vins ; et,  comme la dilution 
ne le modifie pas, u n  v in  g h é r e u x  mouillé posshde u n  rapport 
alcool-extrait klcv 6 .  

Les corisidératioiis précciderites font coin prendre pourquoi 3 l . A  
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Gautier, qui a le plus contribué à combattre utilement la fraude.  
du mouillage, a ét12 amené à considkrer, non pas un rapport,  mais  
une somme ; cette inspiration était d'autant plus heureuse que, 
comme l'a montré son auteur ,  l'acidité des  vins est, en général, 
d'aularit plus élevbe que leur titre alcoolique est plus faible, ce qu i  
tend ti donner, non pas une somme alcool-acide identique .pour 
tous les vins, mais variable ehtre certaines limites pour les vins 
riaturels. 

Par le mouillage, l'alcool et l'i~cidit.15 des vins  diminuent paral- 
l&lernent ; par  suite, la somme de  ces deux éléments, se trouvant 
très amoindrie, décèle la fraude. 

Pourtant, les quelques exceptio~is k la régle alcool-acide, slgria- 
Iées par M. A. Gautier, se sont retrouvées sur  des produits qui, 
en réalitk, n'étaient pas des viris rriouillés au  sens vrai du mot, 
niais des vins en quelquc sorte mouill6s dans  la  vigne. Quoique d e  
constitution anormale, ces produits étaient cependant naturels, 
et, si l'expert avai t  le droit d e  les signaler coriirne anormaux 
e t  non susceptibles d'étre considérés comme vins, i l  aurai t  
commis une erreur  regrettable en les qualifiant fraudés p a r  
mouillage. . . 

Aussi, des viris naturels normaux ont p u  6tre assez fortement 
niouillés sans que les experts aient os6 conclure, en justice, l a  
fraude. Les vins d'Algérie nial pré pari.^, fort riches en aciditk fixe 
et volatile, se  sont trés bien prêtes ce genre de  fraude, mais  
l'auteur rle l a  règlealcool-acide, en présence de  ces nouveaux faits, 
a fait remarquer que,  pour  la détermination de la somme alcoob 
acide, il ktait indispensable de  ne pas tenir  compte de I'acidit6 
provenant ou d'une mauvaise viriificatioii, ou d'une conservation 
défectueuse du vin, acidité qu i ,  fort heureusement, se distingue 
de celle (les viris sains, parce qu'elle est surloul formée d'acides 
volatils dont le départ  peut êtreelfectué, sinon rigoureusement. a u  
iiioins approxiinat,ivemeiit et pa r  des  proc6des donrianl toujours 
des résultats c ~ m p ü r a b l e s .  Corivnincu de l'excellence d u  principe 
qui avait guidé M .  A.  Gautier, nous avons cherch6 s'il ne serait  
pas possible d'en faire 6tat  pour apprécier ces vins anormaux, et, 
en examinant d'assez prPs les valeurs de I'ûlcool et de l'acide, nous 
ttvons constat6 q u e ,  rlxris les vins normaux,  le rappoi,t de  l'acide A 
l'alcool augmente a u  fur  e t ' à  mesure que  le degré alcoolique d u  
vin examiné diminue. La valeur de  ce rapport,  bien que  ne repré- 
seiitaril pas une c:oristarite pour un titre alcooiique déterminé, se  
trouve frEquemrnent assez voisin d'un nombre moyen. On peut 
attribuer, a u  nioins en partie,  les oscillations observkes, d'une 
part, à la nature du  cépage et  A la maturation d u  raisin, d'autre 
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g a r t ,  a u x  procédés et conditions dc vinification et de  conservatiori 
des vins  ; ces derniers p e u m n t  riioclifier l'acidité t an t  par le ni& 
chage que piir I'acétification, ce qui  impliquerait ,  pour de 110~1- 
velles htudes, In s6paration des diff6renl.s acides et aussi le dosage 
de  la glycerine, qu i  est u n  témoin de la marche  des fermenta- 
tions. 11 n'a malheureusement pas été possible, e n  utilisant les 
documents publiés, de  tenir compte de l'influence de  ces difl'k- 
rents facteurs. 

- P o u r  l'ét:~blissemerit du  rapport alcool-acide, rious avoris, 
chaque fois que cela a été possible, pris,  comme acidité, 
I ' x id i té  fixe augmentee cle 0,7, correspondant à l'acidité volatile 
usuelle, c 'es t-Mire que j'ai admis le rioinbre indique par  M. A .  
G û i i t  ier. 

Les preiiiiei,~ calculs elf'ectués s u r  les moyennes des vins rie 
toutes les régions de la Frariceet de la plupart des paysétrangcrs, 
représentant environ 5.400 vins, analysés p a r  le  Laboratoire 

acide 
municipal dc Paris  (i), ont établi que  Ic rapport  - alcool ' q u i  
mesure, e n  réalité, l'acidité par  desré  alcoolique, diminue d'une 
fason à peu pr+s r&guli&re nu fur et h mesure que le titre nlcooli- 
que  du vin augmente, et les nièmes observations ont été faites 
pour les vins tlii rléparteinerit de la Gironde, pour  ceux de l'Ili- 
raul t ,  du  Beaujolais-Mâcorinais, ainsi que  pour les vins algériens 
et  tunisiens. 

Mais les valeurs calculées pour chaque degr4 alcoolique ayant 
montre, côtE d'un noyau d e  nombres concordants, des  kcnrts 
assez iiriportarits, taritût eu plus, tautCt (:II rrioiris, nous avoiis dû, 
pour les comparer iitilcmerit. choisir entre deux façons de faire : 
ou bien calculer l a  moyenne des nombres ohtenus, ou bien ne 
faire état que  des minima. Le premier moyen présentait l'avan- 
tage de serrer de plns prbs la véritk que le second, qui ,  par  contre, 
pouvait fournir une indication pour caractériser le mouillage. 
C'est ce dernier que  nous avons adopté. Pour  I'dt,iihlissernent 
de la courbe qui  suit (2), nous avons réuni l'un à 1'auti.e les points 
minima. Ce sont donc ~ P S  c o ~ ~ r b e s  de valeur minima que nous pré- 
sentoris ici. Elles se r:ipl)orterit a u x  \iris rouges seiileiiierit et ont 
été établies : 

10  Avec les moyennes puLliées par  le Lal~oratoire  m~iriicipnl de 
Paris  (3) (5./100 vins environ) ; 

(1) Encyclopc'die chimique, Fréniy. - Analgse des tml i é res  alimentai- 
res .  Art ic le  Vin,  par M. Sangle-Ferrière. 

( 2 )  Çcttc courbe figurera dans le prochain nurnkro avcr ln fin de I'ar- 
ticle. 

( 3 )  Loc. cit. 
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Z0  Avec 365 analyses de vins de la Gironde (Mkdoc-Graves ; 
Médoc-Palus ; sud (le Bordeaux-Graves ; cmvirons du  sud de Bor- 
deaux-Palus ; Saint-Erniliunnais, Côtes-Pommerol e t  Sables Saint- 
Erriilion; Fronsxlais,  Ctibzadnis et  Blayüis-Cbtes ; entre Deux- 
JIers-Palus (i), récolte dc 2887 ; 

30  Avec 103 vins de l'Hérault (2) (récolte de  1896) ; 
ho Avec 33 viris du  13eaujolais-hlaconnais (rkcolte, 1904) corn- 

prenant qiiath-e catkgories de  vins d'Exposit,iori dont la. valeur 
variait de 100 francs et au-dessus, 75 h 90 francs, 60 ii 70 francs, 
53 francs et  au-dessous, la pièce nue ; 

Avec 26 petits ;imrnons à physionomie toute spéciale et dont  
les analyses m'ont 6té obligeaniment comiiiuniquées par  mon 
collègue et a m i N .  X. Rocques ; 

60 Avec 6 vins, plaine d u  Midi de 1ü France (3) ; 
7O Avec 30 vins d'Algi:rie et de Tnnisie dont les analyses son t  

dues A M. X. Rocques, à RI. Sarthou ( I L ) ,  et  à. 31. Blarez ( 5 )  ; 
80 Avec I I  moyennes d'analyses de vins de la Loire-Inférieure, 

au sujet desquels on  n'a pu nous fournir aucune garantie d e  pu- 
reté, soit au  total : 

4.500 moyennes de vins de toute provenance ; 
582 viris authentiques ; 
I I  moyenne: doiiteiises de  vins de la Loire-InfErieiire. 

( A  suivre). 

Car~ctéris~t ion d e  I'es#ence d'absinthe, 

Par  M. L.  CUNIASSE (61. 

L'essence d'absinthe appartient au  groupe des essences qu i  
contiennent de la  thuyone CiDHIW,  a u  m h e  tltrequel 'essence de 
tünaisie. Cette fonction c6tonique serait, d 'après les &cents t ra-  
vaux des physiologistes, cause dc la toxicité exagérée desl iqueurs  
à essences multiplps désignées sous le nom d'absinthe. II est donc 
utile de caractériser cette essence dans u n  mélange, e t  les réac- 
tions suivantes sont celles qui  ont donné, jusqu'à ce jour, les 
nwilleurs résultais : 

2 0  Coiribinaison avec l'hydroxylainine et formation rle I'acét- 

(1)  Ana!gse chimique des oins rouges dudepartement de la Gironde, par 
MM. Gayon, Rlarez, Buhoiirg ; Irripriiiierie nationale, 1888. 

(y ,,innfyse chimique des vins de 1'Herault, par M .  L .  Roos ; Montpellier, 
Iiripriinerie Grnlliei,, 1897. 

(::j l I u n ~ i i ~ ,  Progres ag?.icole et viticole, 7 janvier i906 .  
(4) S A ~ T H : J ~ ,  Journ.  de pharmacie el de chimie, 1901,  t. II. 11. S 5 l .  
(;il fii.&ii~z, Journ.  de pharmacie et de chimie, 189i,  p. 2 8 7 .  
( 6 )  Travail cxbcuté au Laboratoire municip,il de Paris. 
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oxime correspondante à l'aide du sel de Crismer (réaction sensible 
seulement pour les solutions d'essence 2 3 gr. par litre). Elle per- 
met de distinguer les essences h forictiori ci:toriique; 

20 Action de la phénylhydrazinc, 1Egèreincnl plus sensible que 
celle de l'hydroxylamine ; 

3" Action du sulfate acide de rnercure. Les solutions d'essence 
à 3 gr. par litre dans l'alcool à 70° sont ramenées à 3 ou 4 degrés 
alcooliques ; on ajoute un  volume correspondant de sulfate acide 
de mercure, et ['on chaul'fe au bain-marie; dans ces conditions, les 
essences d'absinthe. de tnnaisie et de fenouil donnent un préci- 
pité abondant, et les essences d'anis, de badiane et d'hysope ne 
donnent rien ; 
40 L'iode se dissout en vert dans l'essence d'absinthe, et cette 

propriété se manifeste encore netterrierit daris les solutions 1i 3 gr. 
par litre ; 

30 Enfin, si, dans chacune des essences qui servent à préparer 
In liqueur d'absinthe, dissoutes dans l'alcool à 50° S raison de 
1 gr.  par litre, on fitit agir, pour IÛcc. de solution : i 0  I cc. 
de solution récente i 20 p. 100 de nitroprussiate de soude ( l )  ; 
20 quelques gouttes de solution de soude et 1 cc. d'acide acétique, 
on obtient, avec l'essence d'absinthe de Paris et avec l'esscince 
de tanaisie, une coloration rouge intense ; rien avec les essences 
de feno,uil, d'hysope, de coriandre, de botliarie et  d'ariis ; rien 
kgalcincnt avec unc solution d'aldéhyde cicktique 2 gr.  parlitrc. 

Ces réactions, vérifiées sui- les solutions des huiles essentielles 
pures et sur  des solutions dcthuyone pure, ont étE appliquées h 
des m S l a n p ,  et, aprés épuisement par l'éther, afin d'obtenir la 
concentration nécessaire, sur des absinthes de marque contenant 
de 1 3 gr. d'essences par litre, ainsi que sur iine anisette de 
marque à 0,9 d'essence, chifrres déterminés par notre méthode h 
l'indice d'iode (2). 

Elles ont permis de déceler la présence de l'essence d'absinthe 
dans les prernikes et de vérifier son ahscnce dans la dernière. 

Nous continuons nos rechwches dans le but  d'établir les con- 
ditions d'extrérnc scnsiliilité de ces réactions et de l a  formation 
des  sernicarbuzones. 

On objectera peut-être que ces rénctiuns manquent dc prtci- 
sion et que certaines sorit des réactions colorées ; nous répon- 
drons que nous avons voulu faire une identification entre les diffE- 
'rentes essences de la liqueur nlisinthe ; qu'il s'agissait, non pas 

(1) Modification au réactif d e  Legal pour  les alddhydes. 
(2 )  Voir Annulesde chimie analytique, 1903, p .  17 e t  127. 
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d'une essence concentrée, mais d'uric solution ulcoolique de  type 
connu et très faible en essence$ ; qu'il nous etait i~iipossible, dans 
ces conditions, de  prendi,e les points de  fusion (les traces de corps 
certainement cristallisés que nous obteriions. 

Etiiùc de qoclqnem nouveaux uréoinètres , 
Par M. M.-E.na. Pozzi-JCsco~. 

C'réomètre de Y. Garcia (fi% 1). - IA'xppareil que JI. Garcia  
vient de faire connaitre se rapproche beaucoup des azotoin5tres 
de  Lunge, mais il parait  a priori d'une coinplication inutile. 

II comprend un  tube gazonit!triqut: T, ferme h sa  partie supé- 
rieure par  u n  robinet A e t  
prolongé a u  delà par  u n  
entonnoir F ; le  tube gazo- 
métrique T se prolonge vers 
le bas par une partie cylin- 
drique G ,  de  plus grand 
diamklre, portant  une t i i l~u-  
lure latérale Serinée par u n  
robinet B e t  une  tubulure 
inférieure fermée p a r  u n  
robinet C ;  la burette gazo- 
iiiétriqui: est graduke de O ii 
l5cc. Le robinet Ç est en 
communication, ail moyen 
d'un tube de caoutchouc, 
avec une ainpoule E ;  la tu- 
bulure B coirirnunique, ii 
l'aide d'un tiil-ie d e  caout - 
chobc, avec un entoririoir I). Fig. 1. 

Pour faire fonctionner l 'appareil ,  on met d e  l'eau en U,  
et l'on purge d 'a ir  le caoiitr.houc, le robinet R &tant S e m é  ; on 
ouvre les robinets C et  A ,  et l'on verse du  mercure en E,  jusyu'à 
ce qu ' i l  atteigne le  robinet A ,  qu'on ferine ; e n  abaissant alors 
l'ampoule E ,  le niercure baisse, laissant derrii!re::lui le vide 
baroriiktrique ; on  vide ainsi jusqu'au robinet C ,  qu'on ferine. 
L'appareil est prét  à fonctionner. On verse dans l'entonnoir F 
1 ou 2 cc. d'urine, qu'on fait passer dans le tube7T avec les pré- 
cautions d'usage, puis de  rnénie 10cc.  de  solution 'd'kiYpobi~o- 
mite de soude. L a  réaction s'effectue; malgré le: dégageaient 
d'azote, le vide partiel subsiste dans l'appareil ; la réaction 
teriiiinée, en ouvrant  B, on fait pbnétrer dans la burette l 'eau de  
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l'entonnoir D ; l'azote se  trouve chassé dans  I R  partie supé- 
rieure T ;  on égalise les niveaux liquides avan t  de  faire la lecture, 
e t  l'on rk lu i t  le  volume gazeux lu en lui appliquarit l'expression 
connue : 

vo 
La quantiti: d'urbe x est égale 8 - , en appliquant les 

3% 3 
résu l t i t s  d9Hüfner. 

Cet appareil présente de  graves défauts, notammcnt Ics sui- 
v:trits : 

i0 L'iiquilihre de température n'est obtenu que d 'une façon 
tr6s imparfaite, l'appareil ne pouvant btre immergé dans une cuve 
B eau. 

20 1,'appareil est beaucoup plus compliqiié que celui dYvon 
e t  demande, pour  sa  manipulation, une assez grande quantité 
de  mercure. 

3 0  Il est d'une construction très délicste et coûteuse ; la tubu- 
lure B est une  cause d'erreurs importante, car  on eprouve de la 
difficulté t i  la purger d'air.  

4.0 M. Garcia n'a pas prévu la n6cessitk d e  laver son appareil, 
e t  cette opCralion est très difficile ; n'oublions pas que les trois 
robinets doivent être graissés avec u n  soin extrème, afin d ' h i -  
ter  les rentrées d'air. 

Le principe qui a guidé l'auteur et  auquel il paraît  attacher 
nne grande impnrtiinc:e, consiste B faire réagir I'hypobrnrnite de 
soude s u r  I'urEe dans le vide, pour aider la réaction ; cette con- 
dition ne  nous parai t  pas  utile, car  les meilleurs uréomètres 
sont des appareils à. surpression, tel celui de M .  A .  Job, qui donne 
des r h l t a t s  parfaits.  

0 
Enfin, dans l'uréométre de M. Garcia, avec la petite quantité 

de  liquide ernployk, une agitation parfaite est nécessaire pour 
assurer le  coutact de  toutes les particules appelées à réagir  l'une 
sur  l'autre, et l'appareil ne  saurai t  être agit6 sans dangcr  pour 
l'eau de  I'enlonnoir U et pour les soudures C el B.  

i4Zodification. - Afin de simplifier cet appareil ,  tout e n  conscr- 
van t  la technique de l'auteur, je  conseille l'appareil representé 
dans la fig. 2, dans lequel j'ai remplacé le tube gazornétrique 
Garcia par  iine simple burette à gaz portant,  ?L sa partie infé- 
rieure, un  robinet C A trois voies. On trouve ces burettes dans 
le  commerce ; l'entonnoir D (fig. i )  est rernplacl: p a r  un, tube 

niveau D (fig, 2), qui perriir:t d'apprécier beaucoup plus fncile- 
ment I'égalitC d e  niveau. 
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Je n'insiste pas sur  la manœuvre de la burette C (fi5 2), qui  est 
bien connue; cet appareil offre iiioins de chances d'erreurs, 
puisqu'on supprime l'espace niiisihle de la tubulure B (fig. 1) et 
qu'on donnc k l'ensemble une forme cylindrique uniforme. L'ap- 
pareil est léger, facile h nettoyer, mais i l  m'a paru encore suscep- 
tible de grandes simplifications, tant  dans  la construction que 
dans la technique mérrie de  l'analyse. C'est ce que j'ai cherché B 
réaliser dans l'ur6ornètre que j'ai prksenté récemment à 1 ' ~ c a -  . . 

démie des sciences. 

Pig. 2 .  Fig. 3. 

Uvhniètre P o z z z - h o t  (1) (fig. 3). - Cet appareil est compo's6 
d'un tirhe laboratoire R ,  d'un voluine de  30cc . ,  gradué en dixiè- 
mes de cc. et feririé, à ses deux extrérnitfis, pa r  des robinets A 
et C ; a la partie supérieure, en relation avec le roliinet A ,  se  
trouve un entonnoir F. Uri tube de clioutchouc:, que serre urie 
pincep, relie In tubulure infbrieure C B une ampoule E: remplie 
de  mercure. 

Pour se servir de cet appareil ,  on 6lAve le rkcipient E, et l'on 
ouvre les robinets A et  C, en desserrant la pince P, de façon à faire 
nioriter le rnercure un  p e u a u  dela de :2 ; on a.joute alors 5 2 10 cc. 
d'eau, et l'on abaisse le mercure un  peu au-dessous dc A ,  qn'on 
ferme ; on a, B ce moment, dans le tuhe Fi, du mercure et  un  peu 
d'eau (de 3 B 8 cc.) ; le tuhe de caoutchouc qui  relie C à E étant 

( i )  Construit a Paris par la maison Poulenc. 
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de  dimension convenable, on abaisse l'ainpoule E, de manikre 
amener le niveau du rriercure au-dessous de C,  qu'on ferme ; on 
ferme aussi la pince P et  l 'on rclévo l'ampoule E. Par cette 
m m œ u v r e ,  le tubei l  se trouvercmpli uniquement de vapeur d'eau 
à une pression très rkduite ; on d6tache le tube de  c;ioutchouc 
de C ; on introduit an F l 'urine, qu'on fait passer dans le tulie B 
a-vec précaution, afin d'Eviter toute rentrée d ' a i r  ; on lnve plu- 
sieurs fois, et l'on fait pnsser. de  m h e  les eaux d e  lavage dan8 le 
tube 13 ; après  l'urine, or] introduit u n  excks d'hypobromite de 
soude ; on fcrrnele robinet A ; or] tlktnche le tube de son support 
on  agite ; on attend peadtint c~uelqiies rriiriutes, puis on porte l'ap- 
pareil s u r  la cuve à e a u ,  en le mninteri:mt ù l'aide d 'une pince, et 
I'nn ouvre le robinet C ; Inrsqiie l'éqiiilil)re de  t,ernpirntiire et dc 
pression s'est établi, or] li t  le  volume gazeux, et l'on fait les 
corrections d'usage. 

Cet apparcil prt:stwte les n i h m  acüritages que celui de 
M. Yvon, sans exiger l'cniploi d'une cuve B iriercure, et les iriarii- 
pulatioris sont rrioiris lorigues el plus faciles. 11 peut  Rviderriiiient 
Btre utilisé pour  tout aiitre dosage gazoinétrique. 

Les a v a n h g e s  que prc'sente cet i~pparei l  s u r  celui de 31. Garcia 
sont les suivants : 

1 0  Suppression des espaces nuisibles ; 
20 Suppression d'un rohinet sur  trois ; 
3O Forrne cylindrique uniforrrie ; 
4 0  Grande l6gPrelé ; 
5O Dans l'appareil Garcia, pour ohtcnir le vide, il est nécessaire 

d'abaisser It: récipient B nierciire E à 7 6  centiiiii:lres au nioiris au 
dessous du robinet C ; dims mon appareil e t  en présence de 
l'eau, il suffit d'une difrr:rent:c: rlc nivciaii dr: qnclqcies ctntirrihtr~s; 
toutes les nianipulntionspeuverit se  faire au  niveau iri8me du sup- 
port,  ce qiii est une grande simplification ; 

6 O  L'appareil est essentiellement niobile, ce qui  perniet de le 
prendre dilns les mains, de l'agiter ct surtout de le laver ; 

7" L ' a p ~ ~ ~ r e i l  Ctaiit rriohilc, e t  les rrirsures se faisimt siir Iir cuve 
à eau, or1 rCiilisc l'éqiiilibrc de teiiipératui~: d'une façon parfaite. 

En résumé, je crois pouvoir dire que le tube Il  jouit de tous Ics 
avant;iges du  tube de  M. L'von, sans  en avoir les incorivérrients, 
qiii consistent dans la difficiilti: de In rnarimiivre et  dims le trans- 
port de mercure s u r  In cuve B Pau. Le réswvoir A mercure E joue 
le rble de  cuve à mercure. 

(Escvdn  nacionnl de ngriculturo y z4Erinarin. Laboralorio de 
qz~irnicrc y microbàologia. Lima. 
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Damage dn chlore urinaire. Remimrqneis 
expérimentalesi, 

Par M .  FEUNAND REPITO'I. 

Le dosage du chlore urinaire ne  peut se faire exactement paf 
argentinlétrie ; une calcination préalable est nécessaire, à la con- 
dition de prendre certaines précautions ayan t  pour bu t  d'éviter 
une vo1;itilisation part ie l ledes chlorures. 

Après d e  nombreux essais, nous avons constaté que  la calcina- 
tion entraîne toujours une perte appréciable dc  chlorures. 

Le procédé Charpentier (dosage de l'argent en milieu acidifié p a r  
Az03H)  a été spécialement citudl6 par  nous. II était recommandé 
d'acidifier par  AzWIl, afin d'éviter l'action des cornposés organi- 
ques sur  la liqueur argentiqne. Nous avons acidifie p a r  un 
grand ex&s d'hz0311, et  voici les r h l t a t s  de nos essais : 

10cc. de soliitiori N j l O  d';tzotate d'argent sont acidifiés for- 
tement p a r  Az0311 ; on y verse 3 cc. de solution NI10 de NaCl; le 
mél;tnge tc:rinini.,, nons avons a n i m é  le volume fi 100 cc. ; nous 
avons filtre et pris 50 cc. du filtratum, r e p r k n t a n t  2cc.5 de 
solution de NaCl N/'20; nous avons versé ces 30 cc. dans u n  verre 
A expérience avec 2 cc. d'alun ferrique aiiimoniacal e t  un  excés 
d'Az031-I ; pour obtenir la teinte Iégèreincnt rose caractkristique, 
nous avons versé 2 cc.5 de solution N/10 de  sulfocyanure d'arnmo- 
nium. 

1Jn excés emgére' d'Az0311 n 'a  donc aucune influence sur  le ph6- 
nomène et la double décomposition. Nous avons refait l'essai en 
ajoutant de l'urée, des phosphates, des sulfates, de l 'albumine en 
solution alcaline ; nous avons rigoureuseinent obtenu les niémes 
rFsiiltats. 

Poiissnnt plus loin l'e'rpbrience, nous avons,  siir une sErie 
d'urines, dosi: le chlore gr:ivirriétric~ueinent (aprEs calcination 
appropriée) et siilfor.yariiiiiCtriqiit:iiient ; les ri.siilt,ats, rapportés 
au litre, n'ont varié que  de quelques inilligraniiiies. 

bne urine alhuiriineuse (2gr.5 d';tlbuiiiine p a r  litre) a été 
traitée par  les deux procé(1Es ; Ics résulti~ts ont été les i r i h e s .  

La iiir!thode titriin6triquc, e n  présence t l 'ul l .  g m n d  eaçès d'Az03HH, 
permet de ne pas isoler I'alhuinine, t.itndis qu'on y est ohligk 
lorsqu'on emploie l a  1n6thode graviint:,ti.ique. 

IPccl~cralie dc lu gélittlue duue le sirop de gomine, 
Par M.  JRAX VAMVAKAB, de La Cariée. 

On emploie dans le coinnierce la gélatine pour falsifier le sirop 
de gomine. 
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Un peut tv&s facilement déceler la présence de la gélatine en ce 
cas, a u  nioyen de la liqueur de Nessler. 

Le procédé de  M.  Trillat, basé sur  l ' insoliibilit~ de la gkl;iLirie, 
est trbs long et peut etre remplacé par  celui que je  vais exposer, 
qui est plus simple e t  plns  expktlitif, et qui est bas& sur  la pro- 
priété que  possède la gélatine de réduire In liqueur de Sessler. 

On prend dans un vase ?i précipité .O cc. du  s i rop de gomine i 
essayer, et l'on g ajoute 4 cc. de liqueur de  Nessler ; e n  agitant 
le melange, on observe presque immédiatement la formation d'un 
précipite! gélatineux, qui ne se  dépose qu'après u n  temps assrz 
long. 

La couleur de  ce précipité est brun-gris-plomb sale, lorsqiie Ic 
sirop est pur' et non additionni: de gélatine, et,  clans ce cas, il ne 
se dépose pas de  prCcipit6, m&mt: aprhs plusieurs jours. 

Le précipite est gris sale lorsque le sirop de gomme contient 
de In gélatine, in&ine lorsque celle-ci ne se trouve pas dans une 
proportion de  plus de 5 p. 100. Le précipité se dépose plus rapi- 
dement lorsque la gélatine sc trouve dans le sirop d a n s  ln pro- 
portion de  20 p. 100. 

Les iri6mes réactions sont 01)teniies lorsque le mélange exaniirié 
est soumis h 1'6hiillition. 

Ce procedé donne des résultats t rés  concluants, mèriie lorsque 
la qiiantitk de gélatine recherchée n'est que de 5 p. 100. 

En tous cas, il est nécessaire: pour apprécier bien nettenient les 
couleurs des précipités, d'opércr comparativciment avec un  sirop 
de gonirile pur et  avec le s i rop 2 examiner .  

-- 
A propom c l @  la reclierelie cles eolorantv étrangers 

clans les viiis rouges PAF le forniol, 

Par M. H .  ASTRUC, de  la station cenologique du Gard. 

Dans le  numéro des A ~ m d r s  d e  chimie andyt ique de février 1407 
(p. 52), MM. Ferdiiland Jean et C .  Frabot donnent un  excellent 
niode ~~~~~~~~~e pour rippliquer aisFrnent le formol à l'insolu- 
bilisation complCtc de la matière colorante naturelle des vins 
rouges ordinaires, seluri les reriiarques d e  M. Trillat.  En terrni- 
nnnt,  les auteurs de cette note demandent la collnboration dcs 
chimistes reriologues pour &?voir si leur r6nction est applicable 
a u x  vins de t m ~ s  ckpages. 

Me trouvant avoir sous la main  une collecl.ion assez compl8te 
d'hybrides teinturiers et quelques coupages oh crs vins  spéciaux 
entrent pour  une  part,  j'ai essayé la nikthode de AIM.  Jean et 
Frubot saris y rie11 changer, et j 'ai  constiité que  les r6sult:1ts soiit 
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loin d'étre satisfaisants pour  les vins purs ,  e t  niêirie pour leurs 
coiipügei, dés que la dose de vin t,einturicr att,eirit 3 à 5 p. 100 (1). 
Le filtratuin passe trEç coloré en rouge, r o u p h r u n ,  niarron, 
jaune foncé ou jaune, et les colorants essayés n'impriment h 
ces liquides que iles tons interrriédiaires divers, nullement cürac- 
téristiques, ni en rapport  avec leurs teintes propres. 

Avec les vins des cépages otdiriaires : arümoris, carignans et  
anal~)gues, le procédi: cst parfait  et periiiet (le déceler 1i iilervcille 
le colorant étraiiger (3). 

Il est regrettable que cet essai si  sirnple ne puisse laisser autre  
chose, d'aprés nos exp6rieiices, qu'une présomption s u r  la pré - 
serice d 'un colorarit ou d 'un  cépage teinturier dans le vin incri- 
min& Sur les méines liquides, la réaction de  M. Blarez et  celle de  
M. Eellier ont tloririé u n  résult:it bieri autrement net et iriti:res- 
sant. 

Les cépages teinturiers essayés on1 été les nuiriéros en vogue 
de la collection Seihel, plants d'avenir aujourd'hui trEs répandus,  
ainsi que le Jacquez et l't\licaiite Rouschet. Pcu de vins coiir;ints 
de grande consoinnlation sont exempts d'hybrides Bouschet, et,  
dans nos régions du  riloins, les méprises seraient nonibreuses, 
si l'on se basait uniquement sur  !a réaction proposée par 
M h l .  F. Jean et Pra l~o t .  

Le rémotilvanilline-scicle alilorhydriqae peut-il 
servir à caractériser les Pcri~~ents molulrles, 

P,ir M M. EMM. I'ozzi-Esco~. 

Dans un  travail de  M. Max Vincent, d o n t u n  extrait  a paru dans 
ce Receuil (t. X ,  2905, p .  322) sous le titre : Le rériclif oanil- 
Ilne-acide chlorhgtlriy~ie pour cnractériser les f emen t s  solubles, l 'au- 
teur propuse de  se servir de  la vanilline chlorhydrique pour  
caractériser les fmi ien ts  dans les vkgktaux. 

Or on sait que le r6;tctif vanilline-acide chlorhydrique, réactif 
de couleur jaune, obtenu en dissolvant A froid de la vanilline dans 
l'acide chlorhydrique, coloie e n  violet-pourpre toute une série de  
iiiatières alburriinoïdes ; I'ariiiduri, lorsqu'il n'a pas été purifié 
avec grand soin, donne lui-mérrie cette rGaction, quedonnent  avec 
facilité et intensité l'ovall~uinine, la peptone pure, la sérurn-albu- 

(1)  En portan: l a  dose d e  forniol a 4 cc. et plus pa r  essai, lc rCsultat n'a 
lias c l é  nieilleur. 

(2) Lcs colorant.; ess.iyés ont blé Is fuclisine e t  diverses poudres veiidues 
pour ci: b u t  frauduleux en 1903 et dans les ünnbes 1irL:cédenles ; le formol 
en a dCrolor6 quelques-uns, qui auraient pli passer i n a p c r ~ u s .  
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mine, les-albumines végétales; la caséine, etc. A priori il parait 
donc que la rdaction de  M. Max Vincent n'a aucune valeur pour 
caractériser les diastases, mais j'ai tenu k vérifier le fait  expéri- 
mentalement. 

J 'ai préparé l'état d e  pureté d e  l'amylase, de  la pepsine et  de 
la zymase ; ces sul~stnnces donnent k froid ln réaction de Max 
Vincent, mais elles la donnerit aussi après  avoir subi  pendant une 
heure une température humirle dc 90° et aprés avoir ainsi perdu 
toute activité. Le lait donne aussi la rEaction qu'il a i t  ou  n'ait 
pas été bouilli. 

Cette réaction cst donc incapable d e  caractériser les substances 
de  nature diastasique, e t  il est bien évident quelle ne pourrait  ser- 
vir ,  en ce qui  concerne le beurre, qu'à mettre en évidence I'exis- 
tence de substances alhuniinoïdes . 

(Escuelia naczonal de ngricultura y wterinarm 
Lar'lonztorio d p  quimica. Lirno, Piroll). 

Moyen de fixer les tnyrua en onoutchooe aux 
prlsen de gaz dans  le^ Inhorntoires, 

par M .  FERNAND Rwno'r. 

Les chimistes s a v m t  par  exp6rience cnirihim est tli!sagrénl)le et 
qiielquefois dangereiise la rupture des tuyaux e n  caoutchouc. 

Le rohinet B tPton porte-caout,choiic a toiijours u n  diariietre 
supérieur au téton des becs Bunsen ; il s'ensuit qiie le caoutchouc 
est distcndu, se fatigue et ,  finnlemcint, se déchire au robinet. 

' 

Les accitlents sont possil)leç, dans le cas d'évaporations ou de 
calcinations, c'est-h-dire dans les opérations qui  demandent un 
c e r h i n  teinps et  qii'on ni: siiiveille pas r i ' u n ~  f i i~nn  continue. 

Nous reiilédioris cet inconvériir:nt d:iris notre Iüboratoiri:, en  
nous servant d'un iiutagc: en verre dont  Ics entrées sont de din- 
mètre  différent, I'entrCc a ayant  le diairiétre d u  téton des robi- 
nets B gaz du  laboratoire, et 1'entri.e b ilyarit le diamètre du  téton 
du  hecBunseri ou de tout a i i t ~ ~ r  a l~pa ix i l  d e  chiiuff;lge. Cet appii- 
reil est rolié B I'entrCc b de I'.jutnge en verre par  un court tuyau 
e n  caoutchouc de plus petit tliamCtre qiie celui ( p i  r d i e  le tEton 
du  robinet ?I gaz la grande entrée n de I'ajiitage e n  verre. 

En donnant un  grand tliaiiiétre k I ' en t rk  a ,  on iivite les extinc- 
tions, lorsqu'on plie les tuyaux pour déplacer les appareils. car 
il passe t o u j o ~ ~ r s  une t ranche gazcuse suffisi~ntc pour empêcher 
l'extinction de l'appareil, c e q u i  ne seproduit pas lorsque la sec- 
tion (lu tube h gaz  est uniforme. 
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Nous employons exclusivement les tubes de  caoutchouc en 
feuille anglaise, hicn qu'ils soient plus cofitcux. 

Kous attachons et ligaturons a v e c d u  raphia les tubes aux  robi- 
nets, ajut:igc~s dc  verre ct  npparcils, ce qu i  n'abîme pas le caout- 
chouc. 

Campte rendu du l e r  Cougrés iutcro~tional d'hy- 
&ne nliincotairc, tciin B P a r i s  du B a  aii 27 ooto- 
brc 1806. 

COXPTE l lENDU SOMMAlllE nES TRAVAUX DE LA IVo SECTION, 

Par M. X. Rocpuss 

(Suite) (1) 

Sucres. - M .  G. Bertrand a fait  une  très inturessante conlmu- 
nication sur le dosage des sucres. II a étudié très attentivenient 
le mode de préparation et In coniposition de  la liqueur cuivrique, 
l'influence de la dur& de I'éliullition, le mode de titrage d u  cui- 
vre réduit. 

Fiualenient, il a indiqué la technique adoptBe par  lui,  et  i l  
a assuré l'exactitude et la rnpiditk des dosages. 

M. E. Roux a appel6 l'attention sur  le peu de pr6cision d u  
dosage des sucres par  réduction. O n  o p h e  généraleinent s u r  
JO iriilligrarrirnes de sucre; une erreur  de 1 / 4  de milligramme, 
liinite de la précision à. laquelle on  peut prétendre, représerite u n  
bcart de 1 / 2 p .  100 de la matiére dosée. Cornrne les méthodes par  
rdduction sont encore les ineilleures, il en résulte que,  prat ique-  
ment, le dosage des sucres et de l 'amidon ne  peut étre fait & plus 
de 112 p. 100 près. 

Eaux. - BI. André a fait un rapport  s u r  les eaux  destinées A 
l'alimentation et sur  les mesures à prendre pour assurer leur 
pureté. 

En ce qui concerne les mesures d'ordre administratif, le rap- 
port n'a pas soulev6 de discussion, tous les mernhres de la sec- 
tion nynnt kt6 d'avis que ces mesures doivent être prises d e  telle 
manirre que leur efficacitt. soit certaine. 

La discussion a porlé principalement sur  le con t rde  de l 'eau 
par l'ariülyse ; ce point de vue, or1 a reconnu qu'il n'était pas 
possible de doririer des limites fixes et irivaiial~les à la proportion 
des divers éléments. Ces normes nz peuvent Etre données que  
pour une régiori bien déterrninbe et quelquefois t rés  restreinte. 
La teneur en chlurures, par c!xernple, qui est une indication pré- 
cieuse permettant de  cüractkriser la souillure d'origine animale, 

( 1 )  Voir Annales de chimie analytique, 1907,  p .  1 0 3 .  
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présente de  telles variations dans les eaux  pures  qu'il est néees- 
saire de procéder par  comparaison. 

Comme l'a triis justement fait remarquer  Ri. Bellier, il y a sur- 
tout i& des questions d'espèces, et la fixation de normes g6nbrales 
pourrait  btre plus nuisible qu'utile. 

Au sujet de l'analyse bactériologique, M .  Chassevant a fait 
remarquer très jiidicieuseinent qu'on a maintenant  une tendance 

donner t rop d'importance a u x  r6sultats de  cette analyse au  
dktriinent [le l'analyse minCcalr, et que cette derni t re ,  loin d c  
mériter la defaveur, est, au  contraire, fort interessante et ahso- 
lument nécessaire. 

Chocolats et cacaos. -.MM. Bordas et Touplain ont  fait d'iri- 
teressantes coirirnunications sur  l'analyse des cacaos, des cho- 
colats au lait, ctc. 

Au sujet rlii dosage de l'amidon, M.  Roux a fait. une ohst.rv;~tion 
très juste : rappelant les intéressants t ravaux que M. Maquenne 
et lui ont entrepris s u r  ce sucjet, il a irioritré que la méthode 
employée pour  le dosage de l'amidon avait une  grande influence 
s u r  les r6sultats obtenus et  que,  pour obtenir des résultats analg- 
tiques qoinparnblcs, il était nécessaire de  fixer dans  tous ses 
détails la méthode employée. 

Vins. - La section avait h discuter les rapports  suivants : 
Analyse des vins: p a r  hl. X. R o q u e s  ; 
Cnification des méthodes d'analyse des vins, p a r  M. Mathieu; 
Sur  l'iriterprétation des analyses des vins, p a r  RI. Mathieu ; 
Exposé critique des m6ttiodes d'analyse des vins, par  M. tloos; 
Résumé des opérations analytiques à effectuer s u r  les ~ i n s  

objet d'un litige, par  M. Roos. 
L'analyse des vins ayant  fait depuis assez longtemps l'ohjet 

d'un grand nombre de t ravaux,  il semble qu'il soit possible main- 
tenant de prendre des décisions sur  le choix des méthodes analy- 
tiques, décisions qui  devraient,  bien entendu, suhir des modifica- 
t i i n s  a u  f u r  e t  5 mesure que des progrès seraient réalis6s. 

La première question qu'il est utile d e  poser est celle-ci : 
Quels sont les dosages ou recherches qu'il est nécessaire d'effec- 

tuer  pour la recherche de la f raude? 
Les dosages ou dkterminatinns suivarites sont reconnus nkces- 

saires : alcool, extrait ,  matières réductrices, acidité fixe et volatile, 
cendrcls, sulfates, chlorures, acide tartrique total et potasse totale, 
acide sulfureux, recherche qualitative des mntiéres colorantes 
étrangères et des principaux antiseptiques (acides salicylique, 
benzoïque, fluorhydrique, saccharine), recherche des acides 
minéraux libres et  recherche de l'acide citrique, cette dernière 
étant effectuée par  la mPthocle de BI. Deni@. 

Au sujet du  dosage de l'extrait sec, il est dlus:ige actuelleine~it 
de faire figurer dans les résultats analytiques le dosage de l'extrait 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



par évaporaticin au bain-rnarie et celui obteriii par évaporation 
dans le vide à la température ordinaire. Le dosage k 1000 est le 
plus répandu, et c'est, d'ailleurs, celui qui figure dans la plupart 
des méthodes officielles (en France, la méthode du Comité 
consultatif des arts et riianufactures) et dont on fait usage pour 

alcool 
determiner le rapport qui sert A apprécier le 

extrait réduit 
vinage. 

Or, ce dosage est trEs défectueux, et les chimistes œnologues 
signalent depuis longtemps les inconvénients qu'il présente en 
raison de sa variiihilité. 

C'est cette considération qui a décidé la section à abandonner 
l'extrait sec gOOo pour faire figurer désorrriais uniquement 
dans les analyses de vin l'extrait déterminé par évaporation 
dans le vide. L'inconvénient de cette détermination est d'exiger 
4 jours, mais, en adoptant le mode opératoire de M M .  d'iirson- 
val et Bordas, on peut réduire à quelques heures Iü durée de l'ope- 
ration. 

Une autre question intéressante est celle-ci : . 

Est-il nécessaire de doser la glycérine dans les analyses couran- 
tes de vin ayant pour objet la recherche des fraudes? 

Ce dosage est long et peu aisé. Il présenterait u n  trés grand 
intérét pour la déter~riination du vinage si, comme on le pensait 

alcool 
B ' la  suite des recherches de Pasteur, le rapport 

glycérine 
était sensiblement constant ; mais des recherches réc&es ont 
montré que la. glycérine est u n  produit assez variable de la fer- 
mentation alcoolique. Les experiences de M. Laborde B ce sujet 
sont particulierernent suggestives. 

M. Semichon a signalé que, dans les moûts additionnés d'acide 
sulfureux, comme dans les moûts additionnés de fluorures 
(ICfTrcirit), on obtient des quantilés plus faibles de glycérine que 
dans les mohts non additionnes. 

M. Mathieu a observe que la richesse des moûts en acidité influe 
sur la production de la glycérine, les moûts moins acides don- 
nant, k degré alcoolique égal, moins de glycérine. 

M. Roos a fait des études desquelles il parait résulter que, si le 
alcool 

rapport prksente de grandes variations, le rapport 
glycérine 

alcool 
serait peu variable : il poursuit l'étude de cette 

acide succinique 
question. 

Le rksultat de la discussion a bté que le dosage de la glycérine 
n'est pas indispcnsablc dans la plupart des cas. 

Au sujet du mode de détermination des kléments qu'il est néces- 
saire d'effectuer, l'accord s'est fait sur les bases du rapport de 
M. Rocques. 
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L'interprétation du résultat des analyses est, sans contredit, la 
partie la plus délicate de la t&che du chimiste. 

S'il est utile d'établir des bases générales d'appréciation, i l  est 
très diinzereur d'enfermer I'exocrt dans des limites bien détermi- 

U 

nées qui rie peuvent être qu'une entrave pour lui, peridarit qu'elles 
sont souvent une sécurité donnée aux fraudeurs. 

La principale règle est ici la prudence et la nkessitk de se 
documenter et de corriparer toutes les fois que cela est possible le 
vin à examiner avec un vin ou des vins de mèrne origine. 

Cette préoccupation a Pté le point de départ d'un-vmii atloptk 
par la section, vmu qui a v a ~ t  été présenté par M. le sénateur Cal- 
vet el qui  a été étendu & tous les produits naturels : 

u Le Congrés émet le vœu : « Que, pour organiser le contrble des produits naturels (no- 
tainrrient des vins et eaux-de-vie de vin); il soit publié chaque 
année, piir les soins des divers Etats, les documents analyti- 
ques des laboratoires officiels donnant la composition de ces pro- 
duits, en tenant cornptc des diverses rkgions et des rnotles de 
production n. 

Au sujet des moyens d'appréciation que les chimistes peuvent 
eniployer pour la recherche du mouillage, qui est la fraude prin- 
cipale des vins, il y a lieu de citer celui qu'a indiqué RI. Bal- 

acide 
phen et qui consiste à se servir d u  rapport - (voir plus alcool 
haut, p. 13!1, le n i h o i r e  de M. Ilalphen). 

Antiseptiques et substances étr~nghres dans les denrées ali- 
mentaires. - On a signalé quelquefois la présence, dans les 
denrEcs nlirnentaires non fraudbcs, dc traces de corps y existant, 
à l'ktat normal et pouvant faire penser aux chimistes chargés de 
les analyser qu'ils ont (:té additionnks de suhstnnces ktran- 
géres. Dans cet ordre d'idées, la section a recu des comrnunica- 
tioris de RIM. le docteur Périer, de Ke~iries ; Pellet, de Paris, et 
Ferreira da Silva, (le Porto. 

M. Périer a trouvé, dans un certain nombre de produits ali- 
mentaires, notnmrncnt des viandes et des poissons fumEs, des 
traces de forniol (O milligr.03 à 2 milligr.6 p. 100 de substance), 
qu'il a caracth-isci par la r14action indiquée par M .  Voisenet. 

M. Périer a demandé, en conséquence, qu'on tienne compte de 
ce fait dans les réglementations ; il y aurait danger, dit-il, à 
demander la prohibition absolue du formol, let il conviendrait 
seulement de fixer une lirriite maxima. 

C'est exactement ce qu'on demandé MM. Pellet et Ferreira da 
Silva relativement k l'acide salicylique. On sait que certains vins 
de provenance portugaise avaient été refusés au Brésil parce 
qu'ils avaient (:té reconnus salicylés. Or, des recherches effectuées 
sur lb vins portugais ont montre que certains 'de ces vins don- 
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naient faiblement, mais d'une façon appréciable, la réaction de 
i'acide salicylique. Llans un  de ces vins, on a, par la mÊthode 
calorimétrique de M. Pellet, décelé O niilligr. 83 d'acide salicyli- 
que par litre, 

On a égalenierit signalé la préserice de traces d'acide salicyli- 
que dans certains fruits, uotarnment dans les fraises. 

MM. Ferreira da Silva et Pellet ont proposé, en conséquence, 
d'&mettre le vœu suivant : 

u Il n'y a pas lieu d'affirmer le snlicyl:tgc ni de condamner les 
vins ou les autres produits alimentaires, lorsque le dosage n'indi- 
que pas une quantité d'acide salicylique supérieure iZ 10 milligr. 
par litre ou par kilogramme JI. 

Il a paru à la section qu'il était trés hasardeux de fixer une telle 
limite, qu'on rie pouvait généraliser des faits qui, en somme, rie 
s'observent pas d'une riianiére constante et, qu'en rCsumé, il f:il- 
lait seulement appeler sur eux l'attention des chimistes analystes, 
de rrianière à éviter des erreurs très regrettables. 

MN.  Rocques ct Fayolle ont présenté à. cc sujet le vœu suivant, 
qui a été adopté. 

(1 Lorsque les op6raLi0ns d'expertise orit clkceI6 la prCsence d'un 
produit dont l'introduction dans les matières alimentaires est 
interdite, l'expert rie devra conclure à une addition fraudulelise 
de cette matiére qu'après avoir dkterrniné, par comparaison avec 
des produits naturels, si la quantité constatée ne peut pas exister 
naturellement dans le produit examiné ». 

M. Ferreira da Silva a envoyé une note relative au reverdis- 
sage des conserves de légurnes a u  moyen des sels de cuivre. On 
sait que, en France, une ordonnance de police, qui interdisait 
dans le département de In Seine cette opération, a été rapportke B 
la suite d ' un  rapport de M. Grimaiix au Comité consultatif 
d'hygiène de France. Dans d'autres pays (Italie, Belgique, Suisse), 
or1 tolère le reverdissage, qui doit etre limité 100 milligr. par 
kilogr. de légumes égouttés. I 

M. Ferreira da Silva a demandé que le Congr& 6mit le vceu 
suivant : 8 En présence des données nouvelles de la science, le 
reverdissngc des pois et autres légumes, jusqu'k la limite de 
50 milligr. par kilogr. de légumes égoutt,és, ne  constitue pas 
une falsification et n'est susceptible de porter aucune atteinte à la 
santé JI. 

La section n'a pas rru devoir admettre ce vœu. 

Appareils divers. - Un certain norribre d'appareils ont Eté 
prisentés à la seclion. Citons d'rthord le dispositif trés ingénieux 
au rrioyeri duquel MM. d'Arsonval et Bordas operent la distilla- 
tion ou la dessiccation dans le vide à l'aide des basses tempéra- 
tures (Voir cet appareil dans le numéro de ce Recueil de j a n v i e ~  
1907, p. 4). 
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M. Chaumont a présenté un appareil qu'il appelle cgafhomètre 
et qui est destiné à empêcher la fraude des produits alimentaires 
liquides. Cet. appareil, ayant la forme d'un tube et muni d'un 
flotteur témoin, est disposé dans le récipient rempli de liquide, 
Au fur et à mesure qu'on vide le rkcipient, le témoin descend et 
indique le niveau du liquide. Mais, par suite d'un dispositif spé- 
cial, ce témoin ne peut pas remonter, de sorte que, si, le récipient 
étant partiellement vidé, on veut früuduleusernent le remplir à 
nouveau, le témoin indique imrnédiatement la fraude. En somme, 
RI. Chaumont apporte une snliition du prnhlbme que M. Alglave 
avait posé pour la réalisxtion du monopole del'alcool, et M. Chau- 
mont vise un but arialogue lorsqu'il indique, comme application 
de son appareil, la création d'un impôt dit cyathaire. 

M. Bruno a présent6 u n  petit appareil servitnt à éviter les 
6mulsions qui se produisent fréquemment lorsqu'on épuise des 
liquides par l'éther ou par d'autres dissolvants. 

Les flacons sont disposés horizontalerrient aulour d'un petit 
cylindre, qu'on peut faire tourner lentement, de maniére A éviter 
les secousses et à renouveler les surfaces. 

M. Truchon a prksenté son 6bullioscope, qui donne, comme 
on le sait, d'excellents résultats. 

MM. Joulin et Truchon ont prksenté un féculomètre d'un usage 
facile et donnant des résultats précis. 

( A  suivre). 

BEVUE DES PUBLICATIONS FRANÇAISES 

Recherche de t'or par voie humide dans  les sables 
aurifères. - hi. A. FOURNIER (Comptes rendus du 18 fbr ier  
1907). - L'auteur additionne le sable B examiner de 5 à 10 p. 
200 de Mn02 exempt d'or ; après rnélange intime, il traite par 
IICl pur pendant 24. heures b froid, puis au bain-marie, jiisqu'b 
ce que la liqueur, de  rouge et noiratre qu'elle était, s'éclaircisse 
complètement ; aprés dkcantation et lavage à. l'eau acidulée, il 
rkduit au bain-marie jusqu'k consistance pateuse ù chaud ; il 
précipite la liqueur encore chaude par une quüntiti: suffisante 
d'alcool ii 9Fi0 ; après agitation vigoureuse, repos de  48 heures 
et décantation, on ohtient une liqueur alcoolique tenant en solu- 
tion tous les chloriires solubles dans l'alcool. 

L'alcool présente sur l'eau les avan Lages suivarils : il élimine 
plusieurs corps nuisibles, notamment la silice ; il permet la pré- 
cipitation plus rapide des sulfures et facilite leur agglomération ; 
il se précipite une quantite de soufre beaucoup moins abondante 
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qu'en solution aqueuse, en presence du fer au maximum ; il per- 
met d'kliminer entièrement le fer. 

On porte au bain-marie la solution alcoolique, et l'on fait pas- 
ser un courant de HaS pur pendant 5 à 6 heures, s i  l'on a opéré 
sur 200 gr. rie sable, e t  pendant 12 heures si l'on a opéré sur une 
plus grande quantité (1 10 kgr.). 

Les sulfures insolubles sont recueillis et lavés t i  I'eau bouil- 
lante Iégérement chlorhydrique, puis à l'eau ; on traite au  bain- 
marie les sulfures par HCl bien exempt d'AzO3H ; aprés filtration 
et lavage, on reprend par HCI avec quelques gouttes d'Az0311 ; on 
évapore h siccité ; on reprend deux fois par  HCI, puis par l'eau. 
La solution des métaux précieux ainsi obtenue peut être repré- 
cipitée par H%, si l'on craint encore quelques traces dc fer, ou 
traités pour la séparation et I'isolement des métaux précieux 
(hzH4CI, acide oxalique, etc.). 

Cette méthode, dit l'auteur', est peut-btre moins sensible que la 
fusion plombeuse, qui, sur 100 gr.  de minerai, permet de déceler 
29 gr. d'or à la tonne, tandis que, par la voie humide, il faut 
opérer sur I kilogr., mais, pour l'évaluation de très faibles quan- 
tités d'or, l'auteur lui donne la préférence. au point de vue de 
l'exactitude, & condition d'opérer, bien entendu, sur un poids 
suffisant de matiére. 

Préparation de l'oxygène pur. - MM, SEYEWETZ et 
POIZAT (Comptes rendus du 14 janvier 1907). - Les auteurs uti- 
lisent la réaction du permanganate de potasse sur I'eau oxygénée, 
signalée d6jà par Gahring en 1889. Ils opèrent en liqueur acide 
et font arriver le permanganate dans l'eau oxygénbe. 

L'appareil se compose d'un flacon (dans lequel on place I'eau 
oxygénée) muni d'un bouchon percé de trois trous. 

Dans l'un de ces trous est adapte un  entonnoir & robinet, des- 
tiné à faire 6coiiler le permanganate de potasse; le deiixibme 
trou est traversé par la grande branche d'un siphon plongeant 
jusqu'au fond du flaçon et permettant de vidanger l'appareil ; le 
troisiéme laisse passer le tube à dégagement de l'oxygène. La  
branche du siphon qui plonge dans l'intérieur du flacon est cou- 
dée de façon que la solution de permanganate qui s'ekoule de 
l'entonnoir ili robinet tombc sur cette branche, au lieu de tomber, 
goutte A goutte dans I'eau oxygénée ; on obtient ainsi un dégage- 
ment d'oxygène plus régulier, car le permanganate s'étale & l a ,  
surface de I'eau oxygénée, ce qui empèche l'oxygène de se dCga- 
ger par saccades. 

Les proportions que les auteurs conseillent d'employer sont les 
suivantes : 

Dans le tube & entonnoir : 
Permanganate de potasse . . . 25 gr. 
Eau. . . . . . . . . . . 500 cc. i 

S06H2 concentré . . . , . - 50 cc. 
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- Dans le flacnn : 
Eau oxygénée à 10 volumes. , . 500 cc. ' 

On obtient ainsi 10 litres d'oxygène ne contenant, comme 
irripuretés, que des traces de chlore e t  d'ozone ; on se debarrasse 
du  chlore en faisant passer le gaz & traverg un laveur à potasse. 

+ 

Nouvelle formule ponr la détermination du poa- 
voir calon-i6que des eombastibles. - M. E .  LENOBLE 
(Bul l .  de  la Soc. chimique du Nom! du 20 février 1907). - La 
b rmule  propos6e par M. Lenoble est très simple et n'exige que 
là détermination de I'huniiditE et des cendres. Soit IL la somme de 
ces deux poids ; le pouvoir calorifique d u  combustible s'exprime 
par la  formule : 

P = 8 7 , 4  (100 - k) 

Cette formule donne, suivant l'auteur, des résultats trés voi- 
sins de celle de hl. Goutal (voir Annales de chimie analytique, 
1886, p. 169, et 1903, p. 1). 

Recherche da méthanal dans les v&&taax vertm. 
- M. KIBII'FLIN (Cornples  endu us du 2 l  janvier 1907). - L'auteur 
s'est servi comme réactif du sulfate de mCthylparamidophCnol, 
lequel donne, avec le méthanal, une coloi-ation rouge-grenat,,qui 
paraît caractéristique de cet aldéhyde. 

L'auteur constate la présence du méthanal dans les végétaux 
verts en opérant de la manière suivante : une solution concentrée 
de hisulfite de soude, additionnée d'un excès de méthylparamido- 
tr6so1, est introduite dans un long tube vertical se terminant par 
un tube capillaire effilé; le tube capillaire est introduit dans la' 
feuille d'un Agave mexicana. La plante Ctant restée exposCe la 
liimiére pendant quelque temps, et le liquide ayant pénCtré dans 
la feuille, on sectionnne la partie imprkgnke, et on la plonge dans 
l'alcool absolu, puis on examine une coupe montée dans u n e  
goutte d'eau. 

On constate alors, dans un grand nombre de cellules du paren- 
chyme vert, la formation d'un précipité rouge, qui se présente, 
soit en trninées,~soit en taches à. contours plus ou moins régu- 
liers, dont la couleur est identique à celle obtenue par l'action 
directe du réactif sur le m&t,hanal. 

,, Les soafies orioalres. - M. DESMOULIËRE (Journal de 
pharmacie et de chimie du l e i  octobre 1906); - Le soufre uri- 
naire se trouve sous deux états : in à 1'.6tat de soufre acide ou com- 
plètement oxydé, comprenant le soufre des sulfates métalliques 
(acide sulfurique préformé) èt le soufi-e des dérivés sulfoconjii- 
gués ; Z0 h'i'ktat de soufre neutre ou~inb~r lp ié ternen~ 'oxy$é  (siilfo- 
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uyanure, cystine, taurine, etc.): Le soufre neutre se trouve par 
difrérence entre le soufre total et le soufre +cide. , 

Ona proposé divers procédks de dosage du soufre total, et voici 
1es.opérations que ri6cessite chacun d'eux : 

l o  Evaporation au  bain-marie de l'urine additionnée de nitrate 
de soude et de carbonate de soude ; calcination lente ; traitement 
du résidu refroidi par l'eau bouillante acidulée par HCl ; préci- 
pitation par le chlorure de baryum ; filtration, calcination du 
précipitk et pesée (Moreigne) ; 

2"h~~porittion de l'urine au bain-marie, addition (I'Az0311 
fumant au résidu refroidi ; chauffage au bain-marie pour chasser 
l'acide ; évaporatiori avec HCl pour séparer la  silice ; précipita- 
tion par le chlorure de baryum (Mohr) ; 

3O Traitement de l'urine par le chlorate de potasse et HCl : 
ébullition jusqu'à décoloration ; addition de chlorure de baryum 
au liquide décoloré ; chituffage nu bain-marie, pcndant quarante 
minutes et filtration (Follin) ; 

Traitenient de l'urine par le bioxyde de sodium ; évapora- 
lion $ consistance sirupeuse ; addibion nouvelle de bioxyde de 
sodium ; chauffage au rouge naissmt à. l'aide d'une lampe à 
alcool, afiri de rie pas introduire de soufre(ce qui serait craindre 
avec le gaz d'éclairage) ; nouvelle addition de bioxyde de sodium 
pendant le chauffage ; aprés refroidissement, traitement par, 
l'eau ;.filtration ; acidulation par HCI ; dosage de SOi€12 à l'aide 
du chlorure de baryum (Modrakowski). 

Les essais faits par M. Desmoulière sur trois urines, dont la 
premikre était normale, tandis que les deux autres provenaient 
de malades atteinls de cystinnrie, lui nnt permis de constater, 
qu'il existe des écarts assez considtirables dans les résultats don- 
nés par ces quatre procédés. Avec les procédés de MM. Moreigri? 
et Modrakowski. on obtient des chiffres exacts ; avec ceux dq 
M M .  Nohr et Follin, on ne détruit pas la totalil6 du soufre neutre.. 
M .  Desmoulière préfère la méthode de M.  Moreigne ; lorsqu'on a 
recours à celle de  BI. Modrakowski, on doit vérifier'la, puret6 du. 
bioxyde de sodium employé, car on trouve dans le conimercc des 
bioxydes contenant des sulfates. 

Pour doser le soufre des sulfates et celui des d6rivés siilfo-con-: 
jugiiés, Salkowski a proposé le procédé suivant, consistant & 
ajouter a l'urine unesolution d'hydrate de baryte et de chlorure 
de baryum ; on précipi,te ainsi à l'étal de sels barytiques les sui- 
fates, les urates, lesphosphates, les carbonates, etc. ; par lavage 
A l'eau acidulée à..I'a$e de AzO3M,:on .isole le sulfate de baryte, 
qulan.p+se ; les peaux-mères renfefment , les sulfoconjugués, ,dont, 
les sela ba,rytiq,ues sont s u l u b l ~  ;,oncles décompose en les faisant 
bouillir avec ,Hel, et SObl12 mis cn liberté don'ne,'ayec-le chlorure . , 
d@,baryum, un pr@jpit6 de sulfate, qu'on dose. 

Ce pr6cé.dé est, sjnigle:en apparence, mais le precipite cp'od 
i .  . . 
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ohtient avec la  solution alcaline de chlorure de baryum est d'un 
lavage long et difficile, 

M .  Desmouliére propose d'opérer de la maniére suivante : 
in Dosage d u  soufre acide. - On prend 100 cc. d'urine, qu'on 

additionne de 10 cc. d'HCI pur ; on faitbouillir pendant un quart 
d'heure, et I'on ajoute un excès de chlorure de baryum ; on dose 
le sulfate de baryte par  la méthode ordinaire. 

20 Dosage du soufre des sulfoconjzigues. - On prend 125 cc. 
d'urine. qu'on additionne de i25 cc. d'un mklange de soliit.ion 
saturée de baryte (2 parties) et de solution saturée de chlorure de 
baryum (1 partie) ; on agite et I'on filtre ; 200 cc. du filtratum, 
correspondant à 100 cc. d'urine, sont additionnés de 20 cc. d'llC1 
pur ; on fait bouillir pendant un quart d'heure, et I'on dose le 
sulfate de baryte par la méthode ordinaire. 

La différence entre les deux chiffres donne la proportion du 
soufre des sulfates. 

Baumann a proposé, polir le dosage du soufre des sulfates et 
du soufre des sulfocor~jugués, un autre procéd6, qui est tr&e em- 
ployé ; cette methode consiste doser SOCRe des sulfates en pré- 
cipitant par le chlorure de baryum I'urine additionnée d'acide 
acétique et en opérant cette précipitation à la température du 
bain-marie ; SOW2 des phhols-sulfates est déterminé ensuite par 
kbullition de la liqueur filtrke en présence d'HCI pur ; or, dans 
la première phase de l'opération, les phknols-sulfates sont par- 
tiellernent décomposés. 

D'autre part, avec certaines urines, il peut y avoir précipita- 
tion d'urate de baryte, sel insoluble, qui fournit, pendant la cal- 
cination, de la baryte devant fausser le dosage. 

Enfln, lorsqu'on pratique la précipitation B la chaleur du bain- 
marie en milieu acétique, on pourrait supposer qu'il ne se forme 
pas de phosphate de baryte insoluble ; or,  si, après calcination 
di1 précipité, on reprend celui-ci par Az031I dilui: et chaud, on 
obtient, aprbs filtration, une liqueur donnant un précipité carac- 
téristique avec le molybdate . d'arri~noniaque. L'erreur dans le 
dosage des sulfates urinaires peut &tre telle qu'on obtienne un 
chiffre de sulfates métülliques supérieur au chiffre du soufre total ; 
aiiisi, dans uneurine qui avait fourni, d'après les procédés ci- 
dessus reco~nmandés par M. Desmoulière : 

Soufre neutre. . . . Ogr .462  
- corijugué. . . O 139 
- préformé. . . 1 81Q 

Soufre lotal . . 4 gr.811 

le procédé B a u m ~ n n  a donné, pour les sulfates préformés, le 
chiffre de 2 gr. 469, supérieur k la teneur de I'urine en soufre 
total. Méme en acidulant I'urine avec une quantité d'acide acéti- 
que supérieure au dixième du volume de I'urine, le prkcipité ren- 
ferme une proportion notable de phosphate de baryte. . 
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On ne peut attribuer l a  présence de  ce phosphate k celle de 
matières organiqiies urinaires, attendii que, si l'on opère s u r  une 
solution contenant du  sulfate de  soiide et d u  phosphate de  soude. 
au  lieu d'opérer s u r  une urine, le précipité obtenu en présence 
de l'acide acétique et & la température du bain-marie contient de 
l'acide phosphorique. 

Les lavages d u  précipité à l'eau bouillante additionnke d'acide 
acétique, jusqu'k absence de reaction des eaux d e  lavage au  
molyhdat,e d'amirioriiaqiie, n';trrivent pas & priver ce ~ i r k i p i t é  
d'acide phosphorique. On n'obtient pas un  nieilleur résultat en 
remplaçant l'acide acétique p a r  HCI. . - 

peut-être est-il permis de supposer qu'il se forme des compo- 
sés doubles. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGÈRES 

Dosage de l'uranium et du  v a n c i d i a m .  - M .  A .  
N.FINN ( J o u r . o f a m e ~ .  chem. Sociely, 2906,p. 2 & 4 3 ) . -  La méthode 
suivante est particulièrerrient applicable à la détermination de  
l'uranium en présence du vanadium, surtout dans  le minerai 
appelé carnolite, qui  est,  comme on le sait ,  u n  vanadate de  
potassium et d 'uranium. Cc minerai est décomposé par  S 0 4 H 2 ,  et 
l'uranium est précipite en solution alcaline à l'état de  phosphate. 
Les dktails de  l;i m~\ thode  sont les suivants : une portion du mine- 
rai est dissoute dans SOSII' &tendu ( 4  pour s), et la solution 
obtenue est évaporée jusqu ' i  ce que les furriées de S0411a apparais- 
sent; le résidu est  traité par  l'eau, e t  la solution obtenue est portée 

l'ébullition avec u n  excès de carbonate de soude jusqu'à préci- 
pitation complète; le précipit6est réun isur  u n  filtre et lavé; on le 
redissout dans In plus petite quantité possible de S0611P ; la ~0111- 

tion est étendue suffisamment et reprécipitée par  le carbonate de  
soude k l'ébullition, et le précipité est filtré, puis lavé. Ce préci 
pité est constitiié p a r  di1 fer, de l'alumine, etc., tandis que l'ura- 
nium et le vanadium restent daris les filtrata; ceux-ci sont réunis, 
puis acidifiés p a r  SO+HP, e t  I'on ajoute du phosphate d'amirio- 
n i q u e ;  le mélange est porté k l'ébullition, puis reridu alcaliri à 
l'aide de I'amrrioniaque; l'ébullition est maintenue pendant 
5 niinutes environ, après quoi l'on filtre le précipité, et on le lave 
avec de l 'mu chaude contenant un peu de  sulfate d'ammoniaque. 
Le filtratiim contient le vanadium. et le précipité est constitué 
par du phosphate d 'uranium. Le premier est acidifié avec S 0 4 1 P  
et traité par  l'acide siilfiireux, jusqu'à ce qu'il prenne une teinte 
bleue ; on  fait hoiiillir, afin de  chasser SU2, et I'on titre à chaud 
avec une solution de permanganate d e  potasse. Le facteur, pour 
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le fer correspondant à. cette solution, niultiplié p a r  1.631, donne 
l a  proportion de  V y 0 5 .  

Le pr4cipitP de phosphate d 'uranium est dissous dans  S0411e ; 
l a  solution obtenue es1 addilionnée d e  zinc granulé ;  la réduction 
dure  au  moins pendant trente minutes ; on sépare a u  bout de ce 
temps,  au  moyen d'un tampon d'amiante, le zinc non dissous, 
e t  la solution est titrée A la température de  60" avec une solution 
de  permangnnate de  potasse. Le facteur fer d e  cette dernière 
solution, multiplié par  2,5167, donne la proportion de U308 ; on 
multiplie par  2,133 pour avoir I'urane-métal. 

H .  C. 

Nouvelle méthode sysléniatlque tl'nnalyse qanllta- 
tive, eomprennnt tons I c a  éléments rn&talllques. - 
M. A .  NOTES (Chernical NLWS, p .  189) ( S ~ ~ I P )  (1). - - PI.+ 
céde 34. - Filtrer Occ 5 de la solution sulfurique (P. 33), si 
elle n'est pas limpide, e t  ajouter 5cc. de solution de molyhdate 
d'ammoniaque, puis chauffer le mélange vers 60°-70°. S'il se 
produit u n  précipité, e t  si BIS donne aussi un  précipité dans la 
solution fluorhydrique (P. 31), diluer une autre portion de Occ.5 
de  la solution avec 3 cc. d'eau et  placer le méliinge a u  bain-niarie, 
en y faisant harhoter pendant 20 niinutm un courant de 1I2S ; 
filtrer ; faire bouillir le filtratum pour enlever 1 1 9 ,  puis .jouter 
Scc. de solution molybdique (le précipite et l a  solution sont 
rejetés). 

Noles. - 2 .  S'il n'y a aucun precipité, absence de  phosphate 
et d ' a r s h a t e .  La formation d'un léger précipité jaune indique la 
présence de  l'un ou de l'autre de ces coriiposés, et,  après le triti- 
ternent p a r  H'S, il prouve la prksence du phosphat,e seul. 

2. L'acide arçénique donrie à chaud, avec la liqueur rriolybili- 
que ,  un précipité jaune entièrement comparable celui donné 
p a r  le phosphate, mais, p a r  le passage du  courant de WS, l'ar- 
senic est précipité et séparé comme il a été di t  plus  haut.: 

3. Pour que l'essai du  phosphate soit sensible, il est nécessaire 
d'ajouter le r h c t i f  en grand excès e t  d e  chnuKer la solution ; 
d a n s  ces conditions, on peut reconnait.re Oiiiilligr. 1 d e  PO4. 

Pwcéde 3.5. - A u  reste de la solution (P. 33) or1 ajoute de 
l'ammoniaque, jiisqu'k ce que la solution soit nett(~irient alcaline, 
puis  5 à 20 cc. de sulfhydrate d'ammoniaque incolore, et on 
laisse dipirer  dans u n  vase couvert a 50-60n pendant 50 minutes, 
en agitant fréquemment ; on filtre ct on l a l e  le pr6cipitE h l'eau 
chaude.  (Si le précipité est encore coloré en orangé. on le remet 
dans  le vase, et on Ii:  chauffe penrl;i.nt 10 h 50 iiiinutes avec de  
l 'ammoniaque diluée de son ~roluiiie d'eau puis  on filtre). (I'rii- 
cipité, P. 36 ; filtraturn, P. 39). 

( 1 )  Voir Annales de chimie analytique, 1906, p .  302 et 380. et 1907, 
p. 67. 
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Notes .  - 1. S'il n'y a aucun précipité avec l'ammoniaque, il y 
a absence d'étain, de titane, de tantale et de niobiurn ; le défaut 
de précipité avec le siilfhydrate d'amriioniaque indique l'absence 
des trois derniers composés. 1Tn fill.rntiirn rouge-orarigk mon1.t-e 
la prtise~ice de molybdène ; un filtralurri jaune, l'absence de  ce 
dernier. Un filtratiirn brun indique la présence du  vanadium. 

2. L'ammoniaque précipite & l 'état d'hydrates l'étain, le t i tane,  
le niobium, le tantale et le fer. S'il existe du tungstEne seul, 
celui-ci est dissous compléteinent p a r  l'ammoniaque ; il e n  est 
de rnèrne du  inoly1)dène. e t  ces deux éléments restent aussi dis- 
sous par l'addition de siilrhydrate d'arrirrioniaque. L'hydrate 
stanniqiie est cornplètemr:nt dissous lorsqu'on le met en digestion 
avec le sulfhydrnte d'ammoniaque. L'hydrate ferrique est t rans-  
formé par  ce réactif en sulfure de fer noir insolulile. Le rriolyb- 
déne en proportion de I milligr colore la solution de sulf'hydrate 
d'ammoniaque en rouge-orangé ; le vanadium donne, en petites 
proportions, une coloration brun-verdâtre. 

Procédé 36. - Le précipité insoluble dans  l'ammoniaque et 
dans le sulfhydrate d'ammoniaque (P. 35) est transvasé avec 
son filtre dans une capsule ; on le  traite p a r  un mélange de  5 à 
15 cc. d ' I I 0  en solution B 3 p. 100 et 1 à 3 cc. d'HCI ( D  = 1.12); 
on chauffe jusqu'k décomposition cornplkte de HW2 ; on agite 
pendant une ou deux rriiriutes, puis on filtre, en erriployant le 
vide si l'insoluble est trop consid6rable. (Si l'insoluble est consi- 
dérable, et ln solution fortement colorée, on dissout celui-ci dans 
HFI, et l'on traite la solution de  celui-ci de nouveau par  P. 33 
et .35, en omettant seulement l'addition d e  sulfhydrate-d'ammo 
niaque). Le résidu insoluble est lavé. (Résidu, P. 37 ; solution, 
P. 38). 

Notes .  -- 1. Une solution jaune ou rouge-orangé donnée p a r  
11202 montre la prksrnce du  tithne; une  solution incolore indique 
sori absence. Un résidu non dissous d a n s  1 1 2 0 2  n'est cependant 
pas toujours une preuve de  la prkerice d u  tantale. 

2. Lorsque le titane se trouve en quantité considérable, une 
proportion assez notable de  celui-ci reste indissous par  le traite- 
ment ü. H202 + HCI, et cette partie insoluble ne  peut pas ètre pra-  
tiquenient mise en solution p a r  un  nouveau traitement avec u n  
melange frais de ces réactifs. Uans ce cas, e t  s'il existait d u  tan- 
tale, il faudrait redissoudre l'insoluble dans HFI, évaporer en 
prksence de  SWI12, reprécipiter par  l'ammoniaque et retraiter 
par  H z 0 2  comme plus hau t .  Une proportion modérée de  niobiurn 
se dissout compl?terrient ou  presque corriplètement dans le  ni& 
lange d'Ha08 f iiC1. Le tantale en petite ou en grande quantitb 
se divise lui-même dans  le rhsidu et dans la solution ; une moitié 
reste dans l'insoluble, tandis que l 'autre moitie passe dans la 
solution. Lorsque l'étain et  le titane sont tous deux  prksents e n  
grande quantité dans la substance, le premier élément est retenu 
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en forte proportion dans le précipite forrné par  le sulfhydrate 
d'amrnoniaque, et, p a r  traitement avec 11W2, on  obtient une 
grande qiinntit,é d'insoluble, coinine aiissi itvec III71 ronceritré. 
On peut remettre cet insoluble en solution par  fusion avec 
Nü*Ç03 et  S. 

3. HCI est ajout6 h 1120% pour rendre plus soluble l'hydrate 
d'acide titanique, et aussi pour  rendre plus intense la coloration 
produite par  ce composé. 

4.. Si le titane est prksent dans la  proportion de O milligr.i ,  la 
solution dans IPO* montre une coloration jaune nettement 
visible. Si, a u  conl.rairt:. la proportion est  de  100 rriilligr., cetle 
solution est d'un rouge-oransé foucé. La production de cette 
coloration jaune ou rouge-orangé constitue u n  essai caractéris- 
tique pour le titane. Lorsque le titane se trouve dans la propor- 
tion de 2niilligr., e t  s'il n'y a pas de niobium ou si celui-ci 
n'existc qu'en quantité très faible, on peut confirrrier la réaction 
d u  titane signalke plus hau t  p a r  un  traitement avec le zinc, qui 
donne une coloration rouge-violacé,. Pour  dét.erminer approxi- 
mativemeut l a  quantité de titane, on peut  comparer la coloration 
donnée p a r  l'eau uxygknée avec celle produite par  urie quantité 
pesée de TiOP, qu'on dissout dans un  peu d'ilP1, puis, après éva- 
poration, avec I cc. de SO"3 (1) = 1.84) jusqu'à apparition des 
fum6es ; on traite par  1 1 9 ,  ct l'on dilue In solution jusqu'h 
obtenir la même teinte que celle donnée dans le premier essai. 

5 .  Le vanadium, mkme en petite quantité,  donne aussi une 
coloration jaune-orangé ou rouge-orangé avec l'eau oxygénée, 
mais cet é l h e n t  n'accompagrie pas le titane ; il reste toujours en 
solution dans  le sulfhydrate d'ammoniaque. Le rnolybdkne 
donne aussi une coloration jaune, mais  beaucoup plus faible 
pour une r r i h e  concentration. Le tungsthne ne donne aucune 
coloration. 

6. La coloration jaune ou rouge donnée p a r  IPOS avec le titane 
est prohablernent due à la formation d'un composé double 
T i02xI I~O~.  

Procédi 37. - Le filtre contenant le précipité insoluble dans 
H20-t HC1 (P. 36) est t ra i té  à plusieurs reprises par  2 cc. 
d'HF1 5 48 p. 100. ,2 la solution obtcnue on ajoute 1 cc. dc11zO311 
(il = 1 .42 ) ,  et  l'on evapore siccite ; on dissout le résidu dans 
1 cc. d'IlF1 ; on ajout,e 0gr .3 de 1CCO3 solide; on kvi~pore la çnlu- 
tion siccité, et l'on chautl'e le résidu jiisqu'à ce qu'il devienne 
d'un blaric d'ériiüil ; on dissout celui-ci dans 2 à 3 cc. d'eau ; on 
fait  bouillir la solution pour la ramener  au  volume de  Occ.5, 
puis on ajoute Occ.5 d'eau, et l'on aliandonne au  repos pendant 
d ix  rriinutcs. Si une substance grossibrerilent cristalline se sépare, 
on chaulie légèrement le liquide, et l'on ajoute de  l'eau par 
petites portions, jusqn'à dissolution corriplhte de  la substance 
cristàlline, puis on laisse la solution en repos pendant  dix mi- 
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nutes. (Si l a  sulistance cristalline déposée exige plus de  2 cc. 
d'eau pour étre redissoute, on ajoute 1 cc. de  SO*H3 (Il = 1.84) ; 
on évapore le  mélange jusqu'à apparition de  fumées ; on adtli- 
tionne le résidu d e  5 cc. d'eau, et l'on traite la solution par  
P. 35 et 36). (Le précipité et  l a  solution sont rejetés). 

Notes. - 1 .  IJn prscipité hlnnc ou grisktre, lourd, ti.iinslucide, 
d'apparence visqueuse, mais non grossièrement cristallin ou 
lég&reiiienL fliiconneux, prouve la présence du taritale ; 13 iion 
formation d 'un  ahondant prkcipité indiquc son absence. 

2. La solution dans FLFl est évaporée avan t  l'addition de K2C03 
pour volatiliser le BiOQui  peut prùvenir du  disque du  papier à 
filtrer, et qu i  permettrait au tantale d e  rester en solution. Az03H 
est ajouté pour empêcher tolite per te  de  tantale p a r  volatilisa- 
tiori. (Voir P. 3, K. 4). 

3. IAorsqu ' ikxis te  beaucoup d e  tantale, un  précipité cristallin 
t r&s dilié, blanc, de K2TaF17 se fornie quand on ajoute K P C 0 3  ; 
10 cc. d'une solution saturée de ce sel dans l'eau, à laquelle on 
ajoute une petite quantith d'HFI, ne contiennent que 23milligr.  
de Ta ; mais, quand cet élément ne se trouve qu'en petite quan-  
tité, il est n6ccssaire d'enlever l'excès d'HF1 par  évaporation et 
calciniition et  d e  faire houillir la solution d u  résidu obtenu 
dans le but de convertir ce fluorure e n  oxyfluorure beaucoup 
nioins solulile (SKSTnF17. Ta'OS). Cet. oxyfluoriire se  sépare alors 
sous forme d'un précipith lourd, translucide, d'aspect visqueux, 
d'apparence trks cüractéristicpe. Si l e  rhsidu est  trop cliauffé, le 
tantale se sépare sous la foriric d 'un  prkcipitb plus léger, plus  
floconneux et  d'aspect moins caractéristique. 

4 .  K"TiF16 est  comme KeTaF17 difficilement soluble. 10cc. 
d'unc solution de  ce sel dans l'eau ?i 30° contiennent seuleiricnt 
25 rnilligr. de  Ti. Celui-ci peut  ètre séparé du  tantale par  le trai- 
tement HZ02 .  11 est facilement distingué par  son apparence ; il 
se présente sous la fnririe dt: cristaux hlantx semi-transparents 
et granuleux, qui  se dissolvent par  u n  f idi le  Cchauffeinent d e  la 
solution ou une légère dilution de  celle-ci, ce qui ne se produit 
pas avec le coinposh correspondant du  taritale une fois qu'il a kt6 
s6p:iré. 

5 .  KyNbOF15 est beaucoup plus soluble que les fluorures dou- 
bles de tantale ct de titanc ; ZOcc. d'unc solution d e  ce sel satu- 
rée iI 20" contiennent 250 inilligr. de Xb. Lorsqu'il est précipité, 
il ressemble au  KY'TiFl6. lJne quantité n~otlérée de  niohiuin ne 
modifie pas l'essai du  tantale. Si le fliiorure do111)le [le iiioliiurn 
se dépose d'une solution concenti.ée, il se  redissout par  une 
légère addition d'eau. De plus, la présence de cet éléiiierit ii'eni- 
pêche pas la forrriatiori ni la séparation du  21i2TaF17 .TazOj. 

P ~ o c é d e  38. - On ajoute 1 Sec. de SO'B"lI= 1.84) b ln solu- 
tion dans I120g (P. 36) du précipité produit par  (AzI14)%, et l'on 
évapore jusqu'à. ce que SO"H2 corrirnence k fumer fortement ; on 
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refroidit coinplétement, et l'on verse la solution d a n s  2 cc. d'HU 
(D = 1.12) ; on ajoute un  peu rlc ziiic: g r a n u k ,  et on l i i i s s~  I'ac- 
tion rkductrice se  continuer pentliint deux ou trois rniiiutes, en 
nolarit si urie coloration se pro.luit ; c i r i  dilue la solution avec 
&cc d'eau, e t  on la divise en deux parties ; u n  tiers de celle-ci 
est versée dnns un  tubr  (le verre de 1 B 2.5 centiriiétre de dia- 
mètre ,  contenant une colorine de  zinc firieiiicmt granulé sur  une 
hauteur  d'environ 3 centiin?tres ; Ic zinc est retcnii p a r  un tniri- 
pon de coton de verre bien serré, et,  avnrit de faire passer le 
liquide, on fait traverser le tuhc par  5 à 2 0  cc. d'IICl (1) = 1.02), 
pour être s i r  que le liqiiide qui s'6coule est parfaitement lim- 
pide ; on lave le tube iqirès le passage de la solution avec 3 & 
5cc .  d'IICI (1) = 1.02): la solution et l 'eau de lavage sont reçues 
dans 5 cc. d'une solution presque satu& d e  HgC12, dans  laquelle 
on a ajouté Occ.5 d'€ICI (1) = 1.121. On note si u n  précipite se 
forme imin6diaternent. 

Si aucun précipité ne se foririe, les deux  tiers qui restent de In 
solution sont versés sur  la colonne de zinc pour  confirmer qu'il 
ne se produit niirun précipit 6 .  (La soliiticin est rejr4Se). 

S'il se produit un  précipité, les deux tiers de  la solution sorit 
traités comme suit : on la rend alcalirie avec AzHbOII ; on ajoute 
un grand excks de  ce r h c t i f ,  afin de  redisxoiiilre le précipité 
d'oxyde de zinc, pui5 on filtre. (Le filtratuin est rejeté). On trans- 
vase le prbcipité avec son filtre, si cela est néccswire, dans une 
c a p i l e  de platine ; on chaufl'e jusqii'h ce que  la inasse soit 
skche, et l'on incinère le filtre : le résidu obtenu est iilklnngé dnns 
Uri  inort.ic:r avec: six fois son poids d u  ii~él;mge Na'C03 + S ,  puis 
on chnufre le iiiélange RU rouze pen thn t  50 iiiiniites ; on laisse 
refroidir, e l  la iiiasse funtlue est traitée piir l'eau chaude jus- 
qu'A dOsagrtigntion compléte ; on filtre et on lave l'insoluble. 
(Filtr;ituiii, P. 39, réuni avec le filtratuin, P. 35). L'insoluble est 
placé dans urie capsule en platine et traité p a r  5 cc. d'HI<'] k 
48 p. 100, jusqu'h rlissoliition runiplkte ; or1 continue ce traite- 
ment pendant plusieurs heures, si cela est necessaire ; on ajoute 
2 2cc. de SOLIIg (1) =2.84), et l'on évapore jusqu'à apparition d e  
fortes fiiiiiées Lilmches. (Si le liquide est coloré en noir, on ajoute 
Az03H (1) = 2.42) et l'un évapore de nouveau). On refroidit ; on 
dilue le résidu avec 5 cc:. dltICL (1) = 1.02) ; In solution obtenue 
est traitée dans une colonne de zinc coniiiie plus haut, et l'on 
recueille le liquide qui s'écoule [lu tulie dans urie ijolution de 
11gCI2. (Pi~icipité et solution re.jeti!s). 

ATofes. - 1. Une coloixtion rouge-violette, qui apparaî t  apr i s  
l'ntitlition de zinc, confiririe la présence du titane ; une coloration 
lileiie inrliqiie Ic riiol~iuin ou le tungstkne. S'il n'y a pas u n  priki- 
pité iriirnbdiat dans la solution d'lIgCl3, cela prouve l'absence de 
niobium ; un  précipité immédiat obtenu dans le I e r  essai indique 
la présence d u  niobium, du tungstène ou du molgbdéne. Si l'on 
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obtient ce prAripitP, aprP,s fusion avec le mélange Na2C03 + S, 
cela prouve la prksence d u  niobiiiin seul. 

2. La solution est évaporée avec SObHa pour enlever lIW< Elle 
est ensuite diluée avec une petite quantité d'IIC1 et traitée avec 
un peu de  zinc poiir donner d ' u n i  manière aussi sensible que 
possible la coloration foiirnic p a r  le titilne c l  par  le niol~iiim. 

3.  Si le titane se trouve scul en proportion de 2 iiiilligr., une 
coloration nettrment viol(:t.-roiige est prodllitc ; si wt , te  proportion 
est de 2Ornilligr., on ohtient une coloration violet-rouge trCs 
foncée. S'il reste m&ine en petite quarititt! tl'EIFI après  l'action 
de S04113, le traitelrient par  le zinc tl(iveloppe une coloration 
verte. Si le niobiiiiii se trouve seul en proportion de Oinilligr.3, il 
se produit une coloration bleue pille ; s'il existe cliins In propor- 
tion de 20 iiiilligr., une coloration bleue foncée est alors produite. 
Lorsque la réduction est complète, comme c'est le cas iiprès que 
la soliition a traversé la colonne de zinc, une  colnration hriin- 
noir est obtenue, iilénie avec une très petite quantité de niohiuin. 
S'il existe du  titane en quaiitité prédoniinante. la rt!actiori duri- 
née par le niobiiiin est inarqiitie. Ni le taritale, ni le zirconium ne 
protfuisent de  coloration. - 

4. Les sels de  dioxyde de  titane et  de  pentoxyrle de niobium 
sont réduits ii un  degr6 inférieur cl'oxydiition (Ti203 et  Sh20S) par 
l'hydrogkne naissant, mais  1-oxyde in f i r i eur  seul de niobium 
posséde un pouvoir rkliicteur suffisant pour  transformer 1lgCl2 
en HgCl. Ni le tnntxle, ni le zirconium, ni le titane, ni I A  fer, ni 
l'étain ne prorliiisent de rétl~icticin rliiiis les coiillitions de  l'expk- 
rierice. LE tantale e t  le zirconiuiu ne sont pas  du tout r&its 
par le zinc, et l'ét:~iri est réduit l ' 6 t ;~ t  iii6t;lllique. Ide fer est 
transforiri6 en si:l ferreux, rniiis celui-ci rie rkagit pas  s u r  le 
IlgCle. Les oxydes irifhieurç du  tungstène, du  molyhdéne et d u  
van,idiuin ( \VOS, PIIU?03, V'02) .  produits par  l'action du zinc, 
rcduisent aussi la solution d e  l1gCl2. Quelqucfois, ces éléinents 
sont retenus en proportion not i~ble dans le piCcipiL6 donné par  
(.-izF14jSS. lorsqu'il y a lieaiicoiip (le t i tane.  S'il se  forme un  pré- 
cipité dans la solution d e  IIgI;l2, celui-ci peut donc ètre d û  B ces 
616irients et nori au niobium ; c'est pourquoi i l  est nécessaire de  
f a i x  une, fusion avec le mélange K a T 0 3  + S et de  rechercher 
ensuite le pouvoir réducteur s u r  l'insoluble. Quelquefois il peut 
arriver qu'une I6gkie trace de tiingst6ne reste encore avec l'inso- 
luble aprbs ce traitement au NaSC03 + S, surtout lorsque ce 
composé est en grilride quantité e t  qu'il existe aussi du titane ; 
on obtiendra donc dans ce cas une IPg6re rédiictioii de la solution 
de HgCI2. 1)'iine riitiniCre générale, une réduction légère de la 
solution précCdmlc ne pourra pas &trc rcgnrdPe coinnie une 
preuve de la présence du  niohiuin ; seule une réduction abon- 
darite sera coricluaiite. Urie quanlit6 de  tiiobiurri de  2 rriilligr. ne  
peut généralement pas cltre mise en évidence p a r  ce prockdé, 
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suivi d'une fusion a u  IYaCOg + S, rii:~is une  quantité plus forte 
peut Ctre retrouvée. 

5. La fusion avec 5a2C03 + S est surtout utile pour  faire la 
recherche de petites quantités de  lungstène, lesquelles sont 
entraînées avec l 'hydrate titanique lorsque celui-ci est en grande 
quantitk. 

(A suivr-ej. 

IiiIIllueiicc clc I'mciilc anl lcgl iqi ic  et t l c n  sa3icj la len 
snr le digcst iori  et  l n   aut té. - M .  11. W. WILEY (U. S. 
B~pal-tment of Agricrtlture, I S O G ,  Bull., no 84 ,  part .  2. p. 479). - 
Cette ktude fait suite à un  travail arialog~ie q u e  l'auteur et ses 
collahorateurs, M W .  Bigelow, P. C .  Weber, etc.., ont  publié en 
1!)OJ sur  l'influence de  l'acide horique et du Iiornx et dont l'aria. 
lyse a ét6 publiée dans ce Ilecueil, 1905 (p. I(i0).  

L'acide salicylique et les salicylates ont ét6 adininisti,és sous 
forme de tablettes et de capsules, en quantitks variant quotirlien- 
nement de 21 centigr.  à 2 g r .  

Les reins sont les principaux organes excréteurs de l'acide 
salicylique. On n'a jairiais constaté sa préscnce dans  les fkces. 

D'après l'auteur, l'acide salicylique appart ient ,  coinine médi- 
cament, à la seule profession mklicale, et, quoiqu'il soit un 
remède reputé dans la Pharmacopée, spbcialernent p a r  ses effets 
s u r  le rhumatisme et sur  la goutte, il ne s'ensuit pas qu'il puisse 
&tre einployé comme agent conservateur des iiiiit,ibres alimentai- 
res, même s'il n'&tait pas  nocif. 

D'aprés les expériences efTectuPes sur  lin certain noml~re  de 
sujets, JI. W. Wiley conclut que l'acide salicylique et  les salicy- 
lates paraissent exercer d'abord une action excitanle sur  les foric- 
tions digestives, en stimulant les divers organes et augmentant 
l'absorption et l'assimilation des aliinents introduits dans I'csto- 
11IUC. 

Ces exptiriences d h n n t r c n t  aussi que 1 ; ~  destruction des tissus 
se fait plus rapidement que leur foimation, le processus du meta- 
1)olisirie Etorit ainsi renversé d'une f u p n  nuisible. 

L'ingestion d'acide salicylique s'est manifestée, chez les sujets 
souinis a u x  expériences, p a r  une tliininutiori graduelle de leur 
poids, bien que In quantité d'aliiiit:riIs administrée pendant et 
après  les ph iodes  exp6rimentales eilt été Iégéreinent augmentée, 
ce qui aiir,iit dh aiiiencr, au  contraire, u n e  niigrnc:nfntion du 
puid!: réel. 1,'ncitle salicyliqiit: produit rncore uii sentiinent de 
inalaise plus ou irioiris accentué, sans qu'il soit ais6 souvent d'en 
t l inpost iquér  la cause. 

11 surcharge les organes excrkteurs, en p;irticulier les reins, 
d 'un  travail d'élimination qu'ils ne sont pas  capal~lcs  de sup- 
porter, ce qui  doit nécessairement e t  finalement amener une 
rn;ilndie. 
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XI. W. Wiley conclut a u  rejet de l'acide salicylique ou des sali- 
cylates comme agents coriservateurs, les aliments pouvant étre 
rendus inalt6rables sans leur aide. 

Leur utilisation comme agent  de  conservation a~nbnera i t  les 
fabricants diminuer les soins nécessaires au choix, au net- 
toyage, etc. des aliments. ' 

L'atlditiori d'acide salicylique et  des  salicylates aux  iiiatitkes 
aliriientaires est donc une pratique à rejeter à tous 6garrls. 

P. T. 

M é t h o d e  de tlosnge ale I 'ac lc lc  m l l e y l i q i i c  IIHIIR 
l'urinc. - RI. H. W. W L E Y  ( l ' . .  S .  Depa~tment o f  Agrici~lture,  
1906, B u l l . ,  no 84 ,  p a r t .  2 ,  p. 483). - Dans les recherches exé- 
cutées par l 'auteur sur  l'influerice de  l'acide s:tlicylique et des  
saliryl:~tes sur  la digestion et la santé, la iiiéthodc d e  &sage sui- 

' 

vnnle a été employée pour le dosage de  ces corps dans les urincs. 
On ~ r 6 i E v e  25 ou 50 cc. d 'ur ine,  aii'on rend alcalins 

, L 

l'aide de la soude caust ique;  on  Cvapore avec u n  pt:u d e  sahle, 
jusip'iconsist;ince de  sirop Ipais ; aprbs addition de 50 cc. d'al- 
cool à 98O-990, on hioie la iiinsse avec une baguette de verre ; on 
décante sur  un  filtre, et l'on rkpète cette opération cinq ou s ix  
fois; le précipité est ensuite jeté sur  un filtre e t  lavé jusqu'8 ce 
que l'acide s:llicglique ait  disparu,  ce qu'on constate en évapo- 
rant à siccite 10 cc. du filtratuin, épuisant B l'éther de  pcitrole et 
caractérisant coiilme de coutume ; on  évapore l'extrait total, pour  
éliminer l'alcool ; on reprend par  l'eau ; on acidifie ; on épuise k 
l'éther et l'on évapore l'extrait éthéré ; on dissout alors l'acide 
salicylique dans l 'eau cliaiitie. et l'on fait un  volume dont. on pré- 
Iéve plusieurs porlioris (le 100 cc. dans des flacons de  Nessltir ; 
3 cc. d'une solution d'alun [le fer ?t 0,s p. 100 sont ajoutés à. 
chacune de ces prises d'essai e t  rnélanpés soigneusement en 
notant la d e  la coloration ; on fait ensuite une  série de 
types k l'aide d'une solution contenant 0 g r . l  d'acide salicylique 
par cc., de rnaniErc à obtenir h peu prEs la mCmc coloration que 
dans l'essai de l'urine. 

Supposons que la coloration de cet essai s'identifie à peu près 
avecles types contenant 1,18 ; 1,20 ; 1,22 niilligr. d'acide salicy- 
lique; on compare alors une nouvelle prise de l'échantillon avec 
ces types, en ftiisant les cornparaisons i7nmidiirtemm~;ip1.Cs l'atltli- 
tibn d'alun de  fer,  car la coloration diminue rapidement,. 

Ces lectures faites en triple sont exactes à Omilligr.02 prés. 
P. 1'. 

D o s a g e  de  I ' i i i . t c .  - 31. I I .  W. \?'ILEY (U. S D c p a ~ f m e n t  
of dyl-icullul.e, Bull. ri"&, p .  2 ,  p. 722). - 1,es  nét th odes de 
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dosage de I'urCe employées p a r  l'auteur sont. celle de  Morner- 
~ j à ~ & t  et celle de ~ r i u n s t e i n .  

L e  principe rie In prcmii?re est basé sur  ce fait que les cornpo- 
sés azotés de l'urine, à l'exception de l'urée, de I'ammoriiüque, de 
I'ncitl(: hippuriqiie et de 1~ créatinine. sont prC.cipiti.,s p w  une 
solution de  chlorure de b ~ r y u i n  et 'de baryte caustique (50 gr. 
Bü(OIljs + 350 gr. RaCIQac litre) eri prksence d'un ~iiélariae 
d'alcool e t  d'éther B 2 pour 2 .  

5 cc. d'urine, 3 cc. de solution barytique et 100 cc. d'alcool 
éthPré sont mélangés et laissés en corili~ct pentlant une nui t ;  le 
tout est ensuite filtré, lavé avcc 50  h 7 5  cc. d'iilcool fithéré; le 
filtratuin est évaporé B 550 ; on ajoute une petite qu ; i~ i t i t i  d'eau 
et environ Ogr. 9 de iriiign6si~ .; on .rivapore il siccité, et l'on dose 
l'azote p a r  la m k t h o d ~  Kjcltlnhl. 

Selon lirnunsteiri, la rncltiode ci-dessus est iriapplicnble en pré- 
sence de  l'acide hippurique. Sa iiiorlific;~tion consiste à reprendre 
le résidu par  lin peu d'eau, H. ajouter 10 sr. d'acide phosphorique 
cristallisé et  à chauffer pendant 4 hcures et demie B 2400-i45°. 
Le r6sidu est ensuite passé dans un ballon dc Kjeldakl, et l'on 
dose I 'uzok.  P. T. 

Dorngc de I'acttlc iiriquc. - J I .  11.  W. WII,EY (U.  S. 
Depa~tmenl o f  Agriculture, Bull., r i o  84, 1906, p. 723).  -:M Wiley 
dose l'acide ur ique par  lii iiikthode de  Hopkin, rriodifiée par 
hl. Polin (Zeitsch. physiol. L'Lena., 1904, p. 22). 

Afin de précipiter l'acide ur ique el d'einpècher l'entraînenicrit 
d e  la petitc quantité de  s u h s t ~ n c e e  mucilagineuses qui  sont tou- 
jours présentes, on emploie le rkactif s u i v a i t  : 500 8:. de sulfate 
d'nmiiioniuiil e t  S gr. d'acétate d'ur;lriiuiii sont dissous clans 
G50 cc. d 'eau,  et l'ori ajoule 60 cc. d'acide acftique L 10 p.  100. 

A 300 cc. d'urine, on ajoute 75 cc. d u  rkactif prSckierit ; on 
laisse déposer pendant 5 rilinutes, et l'on filtre à t ravers  un  dou- 
ble filtre; on  prélève deux portions de  125 cc , représentant 
chacun 100 cc. dc 1'8chiintillon primitif, e t  I'on ajoute 5 cc. 
d'AzHS; on agite, et on. laisse reposer pendant 2.i heures;  le 
liquide surn;tgearit le pi~kipit,i: d'iii,;ite c-I';~iiiiiioiiiiiii~ ~ i t  versé siir 
un  filtre Sclileicher et Schüll durci ; le précipité est lavé avec un 
peu d'urie solution de sulfate tl'aniinoniuin à. 10 p. 100;  on lare 
trois ou quatre  fois, puis le prhcipité est repassé dans Ie vase à 
précipitation avcc environ 100 cc. d ' e a ~ i ;  on  ajoute 13 cc. de 
S06112, e t  I'on titre iiriniédiaternerit iLvec une solution d c  pcriiian- 
ganate de  potassium au dixièiiie. Chaque cc. correspond à 
Ogr.00375 d'acide urique. A cause clc la soliihilitri de l'urntc 
d'amriioriium, on fait une  coi-riction dc Ogr.003 pour chaque 
100 cc. d'urine employée. P. T.  

Dounge de l a  crkat iu l i i e .  - 31. II.  W. T I L E Y  (U. S s  
Department o f  Agriculture, Bull., no  84,1906, p. 723). -Laméthode 
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employée est celle de  Folin (Zeitsch. physioloy. Chem.,  1904, p. 41), 
basée sur la riSiiclion de la créntinine avec une solution ~ l c a l i n a  
d'acide picrique. Les solutions nkcessaireu sont : une solution 
demi-norm:ile de l~ichroniate  d e  potassiuni, une solution de soude 
caustique A 10 p. 100, une solution saturée (112 p. 100) d'acide 
picrique et  une solution noriii:lle d'flC1. 

Le dosage se fait  de la manière suivante : l 0  cc. d'urine sont 
introduits dans  une  fiole graduée de 500 cc. c l  adrlitionnks de 
Ci cc. d'[ICI normal ; le rni,lnnge est r1i;iiifl'ri au hairi-marie pen- 
dant 3 heures el clciiiie B 4 heures avec un  condeiiseiir ; le 1)allon 
est ensuite refroidi ; l'acide est neutr:tlisi., puis on +joute 15 cc. 
de solution picrique et 5 cc. de  soude caustique ; on rni:l;inge et  
on laisse déposer pendant à iniriutes ; on coinplète nu volume et 
I'on conipare au coloriiriètre 1)uboscq avec 1i i  solution demi-nor- 
niale d e  bichroiiiate de potasse. 

10 niilligr. d e  créatinine pure, t,rnit,tk de IR riién~e rrianiére, 
rloniient une épaisseur de  coloration de X iiiilliiiiittres 10 corres- 
porid;irit 2 8 niilliriiétres de solution de birhrorniite de  putasse. 

Lcs solutions picriq~ies cl'uiine sont toutes coiiiparées avec une 
hauteur de 8 iiiilliiiiètres de solution demi-normale de hichro- 
inate. 

Si la lecture, nprés égalisation des teintes, est, par  exemple, 
pour la solution picrique d'urine, de 6 inillimSitrcs 2, on conclut 

8,t 
que 10 cc. d 'ur ine contiennent 10 x - = 13 milligr. 06 de  

6,% 

Doscigc clc IR xnsi îhi i ie .  - M .  lI:\Y. WlLEY ( U .  S. 
II~pn~.tment of ng r i c~ t l l u re .  Uzcl l .  no 84, par t  2, t906, p .  724).-La 
n1i:thode dc dosage employée est celle de  Kriiger-Schinirl. 

On s é p r e  les rii:itiPres pi~otéitliies de  400 cc. d'urine par  coagu- 
lation et filtration ; on ajoute 24 g r .  d'acétate de sodium et 35cc. 
d'une solution de  hisulfite de  soude ;L 12 p. 100 ; on chauffe à 
l'ébullition, et I'on additionne tir: 30 cc. [l'une solution de sulfate 
cuivrique h 15 p. 200; on fait bouillir pcndnnt trois minutcs, en 
agi tant ;  n p r k  refroidissement et liltration, on lave jusqu'k obten- 
tion d'un filtratuin incolore. Le précipité est reiiiis dans le vase 
R précipitation avec SOOcc:. tl'raii : on chauffe B l'khiillitinn, et 
I'on ajoute 30cc. de  sulfure clesotliiim, d e  l'acide acétique jusqu'à 
midité, et I'on ckiaull'c au Ixriri-marie jiisqu'a ce qiie le sulfure 
dc cuivre se dépose : on filtre ; on lave A l'eau chaude : on ajoute 
4Occ. d'TIC1 h 1 0 p .  100, e t  l'on Evapore dans une capsule de  por- 
celaine jusqu'h réduction à 10 15 cc. ; on h i sse  déposer pendant 
deux heures;  l 'acidc urique se dfipose; on filtre sur  un petit filtre 
lave avec SO'IP ii 3 p. 100, et on lave jusqu'h u n  volume total de 
75cc. L'azote du  pri:cipitii, multiplié p a r  3, donne l'acide urique, 
auquel on ajoute 3 rnilligr. 5 .  
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Le filttatum de l'acide urique, rendu alcalin avec Na011 et 
réacidifié par  l'acide acétique, est chauffé h 700, puis additionné 
de  1 cc. d'acide acétique B 10 p. 100 et de 2Occ.  de solution deper-  
manganate de  potassium ; on agite pendant une minute; on traite 
p a r  10cc.  de solution de bisulfite de  sodium et 6cc .  de solutiori 
de  sulfate de  cuivre ; on fait bouillir pendant trois minutes; on 
filtre ; on  lave avec du  sulfate de  cuivre dilué, e t  l'on dose dans 
le précipité l'azote, qui  est celui des bases xantiques. 

P. T. 

Appareit B cleusité. - M, F. II. ALCOCK (Pharrnaccutical 
Journal, 1907,I, p. 6). - Lorsquela quantité de matièredont on 
dispose est très faillle, on peut employer, pour déterniirier la 
densité, u n  tube en verre mincede 6 k  7 inillini. de diamètre inté- 
rieur et de 4 à 6 centiin. de longueur. Le tiibe est effilé aux  deux 
bouts;  on le pése vide, puis  successivernent plein d'eau et plein 
de la matière-à étudier. ~a capillarit6 permet de  placer les tubes 
sur  la balance de  précision, sans crainte d e  perte ou d'ivaporation. 

A .  D. 

Appareil pour l'essai ales esseuces mlnérrlts. - 
RI.  BOTH (Journ. dl4 pétrole, 1906, d'aprks lnd. quimicn, 1906). - 
Cet appareil consiste en une éprouvel.te A ,  contenant une petite 

qiiantitti de l'essence 2 
essayer ; à 1'iriLArie~ir pé- 
nètre u n  tulle 1) renf'er- 
mant un peu de chaux 
caustique; e n  1, à la 
partie supérieiire, on in- 
troduit un  peu d'eau dms 
un  petit entonnoir E B 
robinet F. 

La chitux, SOUS l'in- 
fluence de l'eau coulant 
goutte h goutte de E, 
s'échaufre forteinent et 
pcrnict d'amener l'es- 
sence jiisqii'h son point 
d'ébullition, qu'on cons- 
tate 2 l'aide d u  therino- 
metre G. Les vapeurs 

s 'échappent p a r  le tube C et  peuvent etre condensées au rrioyen 
d'ni1 réfrigérant. 1'. T. 

Analyse de ln colle de rksiue (The  Pap*. Moker and 
LZril. Pnp. Joztl-n., d'i~prbs Ind. quimica, i Y O f i ,  p. 32%). - En général, 
on  délermine l'humidité de la colle de  résine en en chaufi'ant unt: 
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petite quantité dans u n  verre de m o n t r e  à 100°-1100jusqu'à poids 
constant. Cette méthode est erronée, car, à cette température, on 
perd de l'essence de  ti:réberit.hine, etc. 

La méthode suivante permet de  d é d u i r e  les substances vola- 
tiles de l'eau : 

On introduit une certaine quantité d e  colle dans u n  inatras A ,  
et  on le pése ; on le place ensuite 
dans un bain d'air H chauffk ; le 
inatras est muni d'un tube de  dSga- 
sement. E, p e r m e t h n t  d e  recueillir 
dans une éprouvette graduire D les 
produits de la distillation (subs- 
tances volatiles e t  vapeur  d'eau). 
L'éprouvette a un voluine de 100 cc. 
et, avant tout,  est remplie d'eau jus- 
qu'à la division 50 .  Le bain d'air est 
chaufle rdgulièreinent; la vapeur 
d'eau se condense, et on en lit le vo- 
lume. 

L'opération terininée, on pése le  
matras. Connaissant la quantité d'eau distillke, on en déduit le 
poids des substances volatiles. P. T .  

~ ~ k a c î i o i i  tiee cioorew. - M?I. SCf lERJLiS  et  WI1,LIAMS 
Pharmaceuticn2 J o u m n l ,  1906, I t ,p .  9). - L a  réaction du  chlorhy- 
drate de ptiénylhydrazine et  d e l ' a c é t a t e  de sodium sur  les solu- 
tions de glucose demande un  temps var iab le  suivant le degr6 de 
concentration de la solution sucrée. Les solutions de fructose 
présentent le rn6me caractère. mais ln précipitation est trois fois 
plus rapide qu'avec lc  glucose. Dans l e s  solutions de sucre inter- 
verti, la précipitation se fait coiilme a v e c  le fructose. L'addition 
de 1 p. 100 de  sucrose dans  une solut ion 0,1 de glucose dirni- 
nue &ablenient la durée de la précipitation, tandi; qu'une pro- 
portion de 5 p. 100 de raffinose agit trh  peu. Le sucrose accdlère 
la réaction et le mallose la retarde. A.  D. 

BIBLIOGRAPHIE 
Ckruse et hlnue de ziiic, par  G. PETIT, ingénieur civil. 

1 vol. de 154 pages (Gauthier-Villars, éditeur, quai des Giands- 
Augustins, 55, Paris). Prix : 2 fr. 50 - Cet ouvrage s'adresse 2 loiiles 
les personnes s'occupant, directement o u  indirectement, de pcintiires 
industrielles en général, dont les bases principales sont la cériisr et le 
blanc de zinc. L'auteur y relate les différentes fabrications dc ccs 
deux produits en tant que matières premières et leurs preparaiions 
eii patc h I'hiiile, telle que la livre le comrrierce pciiir J'emploi. Les 
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s6phistications les plus courantes sont examinées, ninsi que les 
méthodes perineltarit de les délerrnincr rapitlcrncnt. La toxicologie d e  
l a  céruse fait l 'objet d 'un chapitre special, dans lequel sont indiquis 
les procédés reconnus les meilleurs poiir eviter l'intoxication satur- 
nine. 

Cet ouvrage est appel6 a rendre de reels services aux archit~ctes,  
entrepreneurs de  travaux puhlics et  aux entrepreneurs de peinturcs. 

NOUVELLES ET IKENSEIGMEMENTS 

ArrètB fimniit l e s  !niithodcs qne doivent miiivn-c lem 
lal~oratoircs ofliciels pour I'cindysc ales Initn, des 
laits concentrés et des laitri clesséchéa. 

Laits 
Avant de procéder B l 'analyse,il faut avoir soin d'agiter le lait pour 

le rendre ho rnoghe .  Celte agitation doit 6tre renouvelée avaril chaque 
prise d'essai. 

DENSITÉ - Prendre la densité du lait au Iacto-drinsiriil:tre de 
Quevenne et  Uouchardal; ramener  les déterminations la teinpéra- 
Lure de 150. 

EXTRAIT SEC. - E ~ a p o l ' e ~  10 CC. de lait dans une capsule en platine 
h fond plat, de 70 milliin. de diairiktre e t  20 inilliin. de hauteur;  
chauffer pendant 7 heures sur un  tiairi-marie I'errnt! par un couvercle 
de  cuivre dans lequel son1 menag~;es des alvi~oles de  la dimension des 
capsules; ces alvéoles plongent dans l'eau t~ouiilante d u  bain marie, 
e l  le degagement de la vapeur de celui-ci se Sait par une cheminée 
la t i ra le .  La proportion d'extrait est calculée par litre de  lai l .  

C E X ~ I ~ E S .  - Incinérer avec précaution, saris depasser le rouge 
son~bre ,  l'extrait précident,  jiisqu'k ce q u e  1escc"ndres soient blanches 
(ou jaunes, si le lait a été additionné de  bichromate dc potassium, 
celte coloration indiquant que le chronie est bien réoxydé). 

S'il y a du bichromate, le doser par la méthode suivante et dtiduirc 
son poids de celui des cendres. 

DUSAGE III! HICHIW\IAI.K DI<: ~ ~ O I ~ A S S ~ U M .  - Ce dosage s'effecl.ue sur les 
cendres preckdentes. 

Liqueiirs ~ i ~ c e s s a i r e s  : 
1 0  Solution ilc sulfate double de fer et  d'ainmoriiaque à 7 gr.  par 

litre, correspondant à i g r .  de fer ; 
2O Solution dc permanganate de poiassiuin à Ogr.56.16 par litre, 

correspondant ii I g r .  dc fer. 
Ces Iiqoeurs se correspondent volunie à volume. 
Le titre exact d c l a  solution dc permanganate est f i x é  cn fonction dc 

la solution de sulfate double de fer.  La solution de permanganate do 
potassium, se conservant trés longtemps, servira par la suite A vérificr 
le Litre de la sululion de sulfate double de fer.  

Fixation du tziw des solutions 1 et 2 : 
Placer 20 cc. de la solution de sulfate double dans un vase et  ajouter 
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5 cc. d'acide sulfurique pur et 25 cc. d'eau; l a  liqueur de permanganate 
étant contenue dans uric biirelle niaduGe, en verser dans la solution 
précédente jiisqii'8 1Pgéi.e coloralion rcis6e el noter le nombre de  cc. 
de perinanganate employés. 

Essni : 
Les cendres sont introduites, i~ l'aide de  25 cc. d'eau environ dans 

un verre ti pied, dans lequel on ajoute 5cc .  d'acide sulfiirique pur e t  
20çc, de la solulion tilrke desiil fate double de ft?r; après réduction de 
l'acide cliromique, laqiielle est iminediale, titrer 1'exci.s de  sel ferreux 
avec la solution de perrriangannte dc potassiurn placée dons une burette 
graduée. 

Le noinbre de cc.  de perrriaiiganate njoulé est relranche de  20 cc. ; 
celte différence represente la qiinnliié de sull'atc double cmployé i la 
reduction J e  l'acide chromique. 

1 cc. de sulfate double correspond à Ogr.000875 de bicliroinate de 
n ~tassiiiin. 

LACTOSE, B I I ~ R R E  ET C A R B I N E .  - On peut employer l 'un  des deux 
prockdés ci-dessous (Bordas el  Tuiiplüiri), suivaril que le labortituire est 
pourvu ou non d'un appareil à centrifugalion. 

l o  Pt80cédé pain centrifugation. 
LACTOSE. - Riacli[s : 
Alcool A 650, acidifie ou 2/1000 par l'acide acétique; 
t\lcool 50-350 ; 
Liqueur de Fehling (IOcc. de liqueiir correspondant O gr.03 de  

glucose ou O gr. O6923 de lacloac hydraté). 
i 0  Placer 25cc.  d'alcool aciditié dans le tube tare du centrifugeur; 

mesurer exactement 10cc.  de lait e t  les verser goiilte & goutte dans 
le réaclif précederit, en tvilanl,  niitaril que possible, d'agiter le 
mélange; 

2" Centrifuger pendant une minute environ;  une fois l'appareil 
aisrGté, bouclier Ic lutle en verre duccriii~il'ugeur et  le retourner quatre 
ou cinq fois, sans agitation brusque, de rnnnikre a rendre le liquide 
(Iaclos~rurri) hoiriogkne; abaridoririer Ic tout  au repos pendant un 
quart d'heure environ ; 

Centrifuger nouveau et décanier iminEdialcinentle liquide clair 
dans une fiole jaugée de 10Occ. ; 

4 0  Laver le coaguluin altuche au fond du tube en le delayant avec 
I'agilateur dans 25 cc. d'alcool B 50 55" qu'on ajoute daris le Lube; 

50 Centrifuger e t  dicanter le liquide comme precédcrninent dans  l a  
fiole de  100cc. et  Faire I'al'lleureinenl à lOOcc. avec de  l 'eau 
dislilléc ( 1 )  ; 

60 Doser le lactose par reduction d e  l a  liqueur de Fehling. 
Pour cela, placer 1 0 c c .  de  liqiieur de  Fehling d a n s  ilne fiole de 

125cc. environ et y ajouter 20 cc. d'eau distillée ; la solution de  lactose 
etant contenue dans une burette à robinet, en verscr h peu prCs 10cc. 
dans le rGactif dilué prkkle i i i inent ;  porter le mélange A l'c!bullition 
pendant trois minutes ; coiiipliiler la reduction de la liqueur de Fehling 

(1)  Si la solution est d'une leit~te jaune trop occcntuee par suite d c  la 
présence du bichroniate da potasse, on ajoiite une petite quantité d'une 
solulion d'acétale de plouib avant de cornpli!tcr le volurrie B 100 cc. ; ou 
agite, et l'on filtre. 
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en ajoulant, par petites portions, lasolulion siicréc, jusqu'h décolora- 
tion complète du liquide de la fiole. 

BE:C'I<IIE: ET CASÉINE.  - Réactifs : 
Alcool 910 ; 
Etlier ii 650. 
I o  Délayer avec l'agitateur le coaguliim conteiiu dans le tube du 

centrifugeur, dans un mélange de IOcc. d'alcool et 30 cc. d'éther ; 
20 Centrifuger et décanter le liquide etliéro-alcoolique dans un 

ballon tare ; 
30 Lnver I'insoluhle contenu dans le tiihe avec 20cc.  d'élher, e n  

remuant le mélange a rec  l'agitateur ; 
40 Centrifuger et décanter de  nouveau l'éther dans le ballon qui 

contient déjà le liquide éthero-alcooliqiie précédent; 
9 Chasser, par dislillation, I'kther et  l'alcool du ballon. Le beurre 

qui reste est desskché à 100°; peser le ballon ; la différence avec sun 
poids primitif donne la quantité de beurre pour 10 cc. de  lai t ;  calculer 
l a  proportion par litre ; 

60 Diviser, au moyen de l 'agitateur, l a  masse de castiine contenue 
dans le tube en verre du centrifugeur et faire la dessiccation, d'abord tt 

basse terripéralure, puis 10OU; peser le tube qui contient la caseiue et 
l 'agitateur;  l a  diffërence avec l a  ta re  dii verre donne le poids de la 
caséine e t  des matières minérales insolubles; l a  quantité de caséine 
pure est égale au  poids précédent, diminué du poids des cendres de la 
caséine obtenue .. 

Remarque. - Dans le cours des manipulalions precédentes, on se 
sert  d'ou ~gi ta tc i i r  qiii a 616 tare avec le tuhe en verre di1 centrifugeur; 
il n'est donc pas n(icessairc de lui enlever, après chaque opération 
les précipites qui y sont adhérents; il siiffil qu'il ne reste pas de liquide 
adherant  l'agitateur. 

Toutes les décantations doivent Slre faites rapidement.  
Le crrilrifugeur, d 'un diarnétre de  25 centirn., inesur i?~ entre les 

fonds de deux tnbes opposés en posit.ion de fonctionnement, doit tour- 
n e r  il 1 .go0 tours au minimum. 

On peut einploycr descentrifugeurs ii vitesse u n  peu interieure, niais 
ln durée de la centrifugation doit alors elre augmentee.  

20 Procédé sam cenlri/ugalion. - Les laboratoires qui n'ont pas 
d'appareil de centrifugation emploieront le procedé suivant : 

LACTOSE. - Réaclifs : 
Alcool A 6Fi0, acidifié au 1/1000 par l'acide aceiique ; 
Alcool à 35O; 
Liqueur de Fehling. 
2 0  Placer dans un petit vase il précipite 25 cc .  d'alcool acidifie ; 

mesurer exactement 10cc .  de la i l ;  les verser dans  le réactif prece 
dent, goutte h goutte, en agitant au fur et  mesure le rnrilange ; 

?"Aprks  un quar t  d'heure de repos, filtrer le coagulum formé sur 
filtre taré de 11 ccntim. de diainetre, hurncclé prcalablcment a v e c  de 
I'alcool ; recueillir le liquide filtre dans  iinc fiole dc 100 cc. 

3 0  Lorsque lt? fjltre est égoutté, laver le vasc d prlcipite trois 
reprises difftirentcs avec 10 cc. d'alcool à 3s0. On verse rliaque fois les 
liquides alcooliques sur le filtre, en ayant  soin de laisser bgoiillei 
celui ci aprks chaque lavage ; on termine e n  ar rosant  le fillrc a r e c  
IO cc.  d'alcool à 350 ; tous ces liquides sont recueillis dans l a  fiole 
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jaugée précedente, e t  l'on complète le volume k i Q 0  cc. avec de  I'eau 
distillée (1) ; 

40 Opérer le dosage au moyen de  la liqueur de Fehling, comme il a 
été indiqué précedemment. 

BECHKR ET CASÉINE. - Réaclils : 
Alcool h 950; 
Ether ti os0. 
10 Essorer entre des doubles de papier buvard le filtre contenant le 

coaguliim (beurre et  caséine) et  l'introduire dans l'appareil à épuise- 
ment de Soxhlet ; 

2O Verser sur le filtre 10 cc. d'alcool B 9s0, en laissant Ic prtcipité 
s'humecter pendant  un instant ; 

30 Mettre 40 cc. d'éther dans le petit ballon laré de l'appareil, e t  
faire l'épuisement comme de coutume, en chaufant  l 'ether dans un 
bain d'eau A une température d'environ 400 ; 

4 0  L'épuisement terminé, détacher le ballon de l'appareil e t  eviipo- 
rcr le solvant ; peser ce ballon ; la diffërence avec son poids priiiiitif 
donne la quantité d e  heurre pour 10 cc. de la i t  ; calculer la proportion 
par litre de lait ; 

5O Le filtre contenant la caséine et les sels insolubles est  desséché a 
l'étuve B 1000, puis pesé;  en retranchant de ce poids celui du filtre, 
ainsi que Ir! poids des sels insolubles, on obtient le poids de  la caséine 
piire pour 10 cc. de lait ; calculer l a  proporlion par litre. La determi- 
nation des cendres insolubles se fait en incinérant un poids connu d e  
la caséine précédente. 

DIFF~RESCIATION D U  LAIT C111J D'AVEC LE LAIT CUIT. - Placer 5 CC.  de  
lait dans une cnpsnle a fond plat de 5 centim. de diamètre ; verser 
une goutte d'eau oxygénée sans agiter Ic lait, puis verser nne goutle 
de paraphényli:ne-diamine à 3 p. 200; le lait cru donne une coloration 
bleue foncée. 

KI.:CHERCHE DE ~ ' e a a  oxuoÉzrÉ~. - Inversement, la reaclion préeé- 
dente sert B reconnaitre la présence de I'eau oxygenée dans le lait, 
dans le cas toutefois ou son addition est récente. 
HE( I iERCI iE  DES ASTISEPTIQITER (ACII IE  SAI.ICYLIQI!E, ACIDE BOHI(>IJE, FOll- 

AIOL).  - Voir l'instruction spéciale, qui sera ultérieurement piibliee. 
R E C I I E ~ ~ C I I E  DES IHCARI~ONATES ALÇAIJNS. - Evaporer 20 cc. de  lait 

dans une capsulc de  platine; après dessiccalion, porter la cap,sule dans  
un moufle e t  chauffer lentement,  tant  que des vapeurs ernpyreurnali- 
ques se d6gagent; élever ensuite la iernpéraiiire du moufle sans dtipas- 
ser le rouge naissant;  dès que le chûrhon est brûlé, et lorsque les 
cendrés sont d e  couleur grise, retirer la capsule e t  reprendre les ccn. 
dres par I'eau ; filtrer, et ,  dans la solution aqueuse, ajouter 10  cc. 
d'acide sulfurique décinormal ; faire bouillir pour chasser l'acide car- 
bonique ; t i lrer  ensuite I'excés d'acide au moyen de lasoude décirior- 
male, en présence de l a  phénolphtaliine comme indicateur. Soit it le 
nombre de cc. de soude employés 

donne l'alcalinite exprimde en CO3Ka9 par litre de lait. 

( l )  MEmc remarqne q i i c  pri.cédemineiit, si la Iiqucur e s t  t r op  for tement  
culorke cn jacne. 
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Laits concentrés sucrés ou non. 
Peser N g r .  de la i t  ; les ddayc r  dans l'eau froide e t  amener à 4OOcc. 
EXTRAIT, CEKIIRES, LACTOSE, BEURRE ET C A S ~ I S E .  - Opérer comme pour 

le lai t  ordinaire ; rapporter les resultats B 100 g r .  de lait concentré. 
SACCHAII~SE.  - La solution ayant  servi au dosage du lactose est 

invertie de la maniere suivante : JO cc. de celte solution sont placés 
dans uri ballon jauge de  100c:c. ; on ajoute l i 2  cc. d'acide chlorhy- 
drique pur ; on agitc, et I'on phce  le ballon pendant 10  minutes sur u n  
bain-marie dont l'eau est maintenue a l'i~bullition ; on laisse refroidir; 
on complète te  volurne A 10Occ., e t  I'on npere le dosage au moyen 
de la liqueur de Fehling; on calculc en glucose ce poiivoir rbdiicteur 
(G), e t  l'or] calcule @galement en glucose le pouvoir réducteur du liquide 
avant l'inversion ( G ' ) .  

La proportion de saccharose est doiinee par la formule 

Laits desséchés en p o u d r e .  
10 Epuiser par l'ether 2 gr.  de lait et peser le beurre apii:s evapora- 

tion du solvant ; 
20 L'insoluble obtenu cst épuisé : (a) par un mclangc de 10 cc d'eau 

et 25 cc. d'nlcool ti 6Y~c id i f i e  au 1/1000 par l'acide aceliquc ; ( b )  après 
décantation ou filtration du liquide precc'dent, laver avec 20 cc. d'al- 
cool & 50°-550 ; 

3O Les liquides recueillis servent au dosage des sucres par la 
méthode indiquée plus h a u t ;  

40 La caseine résiduelle des opéralions prc!cédcnles est séchée, puis 
pesée ; en déduire le poids de  ses cendres pour obtenir la quantite de 
caséine pure ; 

JO L'humidité et  les cendres se font sur  2 gr  de lait,. 
On devra rechercher, dans les laits en poudre, la présence des 

bicarbonates alcalins, qui son1 fr6qucir1inerit cinploy6s. 

Arreté niinlstériel désignant leb lalioriitoii-es nHl- 
clels cbarg(.s d e  fiiiro les analyses d e  boirsoiis, de 
denrécm alimcntaircs et de prodiiitr agricolc~. - Ide 
ministre de I'hgricullure, le rninistre du Commerce, 

V u  l a  loi d u  t e r  aoht 1905 su r  la répression des fraudes dans la  
vente des marchandises e t  des lalsiiïcations des rnatiàres alimentaires 
et des produits agricoles ; 

Vu le reglenient d'adrriiriistratiori publique en date du 31 jiiillet 1906, 
rendu pour l'npplication de  la loi ; 

Vu notamment les ariic:lcs 11 e l  12  dudit décret disant:  
u At-1 .  f i .  - Les laboratoires creés par les départeiiienls et les 

communes peuvent étre admis, concurremment avec ceun d e  l 'Rat, 
a proceder aux analyses, lorsqii'ils ont  été reconnus cn état d'assurer 
ce service et agréès par une décision ministkrit~lle prise sur l'avis con-  
forme de la cominission peririanentc ; 

u Ar t .  12.- lles arrêtes ministériels, pris dc concert entre le iuinis- 
t re  de l'Agriculture et  le niinislre du Commerce, de l'lnduslrie e t  du 
Travail, détermineront le ressort des laboratoires admis t~ proceder k 
l'analyse des érliaritillons » j  

Vu l'avis d e  la Commission technique permanente ;  
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Sur le rappor t  d u  chef d u  service de  l a  répression des f raudes ,  
Arrêtent  : 

A i t .  iW.- Sont  a d m i s  b procéder  a u x  analyses des boissons, denrées  
al imentaires  e t  produits  ngricoles les lahoratoir,es c i -ap i .6~  : 

Laboratoire munic ipa l  d 'Amiens .  
Laboratoire municipal  de B e a u n e .  
Laboratoire municipal  d e  Bres t .  
Laboratoire municipal  d e  Châ teauroux .  
Laboratoire rnunicipal d e  Lille. 
Laboratoire rnunicipnl d e  Lyon.  
Laboratoire municipal  d e  K i m e s .  
Laborüloire municipal  d e  Rennes .  
Laboratoire municipal  de  Sain t -E t ienr ie .  
Laberatoire munic ipa l  d e  Toulon .  
Laboratoire de l a  s l a t ion  agronomique  d 'Auxer re .  
Laboratoire d e  l a  s t a t ion  agrono in ique  d e  Bordeaux .  
Laboratoire de l a  s t a t ion  agronomique  d e  Charl ies .  
Lahoretoire de l a  s t a t ion  agrono in ique  d e  Nancy.  . . 
Laboralo:re d e  l a  s t a t ion  agronomique  d e  Nantes .  
Laboratoire déparleinenla1 d 'analyses agricoles d e  l a  Vienne,  ti 

Poitiers. 
Laboratoire dCparteinenta1 d 'analyses agricoles d ' Indre.et-Loire ,  

Tours. 
Laboratoire d e  1'InsLilul a:nologique e t  ngronomiquc  d e  Bourgogne, 

ti Di,jon. 
Art .  2. - Le ressort  d e  chacun  d e  ecs  laboratoires  e s t  fixé ainsi  

qu'il suit : 
Laboratoire municipal  d'Aiiiiens ( S o m m e ,  Oise). 
1.ahoratoii.e rniinicipal d e  Hcanne  (Sahne-et,-Loire, Ain, Cbte-d'Or, 

arrondissement  d e  Beaune) .  
Laboratoire municipal  d e  Brest ( F i n i s t h ) .  
1,ahora~oire iiiiinicipal d e  Chàteauroux (Indre, Cher ,  Creuse,  Allier, 

ai.i.ondisseiiient de M o n l l u ~ o n j .  
I ,a l~oratoi ie  riiiiriicipal d e  Lille (Nord) .  
L ibûraioire inunicipal d e  Lyon (IihOne, Savo ie ,  Ilaulc-Savoie, Iskre, 

l)i.orne, Hautes-Alpes). 
I,ahoratoire muriicipal d e  Kiines (l,ozere, Ardèche, Gard) .  
Loboraloire niunicipal d e  R e n n e s  (Ille-et-Vilaine, Mayenne ,  hlan- 

c h ,  Cotes-du S o r d ) .  
Laboiatoire  rnunicipal d e  Saint-Et ienne (Loire, IIautc-Loire, Allier. 

irioiiis arroui l issernent  de blont l i içon~.  
Laboratoire inunicipal  de  Toirlori ( V a r ,  Alpes-MariLimes). 
Laboratoire  d e  l a  s lat ion agronomique  d'Auxerre (Loiret ,  Yonne,  

Aube, R ièvre ) .  
Lahoraloire  d e  l a  s t a t ion  agronomique  d e  ~ k d e a u x  (Charente-  

Irif'erieiire, Charente,  Gironde.  L o t . &  Garonne). 
Lahorntoire de la  s t a t ion  agronomique  d e  Charlres  (Eure-et-Loir ,  

Orne, Sar the ) .  
Laboi.atoire dc la  slaliuri agr~r iu r i i i c~ue  de Plaricy (Meurthe.et- 

Moselle, I laute-Marne,  Vosges). 
Laboratoire  d e  l a  s t a t ion  agronomique  d e  Xantes  (hlorbihan,  Loirc- 

Inferieure, Vendée, Maine-et.Loire). 
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Laboratoire départemental d'analyses agricoles de la Vienne 
Poitiers (Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne). 

Laboratoire départemental d'analyses agricoles d'Indre-et-Loire 
Tours (Indre-et-Loire, Loir-et-Cher). 

Laboratoire de l'Institut œnologique e t  agrononiique de Bourgogne 
A Dijon (Côte-d'Or, moins arrondissement de  Beaune, Haute-SaOne, 
Jura,  Doiibs, Belfort). 1. R u ~ r r .  

Paris, le 18 fevrier 1907. GASTON DOUMERGUE. 

En vertu d'un nouvel arrêté en date du 1 4  mars 1907, les labora- 
toires suivants ont  été ajoutes h la liste qui prtici.de : 

Laboratoire municipal du Hàvre. 
Laboraloire municipal de Reims. 
Laboratoire municipal de Clermont-Ferrand. 
Laboratoire de la station agronomique d'Arras. 
Le ressort de ces laboratoires est fixC ainsi qu'il suit : 
Laboratoire municipal du Havre (arrondissemenls du Ilivre ct 

d'Yvelol) ; 
Laboratoire municipal de Reims [Aisne, moins les arrondissements 

de Vervins et de  St-Quentin ; Rlarnc et Ardennes].  
1,aborat.oire miinicipal de C!erinnnt Ferrand (Puy-de-Dbrne, Canlal 

e t  Corrèze). 
Laboratoire de  la station agronomique d'Arras (Pas-de-Calais ; 

Aisne : arrondissements de Vervins el de St-Quentin). 

Dlstinetion Iioiioriliqne. - M. Mclin, chimiste H Paris, 
membre du Syndicat dcs chimistes; a été nommé r6cemincnt Orlicier 
d'Acad6mie ; nous lui adressons nos bien sincères félicitalions. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Kous informons nos lecteurs qu'en qualité dc secrktairc gbnéral du S!.u- 

dicat des chimisles, nous nous cliargcons, lorsqui: Ics tleriiandes el les 
offres le permettent, de procurer des cliiinistcs aux indiislriels qui en ou1 
besoin et des places aux chimistes qui sont à la rcchcrclie d'un enrploi. 
Les insertions que nous faisons dans Ics A m a l e s  sont absolurnent grn- 
ruites. S'adresser 2 11. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 30. 

Sur la demande de 31. le secrétaire de l'Association des anciens cléves 
de l'Institut de  chimie appliquée, nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant R lui, 3, rue Aliclie- 
et, Paris (6e). 

L'Association amicale des anciens éléves de 1'Institnl national agrono- 
iniilue ~ s t  à mSme c h a r u ~  annec! d'oflrir a M M .  lcs industriels, chi- 
mistes, etc., le concours a e ' p l u s i e k  inghieurs  agronomes. 

Pii4re d'adresser les demandes au siege social de l'Association, 16, rile 
Claude Bernard, Paris, F i p .  

dipl0rir8, docteur 6s sciences, ayant pa& une année dans CHIMISTE une fabrique, parlant francai,  aikmand et italien, ehurrhe 
ernploi. - S'adresser au bureau d e s  Annales, 4 5 ,  rue Turenne, l'aris, aux 
iriilinles 1,. B. 

- .  

Le Gérant : Ç. ÇRINOS. 

LAVAL. - 1MPRlLIF.RIE L B A R N E O U D  ET ci' 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

-0xgdatioii des mcidcs tmrt~lque et mallque ; 
leur dosage i i i~og~uimétr ique ,  ( 2 )  

Par M.  MLSTRFZAT, chef des tra\-aux d e  cliiniie l 'Institut de biologie 
de la  Faculté d e  mddccine de Montpellier. 

Le permanganate de potasse oxyde un grand noinbre de coin- 
posés niiiiérniix et oigiiriiques ; In facilité avec laquelle peut 
s'accomplir cette opération fournit souvent u n  excellent iiiode d e  
dosage rlc ces cninposk (SOIFe, acide oxaliqiie, etc.). 

Dans un travail s u r  ces oxydations, Pénn d e  Saint-Gilles (2) n 
ttudié l'action de ce sel sur  les acides tartrique e t  mnlique. II a 
constaté que ces acides sont facilernerit décorriposés, e t  i l  a t radui t  
In réaction en deux équations definies. C'était donc déjà  rccon- 
naitre, hien que  ce ne f u t  pas d'une façon explicite dans son 
méiiioire, un  dosage possible de  ces acides par  le permanganate 
de potasse. 

I'liis récemment, en ce qui concerne l'acide rnalique, Cantoni 
et Basadonna (3) ont repris ce dosage. Mais, n'ayant pas  réalisé 
des coriditioris d'oxydatiori coriveriables, ils l'orit rejelé coirirrie 
inconstant. 

1,es recherches personnelles aunqiielles j e  me  suis livré m'ont 
permis d'établir : 1" une méthode de dosage des acides tar t r ique 
et rnalique par  le permanganate de potasse en milieu acide ; 
Z 0  une méthode mixte utilisant successivernerit un milieu acide 
et un milieu alcalin. . 

Liqueurs emp1oyr;e.s. - 10 Solulion K/li de perrrianganate de 
potasse renfermant Fgr.326 de ee sr1 par  litre ( 4 )  ; 

(1) Ce travail fait suite à u n e  mothode d e  dosage de l'acide rnalique en 
milieu conipIexe dont nous avons donné les grandes ligues dans les 
Comptes rendus de l'iicadimie des sciences (juillet 1906). 

( 2 )  Ann.  de chim. et  d c p h y s . ,  3. sdrie, 4859, p. 374. 
( 3 )  Bull. Soc. chimique, 30 série. XXXV a Solubilith dans l'eau des 

malates alcaliiio-terreux ». C m  auteurs rie paraissent pas avoir eu connais- 
sance des recherches de Péan de Saint-Gilles. 
(i) Pour se  bien conserver, cette solution doit t'tri: f i l t r k  s u r  tampon 

de laine de verre afin d'elirniner les particules d'oxyde qui se trouvent 
toujours en suspension. Peari de Saint-Gilles employait une solutiori k 
12gr 5 par litre de periiianganate, qu'il titrait pa r  i'oxalate d'ammoniaque. 
Quant à Cantoni et Basadonna, ils faisaient usage d'une solution bien plus 
concentree, normale et double normale. soit dix fois plus  forte que celle 
que j'ernploie. 

Mar 1807. 
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S0 Solution N/5 d'acide oxalique pur, renfermant 12gr.606 de  
cet acide par litre, servant au titrage de la solution précbdente 
ou au dosage par retour ; 

3 O  Solution de S O q 2  à 115 en volume. 
Généudités. - L'oxydation des acides tartrique et riiolique ne 

se fait qu'8 chaud, coirirriençarit vers 5F0-GO0 et s'e1Pectuarit 
plus facilement et plus ~égulièreinent vers 'JO0-9s0, terripérature 
que j'ai adopt6e. 

Si, dans une solution acidulée par S04E2 et chaude, on verse 
du perrnanganûte de potasse N/S, la d6coloration, lente pour la 
premiére alfusion, très rapide pour les suivantes, se ralentit de 
nouveau lorsqu'on approche du terme de la réaction, à tel point 
qu'il devient difficile de fixer de façon précise l'instant où elle ne 
se produit plus (2).  

En présence de celte lenteur avec laquelle a lieu l'oxydatiori, 
lorsque l'opération touche à son terme, il vient naturellerncnt A 
l'esprit d'opérer en présence d'un excès de permanganate de po- 
tasse, de dépasser le virage et de revenir en arrière par un volume 
connu, versé en excPs, de sulfak ferreux (Pkan de Saint-Gilles) ou 
d'acide oxalique, comme je l'ai fait, puis de continuer les affu- 
sions de permanganate de potasse jusqu'à virage. 

Le grand avantage de ce dosage en retour consiste A substi- 
tuer au virage nialique un virage oxalique ou ferrique, qui est 
facilerrierit saisissable. 

Les conditions d'un bon virage ktant ainsi établies, j'ai pu 
entrepreridre l'étude systématique de l'oxydation des acides 
tartrique et malique et fixer le mode opératoire auquel il con- 
vierit de se conformer pour en rendre le dosage possiblc et 
précis, et la pratique me permet d'affirmer que, contrairement 
aux assertions de Cantoni et Basadonna (2), l'oxydation en 
milieu aczde, avec virage en retour, constitue une bonne méthode 
de dosage des acides tartrique et malique. 

Mode opirntoire. - Un milieu étendu est nécessaire; on ne doit 
pas dépasser, pour chaqye prise d'essai, 10 à 15 centigr. d'acide 
tarlrique ou iiialique. 

Pour en effectuer le dosage, ajouter 10 cc. de S04H2 à 115 et 
environ 50 cc. d'eau distillée ; chauffer ; retirer du  feu dès que 

(1) La moyenne de quelques dbterrninatinns fixe à 8 , 2  OU 8,3 le ~ i o m h r e  
d'équivalents d'oxygene qu'exige dans ces conditions la molécule d'acide 
rnalique. 

(2) Ces auteurs ont  vraisernblablorncnt op6rC sur  des solutions trop 
conceritrÉes. et, lorsqu'ils ont essaye d'opérer par retour, leur technique, 
tells qu'ils la  font connaitre. a laissC ii desirer parce qu'ils n'&aient pas 
dans les conditions d'un bon virage. 
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I'éliiillition coinincnce et verser le perrnunganak de potasse par  
affusions successives de 1 2 cc. (ou davantage à la fois si 
la prise d'essai est plus irripothnte). La décolor;ition, rapide 
au dhhut, se  ralentit hit:nl.tlt 1 '  le I~ermanaina te  n'est plus 
rainene à son minimuin d'oxydation ; un  prkcipit6 brun d'oxydes 
de manganèse apparaî t  ; on continue les affiisions sitns s'en 
préoccuper. De temps e n  temps, passer lebal lon s u r  le bec Bun- 
sen, dans le but  dc maintenir la température a u x  environs de  
930 et verser le permanganate jusqu'à ce que  le précipité b run  
formé se rassemble en flocons riage:irit dans  un  liquidc limpide 
et fortement coloré en violet pourpre.  Si, pa r  transparence, les 
flocons sont fornies sans que le liquide se soit éclüirci,on continue 
k verser le peririanganate par  O cc. 5 et en chauffant. I I  importe 
d'atteindre ce point e t  de ne  pas le dépasser l'excès ; ajouter 
enfin 30cc .  (ou dnvantngt:) d'acide oxalique K/J, qui redissout 
les oxydes ; chauffer et verser le permanganate jusqu'k virage. 

Du volume total lu ,  il suffit de déduire le volume qui corres- 
pond k l'acide oxaliquc ajouté, pour  avoir  le  nombre de c c .  
eniploy6s ?I l'oxydation de la prise d'essai. 

Ainsi conduite, l 'oxydation par le permanganate consLitue une 
bonne mkthode de dosage, attendu que, pour  une méme quarititk 
d'acide maliqiie ou tartrique mise e n  jeu, le nombre de  cc. de 
permanganate employé est rigoureusement constant. 

Calculs. Coef/icients d ' o x y d u t i o ~ ~ .  - Les deux formules qui 
rendent compte de  l'oxydation des acides tartrique et  malique 
dans les conditions préckdentes sont respectivement ( 2 )  : 

C'R606 + 30 = SCH20' + SCOZ + 11'0 
acide tartrique acide formique 

C4H605 + 40 = 21CB'O" +CO9 + H'O 
acide rnalique acide formique 

En fait, l'acide formique qu i  prend naissance (non oxydable 
par le permanganate en milieu acide, si ce dernier ne se  trouve 
pas en excès) est en partie oxyd6 (2) dans le dosage en retour, et 

(1) Ces formules ont kt6 établies pa r  dosage des différents produits dc la 
r@tion, quc j'ai isoles ; elles C O I ~ J ~ ~ I I I H I I I  celles d e  Pkari d e  Saint-Gilles. 
Seul. l'acide inalique, à cOté d u  mode de décomposition précédent, qu i  
reste le plus iruporta111, sutiil, cornme je l e  montrerai, une  di5cornpositiori 
différente, aboutissant à. la formation d'aldéhyde. 

(2) L'oxydation de l'acide furmique (en milieu acide), conlnr~i ie  e n  cela 
à celle do nombreux procedes ornaniques, est lente à se faire et &pend 
des conditions de l'expérience (concentration, temps, excés de permanga- 
nate, temptrature, etc. 1. 

En repélant i'expkrience sur  i'acide formique seul ou mieux sur  le 
mélange d'acide oxalique et  d'acide formique, on s e  rond Lrés bien compte 
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la moyenne des déterminations que j'ai en'ectuées me  permet 
de dire que le nornbre d'équivalents d'oxygkne nécessaires par 
molPiciile n'est pas de 6 1:t 8. mais bien d e  6,86 pour l'acide 
tartrique et 8,81 pour l'acide malique, soit u n  excès de 0,86 et 
0,81 ( l j  s u r  les équations précédentes. 

On peut donc poser : 

15 gr.  d'acide tartrique = 6,86 d'O - 3cc.430 de  MnO'K K j S  
(1/10 de  rnolécule) 

23 g r . 4  d'acide nialique = 8,82 d'O = 4cc.405 de  Illn04KK/5 
(1 j Z O  de rriol~cule) 

Ou encore : 
4 g r .  37 d'acide tartrique. 

2 litre d e  MnO'K N/3 =- 3 gr. 042 d'acide malique. 

M é f h o d ~  mixte. - Dans l'oxydation prkcedente, la combustion 
partielle de  l'acide formique en milieu acide nkcessite un  n m l u s  
operandi s p k i a l .  Or1 peut recourir à une rriéthode rriiate, corisis- 
t a n t  à effectuer une  conzbustion cumplèle d c  cet acide. 

L'acide formique eat facileriierit brûlé en rriilieu alcalin ; les 
d e u s  temps de la réaction sont représentés p a r  les équ n t '  ions 
suivantes : 

i" ~ ~ 1 1 ~ 0 ~  + 30 ;= S Ç I I ~ O ~  + 2c02 + H ~ O  
acide tartrique acide formique 

2 0  LCHZO' $ 2 0  = SCOZ + 2R20 
acide formique 

en totalisant, on  a 

et pour l'acide rrialique ; 

Au point de  vue théorique, cette méthode peut paraître plus 
sntisfaisarite que la précedente, niais il ne faut  pas  oublier que 
le passage en milieu alcalin ri'eat pas  toujours possible et que la 
méthode en rriilieu acide est appelée rendre de grands services. 

que  c'est ce dernier qui  entraine les difficultés de virage auxquelles on 
se heurte dans le dosage des acides malique ct tartrique e t  qui nécessi- 
tent  la  rdalisation des conditions que  j'ai indiquces afin de conserver toute 
sa rigueur au dosage. 

( 2 1  Bicn que les équations ci-dessus montrent que ,  dans l'un et l'autre 
cas, il se forme une mCirie quantité d'acide formiqiie, l'expkrience montre 
que  les chifïres sont differents (0,86 et 0,81) ; cette diifgrence s'explique par 
la formation d'aldCtiyde dans le cas de l'acide malique, ainsi qu'on le verra 
plus loin. 
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Mode ope'ratoire. - Porter la prise d'essai acidulée à l1é1)ullition 
et coinrnencer le dosage comme prbckieniment. 11 est inutile d e  
pousser jusqu'à 11agr6gation du prkcipité e n  flocoris ; on s'arrSte 
lorsque le liquide préserite une  forte coloration violette, I'acide 
tartrique et  I'acide rrialique élarit alors totülerrieril cléconiposés ; 
inclincr le ballon et ,  par  pincées, introduire d u  carboiiatc de  
soude pur  et anhydre ;  la saturation tcrrriinée, rincer le col d u  
ballon avec de  l'eau et h l'aide d'une pissette et porter de nou-  
veau à I'ébiillit,ion ; verser enfin le permanganate de  potasse 
jusqu'à coloration violette ; revenir en milicu acide par  10 cc. de  
S0'112 au 115 ; dissoudre les oxydes forniés l'aide de  20 cc. 
d'acide oxalique N i 5  et teriiiirier le dosage comme précéd(iminent. 

G(ilcu1s. Coefficients. - La coinbustion complète des molécules 
d'acide tartrique et d'acide rnalique exige respectivement 10 et  
l 2  équiv. d'oxygéne. Afin de m'assurer s i  telles étaient les 
condilions remplies dans la mbttiode mixte, j'ni fait une série 
de déterminations en opérant soit s u r  des solutions des acides 
eux-inémes, soit, de préfërence, sur  des solutions de certains de  
leurs sels convenablenierit purifiés et iecristallisEs (1). 

Les chiffres que j'ai trouvés sont d i E r c n t s  des pr6cCdents et  
sont : 9,80 pour l'acide tartrique et  11,40 pour I'acide malique, 
ce qui donne : 

3 gr .  06 d'acide tartrique. 
1 litre de ivlnO'K?;/5 = 1 2 gr.  35 d'acide nidique.  

D'oii proviennent les diffhrences qu'on consta1.e entre les chiffres 
9,80 et  i l , i L O  avec les chiffres théoriques 10 e t  12 ? Il ne  peut 
Rtre question d'une partie des acides précedents restée non 
brûlée, attendu que des extractions à I'kther, pratiquées s u r  les 
liquides oxydbs, ri'enlbvent pas  d'acide fixe. 

Peut-ètre y a-1-il lieu, dans le cas de  I'acide tartrique, d'envi- 
sager la volatilité de I'acide formique, dont une partie échappe- 
rait ainsi & la réaction. Cette explication ne seurait  étre invo- 
qu6e pour l'acide malique. 

Il rksulte, en effet, de mes recherchss que,  si, pour ce dernier 
acide, la d6corriposilion en acide formique e t  CO2 est la réaction 
principale, une autre  partie d e  cet acide (1/8 environ) se décom- 

( 1 )  Les sels tartriques que  j'ai employés sont le bitartrate de potassium 
et le bitartrate de sodium ; pour l'acide malique, le bimalate de calciuni e t  
le nialate de biirgurii. 

I l  imporle que la purificalion 'de ces sels soit parfs i t r ,  ainsi que  celle 
de l'acide oxaliqur. ce q u i  n'exige pas moins d e  quatre ou cinq cristalli~a- 
tions. 
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p x e  d'une rnaniére difïérente pour  ahoutir ?t l a  formation d'al- 
déhyde. 

Cette formation d'aldéhyde, signalée d'ailleurs p a r  31. Deni- 
gès (1)' sc produit d'aprEs l'équation : 

c w o 6  + O = ~ ~ 1 1 ~ 0  + 2 ~ 0 2  + 1120 (?) 
acide malique aldéhyde 

Cette équation montre  qu'une proporlion moindre cl'oxygène 
est nckessairc.. Qiir. devient I'aldChyde formé '? Est-il brillC ? 

Uouillant ë S i 0 ,  on peut penser que,  par  volatilisation, i l  
échappe à toute réaction ultérieure? E n  fait, versant dans 1 0 c c .  
d'acide oxalique N,/3 acidulé par  SO'FIe &endu d'eau et  port6 B 
l'ébullition, alternativement clu permanganate de potasse et, par 
fractions, 6 cc. d'une solution récente d'aldéhyde k 2p .  2000, le 
nombre de  cc. de  permanganate d e  potasse total employ6 ne s'en 
est  pas  trouvé augmenté.  II y avai t  donc volatilisation de l'ald6- 
hyde  p a r  le seul fait d'ktre versé d a n s  u n e  solution bouillante. 

Vais les choses sont, en rkalité, moins simples : faisant I'expé- 
rience inverse, versant  ces 6 cc. d'aldéhyde, toiijours par  fractions, 
dans du  permanganate de  p o t u s e  acide porté à l'ébullition, une 
part ie  de I'ald6hyde se volatilisait encore, tandis qu'une autre(1/3 
environ) s'oxydait pour  se transformer en acide acktique. 

~ ~ 1 1 ~ 0  + O = C ~ H ~ O '  
aldéhyde acide acétique 

l lonc,  s'il est clifficile, au point de vue  quantitatif,  de  préciser 
les conditions qui prksident à ln formation de l'aldéhyde et la 
partie qui s'oxyde, il suffit de constater que cette forniation 
explique nmplernrnl le  chiffre de 11,40 trouvé pour l'acide ~rialique. 

Cne partie de  cet aldéhyde s'oxyde, mais la combustion s'ar- 
rFte a u  terme acide acétique : une  autre portion se volntise, ainsi 
qu'on peut le constater par l'odorat, ce qui  tend evidemment 
diminuer le nombre d'équivalents d'oxygène ntrcessnires. 

I)'ailleurs, quelle que soit la façon d'interpreter les faits, et 
malgré cette forinntion d'aldkhyde, je considere la rnéthode mixte 
dont  je  vieris d'indiquer les détails corrirrie une  méthode volurné- 
t r ique donnant  des résultnts d'une exactitude satisfaisante et 
comme com~ilélarit de la façon la  plus  heureuse la rn6thode de 
dosage en niilieu sulfurique. 

,.1) DEXIGES. Comptes rendus, 1. CXXX, p. 34. I l  a rnêriie saisi un terme 
iriternirdiaire, l'acide oxalacétique : COPII. CH'. CO. C0211. 
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Ilétho<lc cxîrèincmcnt ~ e n s i b l c  dc pi-6clpitaClon 
du ziiic, 

Par M M .  Gabriel RERTRASD et M. JAVILLIER. 

Cette méthode a son origine d a n i  une observation qui a déjà 
cinduit l'un de nous, en 1892, prkparer Ics combinaisons cris- 
tallisées de l'oxyde de zinc avec les métaux alcalino-terreux (1). 

En distillant la solution amnloniacale du commerce (environ 
deux litres; avec la lessive des savonniers (environ 100cc.), dans 
le  but d'obtenir de l'ammoniaque exempte d'acide carbonique, il 
s'klait form6, s u r  les parois d u  ballon distillatoii,e, un dépbt cris- 
tallin de quelques centigrammes, visible après  refroidissement et 
décantation du  liquide. 

Ces cristaux, en forme de  losanges, trEs réfringents, donnaient, 
quoique bien lavés, une tache bleue lorsqu'on les plaçait su r  d u  
papier de tournesol rouge humecté d'eau. P a r  calcination, ils 
devenaient opaques, de couleur jaune ii chaud,  hlanche 2 froid. 
L'analyse y décelait la présence de l'eau, de la chaux  et de  l'oxyde 
de zinc, sans acide carbonique. C'étaient des cristaux de zincatc 
de calcium. 

D'où provenait le  zinc ? C'est une question h laquelle il n'avait 
pas été possible de répondre, en l'absence de  résultat positif 
par l'emploi des procédés ordinaires d'analyse. 11 est seule- 
ment probahle que le zinc provenait de la lessive de soude, car,  
aprEs évaporation, i l  eût  kt6 facile de  le retrouver dans l'amino- 
niaque. 

11 nous a paru y avoir,  dans cette prodiiction de zincate rie cal- 
cium, la base d'une méthode trés sensible de  recherche d u  zinc. 
Les expEriences que nous allons décrire aujourd'hui démontrent  
l'exactitude de cette prévision. 

Lorsqu'on ajoute un  excès d'ammoniaque à une  solution ren- 
fermant à la fois d u  zinc et une quantité suffisante de calcinrn, 
on obtient, aprks filtration s'il y n lieu, un liquide limpide, qui,  
porté i l'ébullition, laisse déposer peu ji peu. il I'Ctat rnicrorris- 
tallin, du  zincate de calcium. Ce précipité, formé au sein d'un 

(1) G. BERTRAND, Sur les eincates alcalino-terreux (Comptes rendus 
t. CXV, t892,  p. 939-941 et iO28). 
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Ijquide renîerriiarit u n  excès de chaux,  est si  peu soluble qu'il 
permet dt: reciieillir et de  cnncent,rer, sous un  pclit volume, le 
zinc reriferiné, rnéme à l 'état de traces, dans une grande  quantité 
de liquide. 

Supposons, par  exemple, qu'on op6re s u r  u n  demi-litre d'eau 
contenant moiris de Ogr.002 du metal à retrouver. On y ajoute 
quelquc:s cc:. delai t  de chaux éteridu ou tout au  moins 50 cc. d'eau 
de  ch:~i ix,  puis de 10 ü 15 p .  100 d'aiiirnoniaqiie conccnlrée ; on 
filtre, si cela est nécessaire, et l'on porte le liquide à l'ébullition, 
qu'on maintient tant  qu'il se dégage des vapeurs alcalines. 

On laisse refroidir, et l'on recueille sur  un  petit filtre le p r k i -  
pité de zincate souil16 de chaux  cnrhon:itée ; on dissout ce préci- 
pité dans IICl ; on h a p o r e  siccité, acin dechasser  I'exc6s d'acide, 
et, après  avoir repris le r k i d u  p a r  un  peu d'eau, on précipite le 
calcium en milieu forletnent arrimoniacal h l 'état d'oxalate ; le 
zinc reste dans la l iqueur;  par  évaporation et  calcination en prk- 
sence de  SOIJ1: on le transforme en sulfate, qu'on peut peser. 
lJoiir v6rifier la nature de ce sulfntc, on le dissout dans 1 ou 2cr:. 
d'eau. L'une des moitiés de la solution donne, avec l'hydrogène 
sulfuré, l 'autre avec le ferrocyanure de potassium, les précipités 
blancs caractéristiques. 

P o u r  r6aliser de parcils essais, il est indiapcnsable d'opérer 
avec des rCracliîs absoluiiient exernpts dr zinc. 

Nous nous soinmes servis d'eau qui avai t  été distillée dans un 
appareil dqnt le réfrigérant &ait  eri a rgen t ;  la chaux provenait 
de l a  calcination du nitrate ; l'aminon iaque et HÇ1 avaient été 
redistillés e t  recueillis dans l'eau pure ; l'oxalate, enfin, avait été 
recristallisé jusqu'à ce qu'il ne laissât plus de résidu p a r  calci. 
nation. 

Voici les résultats de  q u ~ l y u e s  unes d e  rios expériences : 

Poids de z inc  

Volume d'eau introdui ts  retrouvks Pour 100 

" 
Ogr.0049 
Ogr.0048 
Ogr.0022 
0gr.0009 

caractérisé ( 1  ) 
caractéristi (1) 
caract6ris6 (1) 

(1) Par les deux riiactions de l'hydrogbnc sulfura et du ferrucyariure de 
potassium. 
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Chacune des expériences ci-dessus a été reproduite avec d e  
l'eau distillée sans addition de zinc, en utilisant les mérnes quan- 
tités de réactifs. 

Ces expkriences témoins servaient à. vérifier l'absence complkte 
du zinc dans nos réactifs ; dans aucune d'elles, nous n'avons 
obtenu la plus petite trace (le prrkipité, ni avec l'hydrogène sul- 
furé. ni avec le ferrocyanure de potassium. 

Ces expkriences téiiioins étaient encore nécessaires A u n  autre  
point de vue. 

])'une part ,  I'oxalnte de calcium n'est pas rigoureuscrnent inso- 
luble; la liqueur filtrée, après 1:i séparation de  la chaux,  devait 
donc en renferirier une petite quanti16 qui, après évaporation, 
calcination du  rCsidu et traitement. de  celui-ci parSOCH9, angmen- 
tait le poids d u  sulfate de zinc. 

D'autre part les rkactifs : eau, ammoniaque, IICl e t  oxalate 
d'arnmoniurn, utilisés dans  la dernière partie de l'opér a t '  ion, ren- 
fermaient des traces de matières solubles empruntées a u x  vases 
de verre dans lesquels on les conservait. 

Ces traces de  mütiére s9yout:iient aussi au sulfate de zinc. Les 
expkriences témoins ont permis de déduire le poids d e  ces impu- 
retés, d'ailleurs trés minime,  contenues dans  le rksidu pes6 
comme sulfatr: d e  zinc. Les résultats donnés dans le tableau ci-  
dessus ont subi cette correction. 

En résuink, In nouvelle méthode permet de  précipiter, d'une 
manière pour  ainsi dire quaritit:itive, le zinc de  solutioris trés 
étendues, ne renfermant mSme qu'un cinq millionième de  métal. 
Encore est-il prohahle, que ce n'est pas là la limite de sensibilité 
de  cette méthode. 

Hecheruhe de la îalnllieation du henrre de uacao 

a PHP la graisse de coco, 
Par M. LUCIEN RUEIN, 

Chimiste au Laboratoire municipal de Paris (1). 

La méthode d'analyse que j'ai préconisée dans ce Recueil (2) 
pour l'analyse des beurres, et qui est utilisable pour  la recherche 
du  coco dans  le saindoux (3), peut aussi servir & constater si la 
matière grasse du  cacao a subi une addition de cette graisse 
étrangère, falsification qu'on rencontre parfois, notamment dans 
les chocolats. 

( 1 )  Traiail exécuté au Laboratoire municipal de Paris. 
(1) Annales d e  chimie analytique des 15 decembre 1906 et l5 janvier 1907, 

et l'erratum publié daus ce dernier numkro. 
(3) Annales de chimie analytique du 15 mers 1907. 
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- 182 - 
Une proportion de coco de  5 p. 100 est rlécclal~lc avec certitude, 

ainsi que  celn ressort cies chiRres du  tableau suivant,  dans lequel 
sont intliquCs les résultats fournis par  un  certain nombre de 
beurres de cacao purs  de marques difrérerites, et par  des beurres 
de  cacao additionnés de proportions varinbles de graisse dc coco. 

Cacao p u r .  . . . 
avec 5 p. 100 coco. 

n 1 0  p. 100  Ir . 
a 1 5  p. 100 s . 

Cacao p u r  . . . 
avec 5 p. 100 coco .  

3 10p . l (10  )) . 
)l 15 p. i00 n . 

Cacao hollandais . 
avec 5 p. 100 coco.  

>> 10 p. 1(10 >1 . 
Cacao p u r  . . . 
avec 5 p. 1 O0 coco . 

10 p.  i o n  D . 
i 15 p.  100 D . 

Cacao p u r .  . . . 
avec 5 p .  id0 coco . 

n 10 p. 100  a . 
Cacao p u r  . . . 
avci: !i p. i n o  coco. 

n 10 p. 100 >i . 
Cacao pur. . . . 
avec 5 p. 100 coco. 
Cacao pur .  . . . 
avec 5 I I .  100 cocu. 
Cacao pur  . . . 
avec 5 p .  100 coco. 

i N , 2  
19 i ,8  
201,Y 
205,ti 
1 9 4 . 1  
in;, 4 
2 0 i , 7  
205. l 
4!11,0 
193.1 
lY9,O 
i 9 3 , 7  
197 , s  
201,3 
205 ,  O 
lY4,Y 
199,i 
203 .6  
i 94 ,8  
498.8 
2n1,3 
195,4 
i W , 2  
194,'i 
198, 3 
494, X 
198,7 

La prksence de la graisse d e  cbco sera, suivitnt ce q u i  précède, 
nettement caractérisSe, lorsque les conditions suivantes serorit 
réunies : 

i 0  Un chifl're de soluble-alcool au  rrioi~is égal k 3.  - 
indice d e  saponif icat ion 

2 O  E n  rapport inférieur à 60. 
sol uble-alcool 

Le pourcentage de graisse étrangérv sera évalué en se basant 
s u r  ce rapport,  sacliant que : 

Un rapport d e  49 5 60 correspond à 5 à 10 p .  100 de coco. 
- d e  33 a 45 - I O  & 15 - 

- de  25 à 35 - 15 à 20 - 
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Par h l .  FERNAXD REPITON. 

Avant d'effectuer ce dosage, il faut  skpnrer le zinc des autres 
rnét:iux pr&cipit;hles, en solut io~i  ;iriiiiiorii;tcal~:, par  le sulfure de 
sodium. 

Le sulfure de  sodium prkcipite le zinc de sa  solution aiiiiiio- 
niacale ; le précipité se sépare lentenient ; il faut  donc s 'assurer 
qu'il y a un exciis de sulfure de socliuin. 

Diverses méthodes ont été employées ; toutes utilisent le sul- 
fure de sodium ; la rkaction finale seule diffère. 

La prerriiére, due k Seliidl'~ier, c:orisiste 2 faire tomber dans la 
solution ammoniacale d e  zinc quelques gouttes d'une solution 
étendue d e  perchlorure de  fer, qui produit des  flocons d'hydrate 
de peroxyde de  fer. E n  faisant tournoyer le liquide (évitant des 
secousses qui  feraient. rC;tgir le sulfure de zinc s u r  l 'hydrate 
d'oxyde ferrique), on  ohtient une coloration noire de  sulfure de 
fer, lorsqu'il y a un  excés de  sulfure de  sodium. 

Cette co lo~~i t ion  noire de sulfure de fer ne se produit souvent 
que lorsqu'on a ajouté u n  grand  cxcks de sulfure dc socliuin. 

C'est pour cela qu'on a proposé d'achever, à la touche, avec le 
nitroprussiate de sodium. 

La rkaction est nettk, parce que le sulfure de zinc est absorbé 
par le papier !a filtrer s u r  lequel on depose les gouttes de nitro- 
prussiate de sodium, et les parties solubles se répartissent en 
urie zone circ:ul;~ire autour  du  point touché. 

Mais, dans ce cas encore, un excès de sulfure de sodium est 
indispensable. 

hlohr a proposé une solution alcaline de  plomb, e n  procédant 
également h la touche, sur  du  papier ; un excés de  sulfure de 
sodiurn est encore nécessaire. 

On a employé aussi des solutions de sels de  nickel ou d c  
cobalt. 

Deus (1) recommande un  papier à filtrer imprégné d e  proto- 
chlorure de cobalt ; une  coloration noirâtre indique la prkcipi- 
tation complète du  zinc. L a  réaction avec le protochlorure de  
nickel est identique. 

Le cohalt es t  moins sensible que le nickel ; mais, dans l 'un et  
l'autre cas, il faut u n  excès de sulfure de  sodium variable suivant 
l'opérateur. 

Nous avons essayé de mettre, d a n s  la solution zinçique, u n e  

(1) Zeitschr. f .  analyt. Chemie, IX, p. 465. 
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quantité constante d'une solution N/20 d'iode e t  d'empois 
d'amidon. Nous déterminions la valeur correspondante de la 
soliitinn d e  siilfiire de sodium nbcessairr: pour  dkolore r  l'iodure 
d'amidon, soit une constante (n cc.). Théoriquement, il était 
séduisant de retrancher cette constante d u  nombre de  cc. de la 
solution sulfure de sodiurn employée k la précipitation de ZnS, 
mais, pratiquement, nous avons constaté qu'il y avait une 
décomposition entre  ZnS formé et l ' iodure d'amidon ; tantdt, la 
décoloration de l'iodure d'amidon se  produisait  juste a u  moinent 
où tout le ZnS était prkcipiti: ; tant& a u  contraire, la coloration 
bleue caractéristique disparaissait dès les premiires gouttes de 
sulfure de  sodium. 

Nous avons donc ahandonné cet indicateur et  adopté le procédé 
titririiétrique suivant,  qu i  consiste A prétipiter Zn par  un  excés 
connu (A)  de sulfure de sotliurri et à délerrriiner par  l'iode l'excés 
de sulfure de sodium. 

Si l'on représente p a r  a l a  qiiantité de siilfure de sodium dCter- 
miné p a r  l'iode, A - a, multiplié p a r  le rapport  du  sulfure de 
sodium a u  sulfure de  zinc et  a u  zinc riiétal, donnera la propor- 
tion du  zinc, 2, condition qu'on ait  répéré le  sulfure de sodium 
avec une solution de zinc m6tallique. 

LA dosage iodométriqiie des sulfures &tarit un des plus rigou- 
reux, not,re niéthode est d 'une précision absolue. 

Afin de nous mettre à l 'abri de toute erreur  et  de  toute cri- 
t ique,  nous préparons extemporanement la solution de sulfure de 
sodium. 

Dans une niéme série de  dosages, nous déterminons : 
2 IA valeur d u  sulfure de sodium en fonction de l'iode ; 
2 0  La valeur du  sulfure de  sodium en fonction du  zinc. 
Nous préparons une liqueur titrée de zinc pur  renfermant 10 gr. 

de  Zn par  litre; nous introduisons 10 cc. de cette liqueur, soit 
Ogr.  10 de zinc, dans un  mat ras  $ long col, portant  un  trait de 
jauge; nous ajoutons une quantité toujours constante de  chlorure 
et d'acétateaminoriiques ; nous sursaturons p a r  l'ainmoniaque,et 
nous versons une quantité (A) d e  solution de sulfure de sodiurn ; 
nous coinpl6tons le volume jusqu'au t rai t  de j u g e  avec de l'eau 
distillée; nous agitons et  nous laissons reposerpendant 15 minu- 
tes ; pendant le repos, nous préparoris de la rr18me maniére, une 
solution chlorhydrique ou sulfurique de la prise d'essai, et nous 
laissons reposer ; ce temps de repos est utilisé B doser par  l'iode 
cette mérne quantité (A) d e  sulfure de sodiurn. 

A 
Soit n le nombre de  cc. d'iode employé ; le rapport  - est la 

R 
valeur de 1 cc. de liqueur d'iode N/10 en sulfure de  sodium. 
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Nous filtrons une mélrne quantité d e  liquide contenant un excès 
de sulfure de  sodium pour la prise d u  titre et pour  la prise d'es- 

A 
sai ; nous obtenons successivement, par  le rapport  - , les 

B 
valeurs de sulfure de sodium en excès. 

Ramenant, p a r  le calcul, les résultats iiu volume initial, il es t ,  
dés lors, très simple de  mettre en proportion, les diverses valeurs 
trouvées. 

E x ~ m p l ~  : Admettons que  nous ayons une vnlcur X de sulfure 
de sodiuni pour  Ogr.10 de  zinc, et que nous trouvions une  valeur!/ 
de sulfure de  sodium en excEs dans  le dosage ; nous posons : 

d'où : 
10 X !/ 

5 = --- 
X 

A 
En effet, connaissant la valeur d'iode - du  sulfure de  sodiuni, 

B 
nous ohtenons, p a r  iotiométrie, ces valeurs X et  9, 

X representant l a  valeur de  sulfure de  sodium qui  a été prise 
pour la précipitation de Ogr.10 de zinc, 

y reprksentant l a  valeur d e  sulfure d e  sodium qui  a cité prise 
ponr la précipitation de  x, proportion de  zinc de ln prise d'essai. 

L a  solution de sulfure de socliiirn est faite ~.rtern.po~-anér~tejtt  ; 

elle est titrée irniri6diateinent avec la liqueur d'iode ; en intime 
temps, et dans les mCmes conditinns, on précipite, pa r  une m6me 
quentité A de sulfure de sodiuin, Ogr.10 de  zinc et le zinc 
inconnu (x) ; ces opérations se font rapidement. 

L'équation Zn : Na's + 9H% : :: 10 : x donne x= 37, mais, ?t 
0-  

fi 5 240 
caiise de la teneur en eau de ce sel, on filit une  solution de sul- 
fure de sodium cristallisé B 50 gr .  pa r  litre, e t  l'on prend 25 cc. 
de cette solution pour le dosage et  la prise de titre. 

Xous devons dire, en terminant ,  que  notre méthode est à 
l'abri de  toute critique; le sulfure d e  sodiurri renfermant tou- 
jours des hyposulfites, on ne peut pas doser, avec l'iode, I'excés 
de sulfure de sodium ajoiitC, puisque l'hyposulfite, qui agit 
sur l'iode, n'agit pas sur  la solution de zinc, e t  la liqueur répé- 
rnnte n'est pas, dans notre méthode, le sulfure de sodiuin, mais 
la liqueur d'iode. 

A'. B. -Dansle titrage du sulfure de  sodium par l'iode, cornine 
dans celui d e  l'excès de sulfure de sodium, il importe de neutra- 
liser aussi exactement que possible avec l'acide acétique dilué, 
de façon faire le  titrage iodornktrique en milieu aussi neutre 
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- 186 - 
q u q o s s i 1 ) l e  et en soliition trbs Ctendiie. En tenant compte de ces 
indications, le dosage iodométrique se fait trés aisément. 

Sur la calclnation des précipités de anlfate de 
bai-gum ; desslceation des précipités avant c ~ l c i -  
nation, 

Par M. II. PELLET. 

M. le professeur L.-L. de Koninck a fait  paraitre dans le 
Bielletin ria la Sociité c ~ i m i y u e  de Belgique d u  3 mars  2907, p. I 16, 
u n  article concernant la calcination des précipites d e  sulfate de 
baryte, article se terminant  p a r  les conclusions suivantes : 

a On peut,  je pense, conclure, de  ce qui précéde, que  la réduc- 
tion du  sulfate barytique p a r  le filtre n'est pas  B craindre, 
sans qu'il soit nécessaire d'incinérer le filtre à part,  pourvu 
qu'on ai t  soin de traiter celui-ci basse température, en chauf- 
fant  dès le dkhut en creuset ouvert. Dans ces conditions, ou 
bien, commeje  le crois, il n'y a réellement pas  d e  réduction, 
celle-ci exigeant une teiiipérature plus élevée, ou bien, cornnie 
le dit  Treadwell, la petite quantité de sulfure produite est 
réoxydke entièrement. II n'est pas à m a  connaissance, au sur- 
plus, que ceux de  mes confrères q ~ i i  sont à la thte de  labora- 
toires industriels et qui ,  en cette qiialité, ont constamment à 
effectiier des pesées de siilfat,e h r y t i q i i e ,  a ient  jamais cons- 
taté, dans  leur prat ique,  l a  réduction d e  ce composé, ni la 
nécessité de précautions bien particulières pour  éviter cette 
réduction » . 
Nous pouvons confirmer absolument les assertions de notre 

très distingu6 collègue. 
Evidemment, au  début d e  notre carrière (il y a de  cela plus 

de  40 ans), nous avons suivi les principes indiqués dans tous les 
ouvrages spéciaux d'analyse chirnique pour la calcination des 
précipités : séparation du  précipit6, calciniition dans u n  creuset 
de  platine (ou de porcelaine suivanl ln  nature du  précipité), cal- 
cination à par t  du filtre s u r  le couvercle du creuset, etc., etc. ; 
niais, avec toutes ces iriariipuliitioris, il étiiit difficile de faire un 
grand nombre d'essais h la fois, et,  d c  plus, il fallait acquérir 
une hihilet6 particuliére pour er i ter  des pertes. Aussi, des 1874, 
avons-nous fiiit un  certain nombre d'essais à l'efret de rechercher 
si réelleinent il Ctait indispensn1)le d'exécuter scrupuleusement 
les inanipulations indiquées, ou bien s'il n'btait pas possible de 
calciner directement tous les précipités. 

F o u s  n'avons pas tardé & constater que la séparation du 
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précipit6 du filtre etait généraleriient inutile, m h e  Iorsqu'on 
calcinait dans un  creuset de platine à l a  façon ordinaire, mai!: 
qu'elle etait coinplèternent inutile dans IFS cas oii l'on calcinait 
les précipités dans une capsule ordinaire, placée daris u n  four à 
incinirer de sucrerie. 

Depuis 30 ans,  nous n'avons pas f a i t  heaucoup d e  calcinations 
par simple ctiauffoge :lu bec dc gaz direct, (1':iutant plus que,  
pour une foule d e  prkcipitks, il y ii dcs rkliir,tions (oxyde (le 
cuivre, etc.) donnant (les poids vnrinblcs de  in:rliEre calcintie. 

Avec le four h incini'rer des sucreries, l 'i~tiiiosphère est g h i -  
ralement oxydante, et la calcination a l 'air libre s'effectiie rapi- 
dement ; le charbon se brûle fitcilen~ent, tandis  que, dans dcs 
creusets, surtvul lorsqu'ils sont  feririés, or1 es1 obligé de chauffer 
au chalnineau pour obtenir un  ri5sidu exempt de particules de 
charhon. 

Yous arrivons r n h e  A réduire de plus en plus la hauteur  de 
nos capsules, et,  p o ~ i r  le charbon, nous employons des plateaux 
de platine rebord de 2 3 ~nilliinètres, dans  lesquels I'inciné- 
ration se fait trEs rapidement, ces plateaux étant  mis dans le 
four moufle. 

Nous conseillons donc de ne jarnnis si5parer aucun précipit6 
du filtre q u i  le retient, de  ne pas employer les creusets-filtres de  
Gooch à mousse (le platine et  de  tout calciner a u  riloiifle de  
sucrerie, en utilisant, suivant  les cas, des  capsules de platine ou 
de porcelaine de  forme basse et prksentant une grande surface. 
O n  gagne ainsi un  temps considi.rable, et l'on peut facilement 
pratiqurr s iniul t :~nhier i t  j u s q u ' i  dix calciriatio~is. On r i i o d h  
la tenipéralure h volonté suivarit les prdcipites ?L calcincr. 

Noils avons parlé  de  la des.siccat.ion des prkcipitbs. T,& encore 
nous avons à signaler notre rrianiére de  procéder. 

On a l'habitude de dessécher les précipités avant  de les cnlci- 
ner ; nous n'avons jamais corripris l'utilité de cette opération. 
Tou,jours pressé en sucrerie d'avoir les résultats, nous avons 
calciné bien souvenl. des  prP.c:ipitks sans dessiccation préalable, 
et nous n'avons jamais remarqué d'inconvénient à procéder 
ainsi. Depuis 30 ans,  nous ne  desséchons plus aucun précipité 
devant ktre calciné ; hie11 plus, nous avons c011stüté que, en 
dehors di1 temps g:~gné,  cette façon d'agir présente de  rtiels 
avantages. En effet, ceri.ains pri:cipitEs lkgers, tel que celui de  
silice gElatineiise, sont entraînés partiellement, pendant la calci- 
nation d u  précipité séché, avec les gaz que produit In calcina- 
tiun du p p i e r  sec. Avec le filtre pl;~cE huiriirle dans la capsule 
portée au  rouge, il n'y a aucun danger  de projections, et, de 
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plus, la mntikre se carbonise sans  donner ,  pour  ainsi dire, de 
flammes, et il reste u n e  enveloppe de carbone qui protPge le 
départ du prkcipité léger. Ce carbone se brûle ensuite tres filci- 
lement. Si parfois il résiste à la conibustion, comme cela se pré- 
sente pour  certains précipités de  pyroptiosphate magnesien, 
nous employons l'acide nitrique fuiiiarit pour obtenir le préci- 
pilé blanc, a u  lieu de  recourir B une cülciriatio~i pratiqut!e daris 
u n  creuset, au  chalumeau, duran t  plusieurs minutes. 

Enfin, nous ajouteroris que, pour beaucoup de  dosages d 'hu-  
midité, pa r  exemple, on inet d ix  fois plus de temps qu'il n'en 
faut pour  un résultat certain. 

P a r  exemple, pour u n  sucre dont on pése 5 g r .  e t  qui ne con- 
tient que Ogr. 05 d'eau, o n  laisse la capsule pendant deux ou 
trois heures à l'étuve, alors qu'il suffit de faire une première 
pesée a u  bout de 15 minutes et  une  deuxitrrie 10 minutes aprts,  
pour  constater que l'essai est t e r r n i d  au  bout de  25 minutes 
(parfois aprhs 5 niinutes, lorsque le sucre est placc! dans une 
capsule rnktnllique plate et  que l'étuve est chniiffée & point). 

11 nous sernble qu'on perd souvent beaucoup de temps lors- 
qu'on suit à la lettre certirines prPcaulinns enseignCes aux chi- 
mistes. Nous estimons que,  dans les h o l e s ,  il est excessif d e  
faire de  l'analyse qualitative pendant une année et de l'analyse 
quantitative pendant une deuxitme année .  

Quelle difrérence y a-t-il entre les d e u s  modes d'an;tlyse ? En 
dehors de  la pesée, il n'en existe pas,  car Ics meilleures mé- 
thodes quantitatives sont le plus souvent les meilleures rr16thoties 
qualitatives, surtout lorsqu'il s 'agit d e  séparer les corps les uns 
des autres pour obtenir des réactions nettes. 

Si l'on P.t,iidir: simiiltnn8ment l'analyse qualitative et l'analyse 
quantitative, on apprend bien vite les r6actions spkiales  qualita- 
tives non applicables a u x  dosages p a r  voie humide ou par  voie 
sèche. 

Indiee d'iode des huiles d'olive ; variations 
de i'indice des  h i i l e s  tuolwienoes, 

Par hl. R .  MARCILLE. 
Çhirriistc principal nu laboratoire de la Direclion de l'agriculture, ii Tunis. 

S'il est re1;ttivement aisé d'obtenir au  laboratoire des échan- 
tillons d'huile des diverses graines oléagineuses utilisées indiis- 
tiielleirirrit, il ri 'e~i est pas de rnèine pour  les huiles d'olive, ces 
fruits étant de conçcrvntion prkcnire, e t  les variétés étant extré- 
inerrierit riorritireuses; leur étude ne peut donc 8tre entreprise 
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d'une iiiariibre nppi-uforiilie que par  des peraiirlnes h:ihit;~rit les 
lieux de pro~luction. 

Nous avons, en el'f'et, recoriiiu en Turiisie plus  de 80 vürii:tks ; 
en Italie, on les estirne h plus d e  300, et tous - les  pays oléicoles 
en possèdent un  trks grand noiiibre. D'autre part ,  la t h h e  est 
encore compliquée par  la locülisnlion des variétés;  bien rares 
doivent être celles qu i  sont répandues dans  tout un pays (en 
Tunisie il n'en existe pas) ; elles sont plus généralement spéciales 
k une région et mêrrie à une  localité. 

Naus occupant depuis plusieurs années d e  l'étude systémati- 
que des variktks tunisiennes, nous pouvons actuellement fournir 
sur elles certaines indications utiles (1). - 

Tout d'abord, nous avons constaté que, pour la Turiisie, c'est 
bien In variété qui produil les différences dans  la constitution 
des huiles, spécialement leur teneur en glycérides concrets ; le 
climat, l a  situation géographicpc, la composition d u  sol n'exer- 
cent sensiblement aucune influence. 

Dans l'analyse des  huiles fournies p a r  les diverses variCtCs, 
l'indice d'iode est le chiffre qui  présente les vari;itions les plus 
considérables. Ce facteur étant un  M i n e n t  important  pour la 
déterinination de  la pureté des huiles, nous croyons utile d'irifor- 
iller les ctiiriiistcs que les limites adinises ne peuvent s'appliquer 
k certaines huiles d'origine tunisienne. 

Sous avons obtenu, par la méthode d e  Vijs, les chiffres extr2- 
ines suivnrits : 

Indice d'iode Indice d'iode 
Maxiiiia de l 'huile des acides fluides 
- - - 

Clieiniali de Tunisie (3) . . 95,s (94 Hiibl) 109 
Cliiioni de Tunis . . . . . 93 ' 106,s 
Cliaihi. . . . . . . . . . Y2 loi3 

hliriiiiia 
- 

Chenilali de Djerba. . . . 79,9 

Ces échantillons d'huile nous ont, été fniirnis p a r  des olives 
cueillies par  nous, tritureei et pressées a u  laboratoire, et des 
rksultats identiques ont  été obtenus trois années d e  suite. 

Les variétés ayan t  préserité les maxima ne  sont pas quelques 
variéth peu communes ; elles constituent, a u  contraire, la m:~jo- 
rité des arbres furinant les olivettes du nord de  la  Tunisie;  
aussi des produits coinmerciaux ont-ils des indices d'iode de 91 
il 93. 

i i )  Bulletin de la Direction de l'agriculture de Tunisie, octobre 1906.  
,(S) L'indice thermosulfurique Tortelli est de 510-5% 
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Les huiles d'une usine des environs de Tunis, produisant 
?nnuellenlent 230.000 kilogr. d'huile, ont  des indices variant de 
90 à 93 ; une  huile d'une exploitation alair ienne voisine de la 
frontiére d e  Tunisie nous a fourni le chilïre de 9J,7 (Vijs). On 
est donc loin des moyennes indiquées p a r  la plupart  des auteurs 
et dont  M. Sidersky a doriné une reprodur.t.ion dans  1(: nnméro des 
dnnnles de chimie analytique d e  février 1907. Dans cet article, 
les limites indiqukes pour l'indice d'iode (Hübl) est de  79,s à 
88, ce qu i  correspond à 81-89,s (Vijs). 

Si les huiles dont nons venons de parler  ne se sont pas encore 
trouvées en quantites notables dans le comrriirierce, cela pro- 
vierit d e  ce que jusqu'ici la fabrication de  l'huile etait fort nkgli- 
gbe daris le nord de ln Mgence ;  la culture de l'olivier était 
regardée coinine accessoire dans ces régions, où la culture des 
chfiales et l'élevage du  hktail constit.iient les principales richesses; 
nlais d e  grands progrès ont 6té rkalisés pendant ces dernieres 
années; d'iinportnntes olivettes ont éti: acquises p a r  des sociétés 
et p a r  des  Européens qui y consacrent tous leurs soins ; de plus, 
les propriétaires des huileries ont reconnu les avantages qu'il 
y avai t  pour eux  à produire des huiles de  première qualité, au 
lieu d e  travailler à façon des olives erisilkes pendant  plusieurs 
rnois . 

Le marché européen est donc appelé A recevoir de  plus en plus 
de telles huiles, car  la production d u  nord tunisien peut atteindre 
12 inillions de kilogr.,  et ces huiles seront certainement recher- 
chées à cause d e  leur fnilile teneur en glycérides  concret.^, ce 
qui ne les rend congelables qu 'à  des temperatures infërieures 
3 ou 4 degrés. 

Des difficultés se sont d'ailleurs dé.$ présentées dans l'expor- 
tation de  ces huiles. 

L'année derniére, u n  laboratoire belge, qui  avai t  eu à en ana- 
lyser quelques échantillons, a rédige le bulletin suivant : 

Densité ti I Y  . . . . . . . .  0,9177 
Indice d'iode . . . . . . . .  91,7 

. . .  Ectiauffcment sulfurique. 46 
Huiles de sesame, de coton, d'arachide : néant. 

t( Cette huile d'olive présente un indice d'iode et un chiffre 
rr d'échaufreinent sulfurique supcrieurs a u x  limites admises. 
K MalgrQ l'absence des trois huiles recherchées, on doit considé- 
a: re r  cette huile cornriie suspecte de falsification >). 

Le prcijudice causé a u x  exportateurs par  de telles analyses est 
notnhle, et cependant les huiles d'olive sortant de Tunisie peu- 
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vent être considi.r.6es comme pures, car u n  droit prohibitif de  
35 fr. pa r  100 kilogr. f rappe les huilcs de  graines k leur entrée 
dans ce pays. 

Les chimistes doivent donc &tre prévenus des anonialies qiie 
nous signalons en ce nioinerit, et celles-ci, hien certainerncrit, ne 
sont pas spéciales à la Tunisie. 

On ne peut Rvidcmnicint pas arlmt:ttre des  limites aussi Pten- 
dues que celles indiquées pour  toutes les huiles d'olive; niais 
lorsqu'un chimiste se trouve en présence d'une huile S indice 
d'iode élevé, dans laquelle il ne constate la présence d'aucune 
huile de graines, il doit au tan t  qiie possible s'informer d u  lieu 
d'origine de  l'huile aiiülysée, avan t  de porter des conclusioris 
contre sa  pureté, car certaines huiles d'olive pures présentent 
des indices d'iode tout  ii f a i t  ariorinaux. E n  Tunisie, c'est le cas 
de la plupart des  huiles du  nord, des régions de Tunis, de 
Bizerte, de Zaghouan, du  Cap Bon, et, dans le sud,  de certaines 
huiles, dites infigeables, de la région de JIonastir. 

Dosnge des  éthers d a n s  l e s  vins, 
Par M.  le Ur HUBERT, 

Une partie des acides d u  v i n  se combine a u x  alcools, principa- 
lement & l'alcool éthylique, pour former des éthers. Les acides 
volatils gras  monobasiques, en particulier l'acide acétique, ne 
donnent que des éthers neulres volatils. Les acides non volalils, 
bibasiques, forment, au  contraire, deux classes d'éthers : les  
Cthers acides, d a n s  lesquels l'hydrogène d'un seul carboxyle est 
remplacé p a r  un  radical alcool ; ces éthers acides se comportent 
comme des acides, forment des sels, etc. ; enfin, les éthers neu- 
tres, dans lesquels les deux carboxyles ont étd remplacés. 

Ethers totaux. - On introduit 50cc. de  vin et  100cc. de soude 
décinormale dans une  fiole de  500 cc. ; on agite ; on bouche la 
fiole, e t  on l'abandonne pendant 24 heures à la temperature 
ordinaire ; a u  hout de ce temps, on peut consid6rer la saponifl- 
cation des éthers conirrie terminée ; on  ajoute a u  mélange 100 cc. 
d'acide sulfurique dérinormal, et l'on agite ; on  prend deux 
grands verres à expériences de 730 cc. eriviroii de capacité ; or1 
les remplit a u x  3/4 d'eau distillée, puis on y ajoute quelques 
g o u t t ~ s  d'une soliit.ion de  ph6nolpbtal6ine et  de la soude dkcime, 
jusqu'à coloration rose persistante pendant une minute ; dans le 
premier verre, on introduit 2Occ. d u  vin ti examiner, et, dans le 
deuxiénie, 50cc.  d u  vin traité à la soude, puis réacihifié coriiiiie 
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il est indiqué plus hau t  ; ces 50cc. correspondent h 10cc. de vin;  
0-1 titre l'acidité des deux liquides a n  moyen de la soude décime, 
qu'on ajoute jusqu'h coloration rose persistante. E n  opkrant' 
ainsi s u r  le vin tr&s dilué, on n'est pas  gèné par  sa  muleer ,  qui, 
de rouge, passe au  vert,  pour revenir au  rose franc lorsque le 
liquide est légèrement alcalin. Lit grande dilutiori permet de 
distinguer trks netterrient l'apparition de  la r6;iction colorée. 
- 1 cc. de soude décime saponifie O gr.00878 d'éther acktique ; i l  
faudra donc multiplier par  0,878 la dilrérence entre les deux 
nombres d e  cc. de  soude titrée employés, pour  avoir les éthers 
totaux, qu'il convient d'i..valiier en acktate d'éthyle. 

Ethsn volatils. - On distille un  demi-litre de vin ?i feu triis 
mndkrC, de  manière que la moit.ié passi: en u n e  heure environ 
dans un ballon jaugé de 230 cc. ; lorsque le liquide arrive tout 
près du  trait  de jauge, on retire le hallon ; on le plonge dans 
l'eau froide ; on compléle a u  trait avec de l'eau distillée ; on 
prélhve 50 cc. du niélange, qu'on iritrotiuit dans  u n  ballon de 
300cc. avec 30cc. d'alcool ahsulu chiniiquement pur  et  20cc. de 
soude décime ; on chauffe au réfrigérant à reflux pendant une 
heure ; on procède ensuite comme l'ont indiqué MM. Girard et 
Cuniasçe pour  le dosage des éthers dans leur Mmuel pvntique de 
l'rcnulyse des alcools (p.  197 el 1118). 

Quelques chimistes procèdent d i f f h m m e n t  e l  rerlistillent Urie 
seconde fois le premier distill:ttiiin, rlc façon à obtenir en fin de 
compte u n  liquide titrant pr6s d e  50" Je considère comme dkfcc- 
tueuse celte manière de procéder, parce qu'elle donne des résul- 
tats t rop faildes. 11 n'y a pas dans les vins  que deux classes bien 
tranchées d'éthers : les éthers volatils et les Fthers non volatils. 
Entre le plus volatil et celui dont le point d'ébullition est le plus 
tiievk, il existe toute Urie gariirrie ; donc, suivant  que la distilla- 
tion sera plus ou moins compli:l.a, suivant  qu'elle sera conduite 
plus ou moins rapidement, on trouvera des chifrres difïérents, 
et,, si une seule distillation cause des erreurs, deux distillations 
les exagéreront encore davantage. L'expérience prouve du reste 
qu'il en est bien aiiisi. 

Snr le deusité des savous, 
Par M. G. Boucnan~. 

Les savons du commerce à base de soude étant  solubles dans 
l'eau et  plus ou rrioiris gluarils, surtout lorsqu'ils sont r6cerrirrient 
fabriqués, les méthodes g h é r a l e s  de déterriiination dc la densité 
leur sont peu applicables. 
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C'est ce qui fait laisser de côté cette constante, qui prksente 
cependant un  rkel intér&t. On connaît depuis longtenips le procédé 
qui consiste determincr la densité ?i l'aide d'une balance ordi- 
naire(1); ce procédé, très simple, donne, pour les savons, des 
résultats d'une exactitude bien suffisante. 

Voici comment il convient d'opkrer : couper, au milieu de 
l'échantillon à exarriirier,uri cube de savon de 10 & 20gr. el le sus- 
pendre à une potence à l'aide d'un fil très fin ; sur le plateau 
d'une balance, placer un vase contenant u n  liquide de densite 
connue d, dans lequel le savon est insoluble; mettre à côté de ce 
vase un poids connu P, supérieur ii celui du inorceau de savon, e t  
équilibrer le tout par une tare ; plonger dans le vase le solide sus- 
pendu $ la potence, de façon qu'il soit coinplètcment immergé et 
ne touche ni  le fond, ni  les bords ; l'équilibre est rompu, et, pour 
le rétablir, il faut remplacer Ic poids P par un  poids inférieur p .  
P - p représente la poussée qu'éprouve le corps, c'est-à-dire, 
d'aprks le principe d'Archimède, le poids d'un volume de liquide 
égal B celui di1 ciibe de savon. On coupe alors le fil ; le savon 
tombe au fond du vase et l'équilibre est de nouveau rompu. Une 
nouvelle pesée donne le poids du solide : P-p'. 

Si nous appelons D la densité cherchée, nous aurons : 

Comme liquide k employer pour les deterrninations, nous don- 
nons la prkférence à l'essence de térébenthine rectifiée; comme f i l  
on peut prendre un cheveu. 

La densité du liquide est prise h 15O. 
Certains savons, le savon bleu pale, par exemple, présen- 

tent de petites vacuoles; il est bon, dans ce cas, au lieu d'em- 
ployer un  morceau de savon d'une forme voisine d'un cube, d'en 
couper une lame de faible épaisseur (3 3i 5 millimetres) ; de cette 
façon, les vides se remplissent de liquide. 

En appliquant celte niélhode 3i une centaine de savons fran- 
çais, nous avons obtenu les résultats contenus dans le tableau qui 
suit et qui montre qu'avec la simple détermination de la densité, 
il est possible de juger de la pureté d'un Bchantillon. 

Associée au dosage des matières grasses, cette constante per- 
niet de distiriguer imrnédiaterrierit un savou naturellement riche 
en corps gras d'un autre qui l'est devenu par perte d'eau. 

(il R A I M O N D ~ .  Comptes rendus de I'ricadernie des sciences, 1856, t. XLIII. 
p. 437. 
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Liège . . . . . . . . . . . 
Savonbleu palemarbré.  . . , . . 
- de  suif marimi. . . . . . . 
- d'huile de coco marbré . . , . - vert & l'huile de pulpe d'olive . . 
- jaune resineux. . . . . . . 
- blaric pur 60 et  76 p. 100 d'huile . 
- - - .  sec. 
- mi cuit hl'huile de coco . . . . 
- de toilelte pur. . . . . . . 
- de toiletle inlerieur . . . . . 

Caraclérlsation rapide de l'aeide urique 

dams  le^ sédiment et dans les caleuln or~aoiquea, 

Par M.  E. LETÇHC. 

M. le  Dt Riegler a publié, en mai 1902, u n  travail dans  lequel 
il a fa i t  remarquer  que, si l'on ajoute à l 'hydrate tungstiqae 
(WO?BeO) quelques parcelles d'acide urique, puis  de la lessive 
d c  soude, on ohtient une coloration blcue analogue à celle de la 
liqueur de  Fehling. Cette réaction a t t é  égalernent mentionnée 
en octobre 1904 p a r  h l .  C .  Frnbot (2). 

J ' n i  iitilisé ces réactions pour rechercher l'acide iirique dans 
les calculs organiques, en me servant tout siinplerrient du  reactif 
phosphotiihgstiqiie de M. Moreigne. 

Le iriode opératoire le plus employé, pour reconnaître si un 
calcul ou u n  sédiment est formé d'acide urique, consiste a humec- 
ter une  parcelle de la 1r1iitiér.e avec une goutte d'Az03H ; on 
chauffe & une douce chaleur  jusqu'b Bvaporation compl6te; le 
rbsidu est  alors soumis a u x  vapeurs ammoniacales, qui don- 
nent la coloration rouge-pourpre de la niurexide, laquelle passe 
au hleu-pourpre p a r  addition d'une goutte de potasse mis -  
tique. 

Ayant fréquemment à rcconnaltre l a  nature d e  skdiments et 
calcuis organiques, j 'ai remarqué que cette réaction n'est pas 
toujours t rès~net te ,  sur tout  lorsqu'on se  trouve en présence d'un 
calcul fortement coloré. 

d'opère de la  façon suivante : je divise le  calcul en deux frag- 
ments, en le sciant au niveau de son centre, ce qui  permet d'oh- 
server s'il est homogène ou s'il présente plusieurs zones concen- 
.. , . 
(1) Voir Annales de Chimie analytique, 1904, p. 371. 
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triques et un noyau central. On peut dé$ noter la couleur de ces 
zones, qui donne un premier aperçu sur sa composition. A l'aide 
d'un canif, je racle chaque zone en mettant de côté la poudre 
obtenue, et je soumets ces diverses portions l'essai suivant : 
dans une petite capsule de porcelaine, je place une petite pincée 
de la poudre B essayer avec environ 1 cc. d'eau distillée; je 
chauffe à une douce température jusqu'ü dissolution, puis 
j'ajoute 2 cc. de réactif de Moreigne ; j'ngite et j'ajoute I ou 
2 gouttes de lessive de  soude ; le liquide prend immédiatement 
une magnifiqne coloration hleue, si la  matikre essayke contient 
de l'acide urique, méme k 1'6tat de traces. J 'ai constaté que cette 
réaction est sensible au 1 j100.000. de peux r r i h e  ;ijouler que, par 
comparaison avec des solutions colorées, on arriverait facilement 
B doser l'acide urique contenu dans Ics ciilculs. 

Le réactif de hloreigne se prCpare de In façon suivante : ori 
prend 20 gr. de tungstate de soude pur ; on ajoute 1 0 g .  d'acide 
phosphorique (D = 1,130) et 100 gr. d'eau ; on fait bouillir pen- 
dant 20 minutes, en remplaçant l'eau évaporée, et laliqueur deve- 
nue alcaline est acidulée par l'acide chlorhydrique. 

Dosage l u  tminin dans J e  vin. 

Dans un travail publié par le Zeischr. f. a d y t .  Chemie (1), 
M. Feld~nann propose de modifier le procédk Neuhauer-Lœven- 
thal en remplaçant la solution titrke de permanganate de potasse 
par une solotion titrEe d'hypochlorite de chaux. Or, cette méthode 
est précisément celle que Lœwenthal a préconisée. En effet, dans 
la 3 e  édition d u  Traite de chimie andyt ique  de firisénius (1875,  
p. 811), ~ œ w e n t h a l  indique que son procédé repose sur l'oxyda- 
tion du talinin par le permanganate de potasse ou l'hypochlorite 
de chaux en présence d'une grande quantiti: de carmin d'indigo. 
Ida solution de permanganate de potasse a ,  sur celle d'hypochlo- 
rite de chaux, t'avantage de se conserver beaucoup mieux, mais, 
suivant l'auteur, la fin de l'opkration est p lus  facilement saisis- 
sable avec l'hypochlorite de chaux. 

X. Rocquas. 

(1) Voir Annales dechimie analytique, 1907, p. 1 1 3 .  
- - . , 
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Eluùe sur la recherche des Prnuden deri vins, 
Par M. G .  HALPUEX. 

(Suite et fin) [ i )  

Ces courbes présentent quelques particularitks, qu'il importe 
de signaler. Si l'on fait exception pour les vins de la Loire-Infé- 
rieure, qui se placent bien au-dessus des autres, on voit que la 
courbe des moyennes du  Laboratoire municipal se rencontre avec 
les autres entre 90 et 10°. Elle s'en écarte progressivernent aux 
autres points, ce qui est inévitable, puisqu'elle représente les 
minima des moyennes des vins aux divers [kgrés,  tandis que les 
autres courbes représentent des minima particuliers. Celles-ci 
montrent une grande concordance entre 9 0  et 10°5 ; à partir de ces 
poirits, les écarts s'accentuent entre les vins du Màconriais, du 
~eau jo la i s  et ceux du Rordelais, d'une part ;  ceux de l'Hérault et 
les Aramons, d'autre part, ce qui s'explique aisément, parce que, 
pour les vins de l'HErault, par exemple, un titre alcoolique inf& 
rieur à 9" reprksente l'exception, tandis qu'il est fréquent pour 
les petits Aramons. 

Ucux vins de l'Hérault se trouvent en dehors de la courbe. 
Les élérnents nous rrianquerit pour rechercher les raisons de 
ces exceptions, qui ne représentent pas, en somme, une propor- 
tion de 2 p. 100 sur les vins de l'Hérault et de 0,1 p. 100 sur 
I'ensernble. 

Si l'on cherche, au moyen de ces donn6es, la possibilité de 
conslater le mouillage et les limites dans Icsquelles il a ét6 pra- 
tiqué, on constate, en considérant toutes les variations du rap- 

acide 
port - des vins isolés, depuis les minima jusqu'aux maxima, 

alcool 
que le norribre d'khanlillons qui, mouillés à 20 p. 100, passe- 
rnicnt inaperçus, se répartissent de la façon suivante : 

Nombre 
Nombre total d'échnntillims qui. 

d ' k h a n -  mouill6s & 20 p. 100, 
Degré. alcoolique tillons Btudi6s passeraient inaperçus. - - 

7 a 7,s 5 3 soit 6 0  p. 100 
7 , s  S 8 12 3 - 25 - 
8,O à 8,s 15 2 -  43,3 - 
8,s à 9,O 22 O -  0 
9,0 9,s 49 8 - 16,4 - 

10 2 10,s GO i 9  - 31,8 - 
10,s 11 102 35 - 34,l - 
11 k 12  204 73 .- 36,8 - 
12 à 13 152 56 - 37,O - 

(t )  Voir Annalesde chimie analytique, 1897, p. 129. 
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soit, pour661  échantillons, une moyenne de 31,6 p. 100, c'est- 
h.dire environ un tiers. 

Cette proportion se tronve réduite lorsqu'on se trouve en pré- 
sence d'un vin de coupage auquel on est en droit d'attribuer une 
valeur moyenne, valeur fournie très approximativement par la 
droite qui part du degr6 alcoolique 15. 

Nous avons relevé, par exemple, sur notre cahier d'analyses, 
6 echantillons de vin reconnus mouillés par comparaison, échan- 
tillons pris tout à fait au hasard. 

Les résultats qu'ils fournissent ont permis de retrouver avec 
une exactitude relativement grande le degré alcoolique du vin tel 
qu'il était avant le mouillage. 

L'6tablissemerit de ces courbes presente un intérét tout spCcial 
en raison du caractére conipl~rrie~itaire qu'elles apporlenl à la 
règle alcool-acide. En effet, les petits vins chez lesquels la sornme 
alcool-acide tend à descendre au-dessous de la normale sont ceux 

acide 
qui, l'état naturel, présentent le rapport - le plus élevé. 

alcool 
Cn vin alcoolique mouillé sera donc caractkrisé par la faiblesse 

acide du rapport - , puisque l'addition d'eau ne modifie pas sen- 
alcool 

siblement les proportions relatives des différents klénients. Deux 
exemples montreront la valeur de cette remarque : 

Un vin de 1'IIérault a une somme alcool-acide 6,6 + 5,17 = 
11,17, qui le rendrait suspect s'il était prouvé qu'il ne s'agit paa 

acide 
d'.4ramon, mais son rapport - - 0,783 correspond, d'jiprés 

alcool 
notre courbe, A. un  vin initial, d'environ 5O,,5. Il n'a donc pas étC 
mouillé. 

Les viris de Loir-el-Cher qui, d'après les moyennes du IJalio- 
ratoire municipal, ont une somme alcool-acide = 23,34,  pour un 

acide 
titre alcoolique de 70, ont un rapport - = 0,738, qui cor- 

alcool 
respond à des vins à 6O, ce qui permet de reconnaître qu'ils n'ont 
pas été mouillés. 

Inversement, des vins riches qui, après dilution, présenteraient 
une bonne sornme alcool-acide, seraient signalés par la valeur de 

acide leur rapport - . Voici, par exemple, u n  vin de la Gironde 
alcool 

mouillé au cinquiéme, il donne : 
Alcool, g0,6 ; acidité, 3,23;  d'oii somrnr: alcool-acide = 12,83. 

acide 
Happort- = 0,336, rorrespondant, d'après nos courbes, 

alcool 
à un viri ayant au moins 2005. Ge vin est donc mouillé. 
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Un autre vin de la méinc région, kgalement mouillé au cin 
quiérne, donne : 

Alcool, 80,8; acidité, 3,84; d'où soinme alcool-acide = 1%,64. 
acide 

Rapport - = 0,436, correspondant h un vin ayant au 
alcool 

minirnun 9 0 , 4  ; ce vin est encore moiiillB. 
acide 

Ainsi, par I'tturle du rapport , il scmhle possihIe 
alcool 

de donrier plus de précision à la régle alcool-acide, dans les 
cas limités où elle peut donrier des doutes, et aussi dans ceux, 
sigrialés par l'auteur, où elle n'est pas applicable (cépages d'Ara- 
mon). 

De semblables résultats mkritaient d'&tre signalés. Il serait tou- 
tefois exngkré d'en tirer, dhs maintenant, des conclusions for- 
melles, avant qu'une ktude analytique, sp6cialeinent orient& dans 
cette direction, ait apporté une sanction à ces observations. 

Vinage. 

L'addition d'alcool au vin produit deux rksultats : elle afraihlit 
acide 

le rapport - , non-seulement parce que la valeur du terme 
alcool 

alcool augmente, rnais encore parce que, l'alcnolisation n'étant 
jamais effectiiee avec I'alcool absolu, il y a B la fois vinage et 
mouillage, et parce qne ces deux opérations diminuent le quo- 
tient de ce rapport. En méme temps, le titre alcoolique du 

acide vin augmentant, le rapport -, qui lui correspond dane la 
alcool 

courbe, se trouve, lui aussi, amoindri, de sorte que cette pratique 
peut parfaitement échapper A l'examen. Ainsi, un vin contenant 
12 p. 100 d'alcool et ayant une aciditE égale 4,04 est viné avec 
de l'alconl à 90°, jusqii'ti ce que son degré soit porté h 14"; ce via 
présente alors les caractères suivants : 

acide Alcool, 140 ; acidité, 3,97 ; - = 0,284, correspondant A 
alcool 

un vin ayant au moins iZO,6. 

Vinage et mouilluge. 

Si nous mouillons ce méme vin au cinquième, ses caractères 
deviennent : alcool, i l o ,2 ;  acidité, 3 ,276;  rapport = 0,284 cor- 
respondant à un vin ayant 1106. Ici, la fraude n'est pas plua 
manifeste. 

Mais il n'en est pas de rrdme pourun vin contenant 110,4p.100 
d'alcool, et ayant uae acidité = &55. . . 
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En l'additionnant de 2,6 p .  100 d'alcool B 900, on porteson titre 
alcoolique à 13O4 et son acidite devient 3 , 4 6 ;  après un mouillage 
au cinquihme, il devient : 

acide Alcool, 10,0,72 ; acidité, 2,77 ; --- = 0,26, correspondant 
alcool 

à un vin titrant au moins 12Q,2. Dans ce cas, le mouillage est 
manifeste. -- 
~ & ~ t e  rcndn d o  I e r  Congrèir internmtion~l d'hg- 

gicne nlimeutalre, tenu a Pnris d o  98 a u  81 oeto- 
hre 1906. 

COMPTE RENnLJ SOMMAIRE DES TRAVAIJX DE 1.A I v e  SECTION, 

Par hI. X. R O ~ Q U E S .  

(Suite et fin) (1) 

La section a reçu deux rapports relatifs à cette unification : 
l'un de M. André (Belgique) et l'autre de M. Chassevant (France). 

Tous deux sont d'accord pour montrer I'intérét que prksente 
l'unificition et ils indiquent des moyens analogues pour la réa- 
liser. . 

Il  est entendu qu'il 's'agit d'unifier les méthodes d'analyse 
devant éhe  employhes par les laboratoires officiels chargés de la 
recherche de la fraude. Quant aux chirriisles cliargés piir les tri- 
bunaux des expertises (le denrées alimentaires, ils restent libres 
de recourir à tous les moyens d'investigation qui leur paraitront 
propres à Btüblir la vérité, comme c'est leur rble. II est 6vident 
qu'ils mettront à profit les méthodes officielles qui auront fait 
l'objet d'une sélection soigneuse et qui seront tenues au courant 
des progrés de l a  science. II est évident aussi que les chimistes 
~fficiels charg6s de découvrir la fraude pourronl joindre 2 ces 
méthodes officielles celles qui  leur paraîtront de nature A rendre 
leur travail plus efficace. 

Pour clore la discussion, MM.  ArSdré et Chasscvah ont pré- 
senté le vceu suivant, qui a kt6 adopté : .  . . . 

rc 1 0  Il est nécessaire d'obtenir l'unification internationale des 
méthodes d'analyses des denrées alimentaires dans les lahora- 
toires officiels qui sont chargés de lad6terrni1iütiori et de la répres- 
sion de la fraude et des falsifications ; 
- a 20 Pour réaliser protiquernent cette unification, les Commis- 

sions officielles chargées par les divers Etsts de la réglementa- 
tion des methodes analytiques des laboratoires officiels d'analyse, 

, ,  . . . 
, . ,  . >  . 
( i )  Voir Annales de chimie an.alyfique, 1907 ,  p. i 0 3  et 143 .  

. .. , 
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devront adopter autant que possible Ics procédés déjà en usage 
dans les autres pays qui ont publie des mbthodes officielles 
d'analyse (S'inspirer des docun~ents  publiés p a r  l e  Ministère de  
l'agriciilture de Belgique sous les auspices de la Commission 
internationale i n s t i t u k  par  les Congrés internat ionana d e  chimie 
appliquée) ; 

« 30 inviter les pouvoirs publics des différentes nations à pro- 
voquer la réunion d 'une Conférence internationale d a n s  laquelle 
sera élaborE ct adopté un  code uniforme des ni6thodes d'analyse 
des principales denrées alimentaires ; 

u 4" Que rien nc soit négligé pour que l'unification des rnétho- 
des d'analyse puisse &tre considérke comme le  résultat d e  l a  con- 
sultation de toutes les personnes compétentes en la niatière ; 

u 5 0  Que les conventions relatives a u x  méthodes d'analyse 
soient tenues a u  courant des progrès de l a  science ; qu'elles 
reçoivent une  publicité suffisante, de préférence p a r  l'insertion 
dans des textes de lois ou de  règlements ; 

a 60Que, pour la fixation des normes ou bases d'apprkciation, 
on ait  soin de distinguer, autant  qu'il peut être utile dans  I'inté- 
rkt de l'indiistrie et de  la science, entre le,s diverses variétés de 
denrées, d'après les conditions de leur production, le pays ou la 
régi011 d'où elles proviennent ; que, dans l a  fixation c l ~ s  bases 
d'appréciation, il soit tenu compte des anomdies  que présentent 
exceptionnellement les caract2res de certaines denrées N .  

Dans le  mèrrie ordre d'idées, le vœu suivant  a été adopté : 
a Que le 2 4 e  Congrès intcrnational d'hygiène e,t dc rlérnogra- 

phie, qui sera réuni  à Berlin en 1907, réorganise la Coinmission 
instituée par  le 6 e  Congrés tenu à Vienne en 2887, & I'efTet de 
préparer une entente internationale conrernant la 16gislatiori et 
la surveillance d u  conimerce des denrées alimentaires, avec mis- 
sion d'étudier spécialement la question de  l'unification de la 
législation et celle de  l'organisation, au point de  vue internatio- 
nal ,des  services de surveillance (inspection et analyse) ». 

Ce vceu a recueilli les signatures de RIM. Paterno (Italie), 
A. Gautier, Bordas, ~ o c ~ u e s , ~ ~ h a s s e v a n t  (France), Berstchinger, 
: h b u h l  (Suisse), Homer, \Veil (Allemagne), Hymans (Hollande), 
André (Belgique). 

L'unification de la 1Pgislntion des fraiidcs étiiit k l'ordre du 
jour de  ln 49 section. Nons n'avons pas eu de rapport  sur  cette 
question délicate à résoudre. 

Au sujet des moyens h employer pour  rendre plus efficare la 
rdpression des fraudes, JI .  Hocques a montré certains inconvé- 
nients que présente, dans la pratique, l a  loi française actuelle. 
Cette loi, coiiime, d'ailleurs, la plupart des lois étrangeres, punit 
Ic M i t  tic falsification et le. délit de dtitention ou de mise e n  
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vente des produits falsifiés, c'est-à-dire la complicité de  la fals i  
fication. Or, ces délits étant correctionnels, il est indispensable 
qiiele jngepuisse établir la mauvaise foi de l'inculpé. L'inconvi- 
nient est que précisément cette preuve est souvent très difficile i 
faire, d'où il résulte que des fraudes réelleinent coristatkes rie sont 
l'objet d'aucune répression. 

D'après RI. Rocqueq, on éviterait cet inconvénient qui ,  dans la 
pratique, est trEs gravc, en infligeant une  simple contrnventioni 
celui qui de bonne foi détient ou vend u n  prodii i t  falsifié Cette 
légère pénalité, n'ayant aucun caractère infamant ,  pousserilit les 
vendenrs t i  s'assurer de l n  qiiiilité d e s  produits  qu'ils achktent,. 

M .  André dit que cela existe en Belgique. On peut distirig~ier 
trois cas : 

l e =  cas : Mise e n  vente d'un produit falsifié et niauvaise foi du 
vendeur établie : délit frappé d'une peine correctionnelle. 
Sn cas : Mise e n  vente d ' u n  produit falsifié et mauvaise foi d u  

vendeur non établie : contravention. 
3 e  CRS : Mise e n  vente d'un produit non falsifii, mais ano rnial : 

conlmven t h .  
M .  Weil (Strasbourg) fait  remarquer qu'on distingue égale- 

ment, en Alleiriii~ne, la vente d 'un  produit falsifié faite de bonne 
foi de celle qui  est faite de niauvaise foi. 

Finalement, 3111. Rocques et Fayolle proposent le vœu siiivanl, 
qui est adopté : 

(( Pour assurer la répression efficace des fraudes des matières 
alimentaires, deux sortes de  pénalités pourront ètre appliquées : 

a I o  Pénalités correctiorini:llcs lorsque la  mauvaise foi du 
déhitant serit étahlir: ; 

a 2O Simple contraverition lorsque la mauvaise foi n e  pourra 
étre ktablie et que, par consi'qiient, aucune peine correctionnelle 
ne saurait  &tre appliquée ». 

31. H.oux a. exposk les résiiltats de  l'enqiihtk H laquelle il s'est 
livri: su r  les laboratoires officiels français susceptibles de collabo- 
rer  2 l'application de  la loi s u r  les fraudes et siir I'organisa- 
tion du  fonctionnement des services de contrôle et des services 
techniques dans l'application de  cette loi. 

Certaines r è ~ l e s  abnériiles sont utiles à poser. C'est ainsi que 
M. Bcllier niontre l'intéret qii'il y a ?i fitire opérer les prélève- 
rnerits par d e s  agents ayan t  des corinaissances techniques suf'f- 
siiiites et inunis d'un outillage é l b e n t a i r e  On peul airisi efïec- 
tuer u n  premier triage et  prélever des échantillons dRj& trés 
suspects, ce qui diniinue le nombre des analyses faites sur des 
échantillons d e  qualité irinrch:inde. 

31. André di t  que cela es1 trks utile e t  qu'en Belgique on tend à 
instruire le  plus possihlc le pcrson~iel  chiirai: d'efl'ectuc~r les p r k  
lkveinents . 
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Un autre point intbressant est d'organiser u n  réseau d'ins. 
pection suffisaniment serre pour que la fraude ne puisse se pro- 
pager. 

Au cours de  cette discussion, M.  Armand Gautier a proposé 
d'émettre le vceu suivaut : 

a Toutes les villes de plus  de 20.000 hahitantn seront tenues 
d'avoir un laboratoire municipal, entretenu p a r  les deniers de  la 
ville, pour l'examen des ~na t iè res  alimentaires ». 

Ce vœu a &té  adopté. 
Enfin, s u r  les questions relatives &l'expertise, l a  section a reçu 

un rapport de M. Fayolle relatif a u  fonctionnement de l'expertise 
co~itradicloire . 

M. Dubron a présent& à ce sujet, diverses observations, mais  
la discussion n'a pas  eu de sanction, la plupart des membres 
de la section étant partisans de connaître au prtjialable les résul- 
tats que donnera l'expertise contradictoire telle qu'elle a kt6 
organisée en France. 

En r6siim6, la section TV a eii k examiner un  grand nombre de 
questioris iniportantes. E n  dehors d e  l'intérét que les corrirriuiii- 
cations et les rapports  ont présent6 a u  point de  vue techniqiie, 
les chimistes français ont eu le plaisir de pouvoir faire, avec les 
délégués étrangers que  nous avaient envoyés In plupart  des pays, 
des échangcs d'idées q u i  porteront assurkrnent leurs fruits.  

REVUE DES PUBLIGATI~NS FRANCAISES I 

Moila d'emplol de IR benridine pour I n  i-ecl?erclic 
d c ~  nnjd~ntr, r l lrect~ e l  indirects. - 41. L)KNIGES (Bu[- 
Eetin de ln Socide d e  pharmacie de B o r d e a x z  de  décembre l 9 0 6 ) .  - 
La benaidine ou diphénylène-dianiine a été proposée par  Adler 
pour la recherche, avec l'aide de  l'eau oxygénke, du  sang dans 
les matiéres fécales ; d'autres expérinientateurs, entre  autres 
M. Uourquelot, ont signal6 ce corps comnie étant  susceptible de  
donner, en présencc des corps oxydants, une coloration bleue, 
résultant de  son oxydation. 

Pour expérimenter cette réaction, Al Denigès, au lieu de  se 
servir d'une solut,ion itlcooliqiie de ce corps, a prkparé u n  rkactif 
a i i q ~ ~ d  i l  donrie le rioin de  solution d'aci tate  de henzidirte et qui  se 
compose d e  : 

Iknzidine pure . . . 4 gr. 
Acide acétique. . . . 1 O cc. 
Eau distillke . , . . 30 à 35cc. 

On fait bouillir jusqii'à dissolution et l'on compli.te 50cr.. ; on 
filtre s'il y a lieu, el l'on coriserve en flacon jaune. 
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Pour rechercher l e  s a n g  dans les vomissements, dans les 
matières f6cales ou dans tout autre  liquide, oii d6laic ces 
matic\,res avec u n  peu d'eau si c'est nécessaire; on ajoute 1/3cc. 
de  réactif a l'acétate d e  benzidine ; on ag i te ;  on ajoute 1 cc. 

40 
d'eau oxygknée à 2 vol. (ou - gouttes d'eau oxygénée à t vol.); 

t 
on agite de  nouveau;  en présence des pigments du  sang, il se 
produit une coloration bleue, qui  passe au vert  par  addition 
d'acide acét,ique et  au jaurie sous I'influence d'HC1. 

P o u r  la recherche de l'oxydase d u  lait (c'est-h-dire poiircarac- 
tériser le lait cru), on prend 10 cc. de lait ,  qu'on additionne de 
1/2 cc. de réactif e t  d e  1 à 2 gouttes d'eau oxygénée à -vol ;avec 
le lait cru, il se forme une  coloration bleue, puis violacée. On 
observe les mémes virages que précédemment avec les acides 
acétique et  chlorhydrique, mais les coi i l~i i rs  persistent nioins 
longtemps qu'avec le  sang.  

L a  réaction est moins sensible si I'on ajoute plus ou moins de 
2 gouttes d'eau o x y g h é e  . 

On opère d e  façon analogue pour la recherche des autres 
oxydases. 

Avec le réactif benzidique, on rkiissit très bien à montrer la 
prksence sirniiltanRe d'oxydases directes et  d'oxydases indirectes 
dans  certains produits vé@aux;  c'est ainsi que, si I'ori ajoute 
1/2cc. de  réactif 2 10 cc. d'une solution de  gomme arabique a 
10 ou 15 p .  (00,  I'oxygéne atrnosph6rique est absorbf: e t  il sepro- 
dui t  une coloration bleutée dn mélange ; si I'on verse alors 1 a 
2gouttes  d'eau oxygénée Bla surface du liquide, il SC produit une 
coloration bleue des couches en contact avec l'eau oxygénée, et 
cette coloration tranche, par  son inttnsit,i:, su r  celle d u  reste d u  
liquide. 

Les oxydants minéraux directs (peroxydes de  manganèse, d e  
bismuth ou de plomb, peririanganatcs, chromates. hypobromites, 
hypochlorites, ferricyanures, noir animal, etc.), lorsqu'ils sont 
pro,jetP,s, soit il I'ktat solide, soit à l'état de soliition dans quel- 
ques CC. de  réactif étendu d'environ 10 fois son volurne d'eau, 
produisent immédiatement une  coloration bleue. 

IJn léger excés de peroxyde de plomb modifie la teinte, qui  
p i sse  RU jaune, ce qui  permet de  difrérencier ce composé plornbi- 
que des peroxydes de manganèse et de bisniuth. 

G n  e x c k  d'hypobrornites ou d'hypochlorites donne un préci- 
pitk coloré. 

En ce qui concerne les oxydants minéraux indirects, une 
haguette de verre, inibil)ée de  réactif e t  placée dans une atrnos- 
phère de  chlore, de brome, d'iode ou de  peroxyde d 'uo te ,  se 
colore iinrnétiiütement en bleu. Sous l'influence d'une action pro- 
longke, la teinte brunit,  e t  il se forme u n  précipité qui est corn- 
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posé de fines aiguilles bleues avec les trois premiers gaz e t  qui  
est jaune-brun avec le peroxyde d'azote. 

Si 11extr6mité ainsi colorée de la baguette est trerripke d a n s  
a ion l'alcool, ce liquide devient ver t  ou  jaune-verdiltre, avec form t' 

d'un précipité bleu dans le cas  des h i i loghes ,  jaune-l)ruriitre 
sans précipitk avec le peroxyde d'azote. 

L'ricélitte tlc I~cnridlne, ,riiacCil' t r é n  senuilile de 
l'am oxygeiacia. - 31 1)iiSIC;ES (Bulletin de la Sociité de p h -  
mcrcie de Bordenux de  déceinbre 1906). - M. Dupouy a niontré 
(thèse pr-esentée ci la Facullé de Bordeaux pour k diplôme de 
phal.macicn de première clrrsse) qu'il suffit d'une goutte d'eau 
oxygénke h 2gr.33 p a r  litre pour colorer en rouge u n  riié- 
lange A volurnes égaux de lait cru et d'une solution de  gaïacol 
à 1. p. 100 ; en débarrassant le lait de ses albuminoïdes et de 
son beurre par  addition de 30 p. 100 de sulfale de riingnésie, on 
obtient, n p r h  filtration, un sérum qui, d'après AI. Dupouy, 
donne une coloration sensible en opkrant dans les niêmes condi- 
tions, mais avec une  goutte d'eau oxygénée 20 milligr. p a r  
litre, soit avec 2 millioniérne d e  gr .  d e  ce corps. 

M. Llenigès obtient une sensib$ité plus considérable en rem- 
p l q m t  le gaïacol par  l'acétate de  beriï.idine ; a u  lieu d'eiriployer 
le lait trait6 par  le sull'ate de magnésie, il se sert d'une solution 
de gorriiiie arabique au  cinquième ; en mélangeant 5 cc. de  solu- 
tion d'eau o ~ y g é n é e  à 2/10 de milligr. pa r  litre avec l j 2  cc de 
solution de gorninc e t  3 gouttes d'acétate de  benzidine, on 
obtient une  teinte bleue trés marquée, surtout en regardant dans 
l'axe du tube ; on peut donc caractériser ainsi une dilution d'eau 
oxygknée a u  dix niillioni6me. 

Si la solution d'eau oxygériée en contient plus d e  O g r  25 par  
litre (environ O vol. 1 de  titre), elle doit. pour que la réaction se 
fasse dans de bonnes conditions, étre diluée et  ramenée à ce 
titre. Si donc t est le titre (en vol.) de l'eau oxygénée à identifier, 

1 
on mettra dans un tube B essais -cc. de cette eau oxygénde, 

t 

10 - - cc. d'eau, 1 cc. de solulion goinnieuse et  5 h 6 gouttes ( 1 )  
i'acktate de benzidine. 

La prCsence d 'une oxydase vraie dans  la gomnie ne  trouble 
pas les résultiits ; il est bon, toutefois, lorsqu'il s'agit de  recher- 
cher des traces d'eau oxygénhe, de  faire trois essais simultanés ; 
dans un tuhe, on introduit iOcc. d'eau, Zcc. de solution gom- 
meuse et 5 gouttes d1ac6tate de benzidine ; dans  un deuxième 
tube, on introduit 10cc. du  produit h essayer et 5 gouttes d'acé- 
tate de benzidine ; dans le  troisieme tube, 10 cc. du liquide 
essayer, 1 cc. de  solution de gomme e t  5 gouttes d'acktate de 
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benzidine. 11 ne doit se produire aucune colorat,ion dans le 
deuxième tube, mais  si, en chauffant lhgèrernent, les tubes 1 et 3 
prennent une coloration bleue identique, très faible en général, 
on conclut a I'al~sence d'eau oxyg6née ou tout a u  inoins B une 
quantité infkrieure au 112 rriillioriièirie de gr.  

S'il y ;i de l'eaii oxygknke dnns le liqiiirl(: essaye, la teinte 
bleue est plus intense dans le  troisième tutle que dnns le pre- 
mier. Ori peut c:oriclure ainsi avec certitude, atteridu que l';th- 
sence de coloration dnns le deuxième tuhr, prouve que le liquide 
essayé ne contient pas d'oxydants directement actifs sur  In bcn- 
zidine. 

Proebdé dc préparntioii externporauie de I'liypo- 
broinite dc ~o i idc .  -- M. HLAIWX (Hxlletin de la Socidi de 
pharntacie de Bordeaux dr: janvier 1907). - RI. Blarez propose 
u n  moyen d'obtenir comrriodément et rapidement de  l'hypobro- 
mite de soude sans être incommodé p a r  les vapeurs  ; or] p e n d  
un flacon en verre jaune, bouch6 l'émeri, d'une contenance de 
GOcc., portant u n  prerriier trait  de jauge 20cc. e t  u n  deuxième 
S 30cc . ,  dans lequel on prkpare e t  l'on conserve le réact i f ;  on 
verse jusqu'au premier t rai t  de l'eau distillée, puis de la lessive 
des savoriniers jusqu'au deuxième trai t ,  e t  l'on fait le mélange. 
Pour  ajoiit,er le hrorne dans  ce flacon, on se ser t  d'une petite 
pipette-pompe spéciale, jaugée à .L cc. ; on puise avec cette 
pipette-pompe 2 à 3 gouttes d'eau ; on puise ensuite le brome 
dans le  flacon qui  le contient, e t  l 'on s'arrSte lorsque ce liquide 
atteint le t ra i t  d e  jduge. Le brome, élant surmonté par une 
couche d'eau, ne peut émettre de  vapeurs  et reste en suspension 
dans la  pipelte ; on transporte celle-ci dans le  flacon contenant 
la liqueur alcaline ; on appuie sur  le piston, de inanibre à faire 
toiriber le brorrie p a r  gouttes. 

Pour le dosage (le l'urée dans l 'urine, BI. Blürez se  sert d'une 
liqueur d'hypobrornite daris laquelle il ajoute I cc de brome ; 
pour le  dosage de  l'azote des sels ariirnoniacaux, de l'azote total 
des urincs, d u  soufre libre, etc., il en ajoute 2 cc., ce qui néces- 
site deux prises successives de  I cc. de  brome à l'aide de la 
pipette-pompe. 

A - 

BEVUE DES PUBLICATIONS ETRANGÈRES 

Dosage rspitle de I'sntimoiae dans les alIlases 
d'imprimerie. - 41. H.  YOCKEY (Jour. o f  amer. chem. Soc., 
1906, p. 1435). - Cette méthode est une modification de celle du 
même auteur  qui a déjb et6 décrite dans  les Annales de chimie 
analytiyue e n  1906, p. 435. I g r .  d e  l'alliage en petits copeaux est 
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traité par Ig r .  d'iodure de potassiiiiii, cn présence d e  (10 cc. d'HCI 
additionni: de  40 cc. d'eau ; on  fait  bouillir pendant  urie heure : 
on filtre I'insoluhle sur  un taiiipon d'amiante, e t  on lave celu-ci  
cinq ou six fois avec IlCl dilut: e t  chaud ; l 'insoluble et l 'amiante 
sont transvasck dans un  bechcr avec u n  peu d'eau de lavage ; on 
ajoute 23 cc. d'HG1 coricenti-é et quelques cristiiux de chlorate de 
potasse ; on chauffe Iégi:reinent ; l'antiiiioine se  dissout, et la 
solution, aprEs dilution, est. filtrée ; le filtratuin est  porte à I'ébul- 
lition, afin de chasser le chlore; on le laisse refroidir et l'on y 
ajoute I g r .  d' iodure de  potassium ; l'iode mis en liberté est 
déterniin6 ?i l'aide d'une solution d'hyposulfite de soude. P a r  
cette méthode, I'antiinoine peut ktre dkterminé exactement dans 
les alliages con tenant de  I'cilain et de l'niitirnoine, dans ceux for- 
mks de plornb, d'ktaiii et d'antimoine, dans ceux renfermant du 
ploiiib et de l'antimoine, daris ceux coiiipos6s d'étain, de cuivre 
el d'aritinioirie, erifiii d a n s  ceux contenant d u  plomb, de l'étain, 
du cuivre et de  l'üritiinoine, pourvu que, dans aucun cas, la 
quantite de cuivrc ne dépasse 7 p .  100. 

H .  ç .  

1)ouuge do l'antimoine et de  I'arnenlc clans les 
iiiincrais. - RI. 11.-H. LOW (Joum. of'urnw. chem. Society, 1906, 
p .  2715). - La séparrrtian de ces dcux é1Enients est olitenuc p a r  
précipitittion d e  l'arsenic à 1'6tat de sulfure en présence d'llC1 
concentré, le sulfure d'antimoine rest,;irit en solutiori. IJne quan- 
tit,é exactement pesée di1 niinerai (environ 1 gr.) est. t,raitée, dans 
une fiole de I JO cc. ou dans urie capsule, p a r  7 g r .  de liisulfüte de 
potassiuni, O gr.50 d'acide tartrique et  10 cc. de SOSH2 concentré; 
on chnutYe ce mélange directement sur  la flainrrie d'un bec Bun- 
sen, en chauKant peu a u  ddbut, puis  plus éncrgiqueriient, 
jusqu'h ce que le  soufre libre soit cornplèterrient éliminé et que  le 
carbone qui se sépare soit complètenierit oxydé, en laissant une 
masse blanche ne contenant plus que très peu de  SObIIs libre; on 
laisse refroidir, en promrnant la niasse fondue sur  les parois de  
la fiole, afiri7l'éviter de casser celle-ci. L'addition d'acide tar-  
t r i q u u  p u r  but  d'amener. I'aritirnoine et l 'arsenic au minirriiim 
d'oxydation, pour rendre facile l a  dissolution du premier coin- 
posé et pour permettre la précipitation rapide des deux métaux 
k l'état de sulfures. 

La masse refroidie est traitSe par  30 cc. d'eau, IO cc. d'llC1 
concentré et  2 gr .  d'acidc, tar t r ique;  on fait bouillir pendant un 
instant, afin de dissoudre tout ce qui est facilement soluble, mais 
i l  ne faut pas prolonger l'éliullition, afin de ne pas volatiliser l'ar- 
senic; or1 filtre celte solutiori, et on lave l'irisolulile; le Gltraturn 
est dilué k environ 300 cc. avec de  l'eau chaude et  traité p a r  un  
courant de 112S, tandis qu'il est encore chaud.  

L'arsenic et l'antimoine sont entièrement précipitks a u  bout de 
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10 minutes. Le inélünge des sulfures (il peut aussi exister du sul- 
fure d'&tain) est recueilli su r  un filtre ; on le lave, puis or1 le dis- 
sout dans une solution chaude de sulfure de potassium incolore; 
on filtre celte solution, e t  l'on ajoute k celle-ci 3 gr. de  bisulfate 
de potassium et 2Occ. de  S04111 ; le iiîélaiige est chauR6 jusqu'à 
ce que toute l'eau soit évaporée, que  le  soufre litire soit éliriiiiie 
et que la plus grande partie de  S0411s soit chassée ; lorsque la 
rnasse est suffisaniment refroidie, on la traite à chaud par 25 cc. 
d'eau et 10 cc. d'[ICI ; on refroidit cette soliition ; on ajoiiti: erirore 
40 cc. d'BC1, et l'on fait piisser dans la solution un courant de 
HeS; le précipité de sulfure d'arscriic obteriu w t  recueilli su r  uri 
filtre et lavé avec un mélange de  2 volumes d 'HU et  de un 
volume d'eau. L'antimoine est  resté d a n s  le  filtraturn, et il est 
précipité par  l'addition d'eau et  de I12S. Le sulfure d'antimoine 
est recueilli s u r  un  filtre, lavé, puis redissous dans  le sulfhy- 
drate  d'ammoniaque, e t  la solution est chauffée comme précé- 
denitnent avec rlu hisulfiite di:  potassium e t  S0"112; la masse, 
fondue après refroidissement, est redissoute dans IICl étendu, et 
ori la fait bouillir afin d'éliiiiirier aussi complèlerrieril que possible 
l'acide sulfureux; on refroidit; on dilue suffisaniirient, et l'anti- 
moine est détermine par  titrage avec une solution titrée de per- 
manganate de  potasse; le titre e n  acide oxalique de cette solution, 
multiplié par  0,9533, donne la quantité d.antimoine. 

Le précipité d e  sulfure d'arsenic est dissous dans le  sulfure 
d'a~rimoniurn chaud ; cette solution est chauffée avec du bisulfate 
de potassium et SOtII', comme plus haut  ; la niasse fondue est 
redissoute düris 50cc. d'eau chaude. Après l'avoir fait bouillir, 
dans le but  d'éliminer toute trace d'acide sulfureux, on rend la 
solution légèrement alcalirie avec l'aniiiioniaque, et on la ramène 
b la t empé~at i i re  ordiniiirc. Elle est ensui te-rendue Iégèreriient 
acide avec HCI, puis on l'additionne de 4 gr. de bicarbonate de 
sodiuiri ; on titre ensuite à l 'aide de l'iode. en employant l'empois 
d'amidon cornme indicateur. 8. C. 

œ 

D&eimiuin~tion d u  o i t r ~ l  daiis l e n  essences de ei- 
tron. - hl. E. MCK. CBACE: (Joum of amer. chem. Sac., 1906, 
p.  1472). - Celte rriéthode est colorimétrique et  lias6e sur la 
recoloration d'une solution de fuchsine d a n s  l'acide sulfureux. 
Les solutions eniploy6es sont les s u i v m t e s  : 

10 Alcool à 950 exempt d'aldkhydes (1) ; 
2" Solution de fuchsirie, prkparée p a r  dissolulion de Ogr.5 de 

i i )  Pour prkparer cet alroal, on le laisse pendant. plusieiirs jours en  
contact avec u n  alcali, puis on le distille ; le distillatum est chaufïë pen- 
dant  plusiriirs heures au r6frigkrarit ascerirlarit avec %gr .  par  litre de 
chlorhydrale d e  metaphényliinc-diariiine, e t  finalement il es t  distille. 
Après ce traitement, i l  ne  contient plus qu'une proportion insignifiante 
d'aldéhydes. 
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fuchsine dans 100 cc, d'eau ; on ajoute à celle-ci une quant i té  
suffisante de solution aqueuse d'acide sulfureux pour introduire 
26gr. d e  SO', puis  on dilue le rnèlange pour obtenir un  litre de  
solution ; 

3 0  Une solution titrée de citral contenant 1 gr. de  citral p u r  
dans un litre d'alcool k 300. 

On prend 2 g r .  d'essence de citron, qu'on dissout dans une  
quan"lté d'alcool suffisante pour  avoir  - u n  volurrie de ZOO cc. 
Pour les extraits de citron, il est nécessaire de  prendre une plus 
grande quantitk d e  substance, 20 g r .  p a r  exemple. 

Des quantités aliquotes de  ces solutions (4  cc. ont  été reconnus 
suffisants) sont pl;icCes dans  des t.iihes ; on y ajoute 20 cc. d'al- 
cool exempt d'aldkhyde, puis 20cc. de  solution de  fuchsine et  
fi~ialerrient une quantilé suffisanle d'alcool pour  que  le volurrie 
du mélange soit exactement de 50 cc.  Les tubes de comparaison 
contenant le citral t i tre sont préparés dans les mêmes condi- 
tions. Tous les tubes, après agitation, sont placés dans un bain 
d'eau à I P  pendant 10 minutes, ct les colorations obtenues sont 
coniparkes entre elles. Il est nécessaire de faire une seconde 
dt!t.errninat,ion, en c:mploynnt une qiiant,ité suffisante de I'échan- 
tillon h essayer pour  donner la rri61iie coloration que le type. Des 
risultats satisfaisants sont tou,jours obtenus dans le cas des 
extraits, mais, avec les essences-, les résultats peuvent varier de 
0,s à 0,2 p .  200. Cela. tient à cc que la couleur développée par  les 
essences d c  citron n'est pas exactement la mème que celle don-  
née par le citral, en raison d e  la présence du citronellal dans les 
esserices. 

La solution de fuchsine s1alt4rant très rapidement, il est 
nécessaire de la préparer fraîcherrient tous les deux ou trois 
jours. II. C .  

I~énetion carnctérlrrtiqiie dc I'acldc tnrtriqne et 
drs ~ R P ~ F H ~ C S .  - hl. A .  1,. SI~;LI,IVAN ( A m e r .  chem Journal, 
1906, p. 419). - Lorsqu'on ajoute du chlorure de calcilim k une 
solution aqueuse d'un tarlrate, on obtient u n  préciliitk de tar- 
trate de calcium qui  devient cristallin au  bout de quelque temps;  
ce p rk ip i té  ne se forrrie qu'après quelques heures dans les solu- 
tions diluées. Les cristaux possèdent la forme de prismes rhorn- 
biques et peuvent étre rnpidement reconnus p a r  un examen 
microscopique sous u n  faible grossissement. 

La solution tartrique soumise A l'essai doit étre concentrée 
B un  petit volunle. Dans Ic cas de jus de fruits,  de vins ou d e  
cidres. 150 cc. de  ces derniers doivent étre concentrés à JO cc , 
[nais, d'une façon génér;tle, la solution évaporée rie doit pas con- 
leriir plus de 30 p.  100 de matières solides. Avec les sirops de  
fruits, qui contiennent beaucoup de matières solides en  dissolu- 
tion, il est nécessaire de précipiter les acides organiques à l'aide 
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du  sous-acktate de plomb, de décomposer le  précipité plombique 
avec IIZS e t  de concentrer autant  que possible la solution acide. 
Cette solution, dont le volume doit étre d'environ SOcc., est 
refroidie et rendue légèrement alcaline p a r  la potasse caustique, 
puis  on y ajoute qiielqiies gouttes d'une solution d'acétate de 
potasse à 20 p. 100 ; on acidifie avec l'acide acétique, et finale- 
ment on ajoute ZOcc. d'une solution de  chlorure de calcium A 
30 p. 100 ; a p r k  agitation, on laisse reposer ; au  bout de douze 
heures, le p r k i p i t é  obtenu est examiné a u  micrnscope. Les cris- 
t a u x  de tar t rate  de calciuin obtenus par cette méthode sont 
caractéristiques de l'acide tartrique, aucun autre  acidc organique 
rie donnant  d e s  cristaux semblables ; mais, s'il existait de. l'acide 
malique, lequel ne donne aucun  précipité avec le  chlorure de 
calcium, les cristaux de tar t rate  posséderaient u n e  forme diffé- 
rente el aKecleraienl la forme de cristiiux plats ou d'aiguilles. La 
présence d e  l'alun ou d'un excès d'acide mineral modifie cet 
essai en empéchant ln prkcipitation d u  tar t rate  d e  calcium. Si 
l'on obtient un  précipité dans  lequel les cristaux de tartrate ne 
peuvent être reconnus, cc pr6cipitE est lav6 avec l'alcool, puis 
dissous dans une petite quantité d'hzO", e t  la chaux est prSci- 
pitRe p a r  addition de carhonate d e  soude. Aprks filtration du pr6- 
cipite, le  filtratum est rendu ammoniacal,et,  si on le chniiffe avec 
u n  cristal de  nitrate d'argent, on doit obteriir un  miroir d'argent 
qui indique la présence d e  l'acide tartrique. 

H. C .  

BIBLIOGRAPHIE 
Essmis de Jesn Rey. Uéconvertc  et preiive ùc la 

pesainteur d e  l'air (1630), par MAURICE PETIT. Un volume grand 
in-8 de 191 pages ( A .  Hermann, éditeur, 6 ,  rue de la Sorb~nne, 
Paris). - Prix : 7 fr.  - La srande découverte de I'augriientation d u  
poids des métaux par calcination ti l'air, et la preuve, qui en decou. 
lait, de la pesanteur de l'air sont généralement attribuées A Lavoisier 
et h Bayen. Leurs travaux r6volutionnèrcnt la théorie du phlogistique 
alors admise par tous et furent le point dc diipart de tous les progrès 
de la chimie moderne ; c'était vers 4770.  

I I  est étrange d e  cnnstnkr que cette dthiivcrte n'@tait niilleinerit 
nouvelle ; plus d'un siécle auparavant, en Ifi30, un observateiir 
sagace, Jean Hey, l'avait faite et  avait tilabii avec u n e  rigueur btou- 
nante la preuve de la pesanteur de l'air. L'idée not~velle elait venui! 
trop tdt ; elle n'avait pas trouve les esprits préparés et les chercheurs 
de l'époque n'avaient pu en tirer parti ; elle n'avait rericontrt: que des 
dtitractenrs oii dcs incrtidiiles, et il a Sa1111 140 ans pour que ce l te  
conception, gdniale alors, bien qu'elle paraisse si simple au.jourd'hui, 
renaisse de ses cendres et devienne le point de départ de brillantes et 
fécondes découvertes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Jean Rey, médecin périgourdin, etait  resté inconnu, comme sa  
découverte etait tombee dans  l'oubli. M. Maurice Petit a pris & tache 
de réparer l'injustice de la mémoire des hommes. 11 reédite dans 
leur texte original les a Essais d e  Jean Rey 1 1 .  II est intéressant de  
lire, dans le langage naïf de l'époque, l'histoire de  cette dQcouverte et 
de constater la méthode rigoureuse d'observation, l a  précision et la 
logique du r a i~onnemen t  d e  l 'auteur. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
Arrèté  Bxant  le^ méthodes qiie doivent suivre les 

lnboratoires ofïieieïs pour I'rnalyse den liirlnes, 
pnlns, pAtl%series, pltes alimentalrcr, fleuragcs 
et chapelures. 

F a r i n e s .  

La tromperie sur  l a  qualit6 et  la na ture  des farines s'opére gen6- 
r~ l emen t  de trois façons differentes : 

i 0  Par la livraison d'une farine infkrieure pour u n e  siipirieiire ; 
Par la livraison d'une farine altérée ou en  voie d'altération, ou 

par le mélange de celle-ci avec u n e  farine de bonne qualité ; 
30 Par l'addition de farines étrangères au froment (riz, seigle, maïs 

plus particulikrement). 
Les fraudes consistant dans l'addition. aux farines, d e  sciure d e  

bois, de craie, de platre, de chaux. de  sable, etc., n e  sc rencontrent 
pas dans les farines de boulangerie, mais dans celles destinées tt 
l'alimentation du betail et  aux usages industriels. 

Dans le premier cas, qui est  le moins fréquent, & cause d e  la faci- 
lité avec laquelle l 'acheteur peut s c  rendre corripte, de visu, de la qua- 
lit6 de la farine, ainsi que dans le deuxikme, l'expert aura  recours B 
l'analyse chimique. 

Dans le troisième cas, l'analyse microscopique sera suffisante. 
IIumidite'. - O n  opére sur 5 gr. de farine,  qii'on place dans un rase 

h extrait, bouchant A l'émeri, de 60 millirn. de diamètre, en verre 
de RohL'me, et taré d'avance. 

On place B l'étuve A tOOO-10% pendant huit heures; on laisse refroi- 
dir sous un exsiccateur, et  l'on pèse. 

Gluten. - Ce dosage comporte deux phases distinctes : la confec- 
tion du pkton et  l'extraction du gluten. 

On pèse 33gr.34 d e  farine, qii'on met dans un inorlier de porce- 
laine emaillke de 20 ti 11 centim. de diamètre, avec environ 17 cc. 
d'eau ordinaire ; S l'aide d'une spatule en  os de 21 centim. de  lon- 
gueur, on delaye la farine avec l'eau. de façon h en former un paton, 
qui est ensuite pélri entre les mains jusqu'8 l'obtention d'une phte 
hornogéne, douce, s'étirant bien e t  n'adhérant pas aux doigts. 
Dès que ce résiiltat est obtenu. on porte le pâton sous le robinet 

d'une fontaine de verre contenant de l'eau maintenue & une tempe- 
rature de 150 à 160. 

Sous le robinet, on dispose un tamis de  soie no 60, d e  25 centim. 
environ de  diamé!re, qui repose sur une terrine de faïence &maillée. 
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La composition de l'eau ntilisfe pour ce dosage presente de l'im- 
portance ; elle ne  doit pas &tre quelconque et doit contenir à peu 
près 100 rnilligr. de  chaux totale par litre, dont huit iI neuf dixiPmes 
b l'état de  bicarbonatk. Pour prkparer urie eau converiable à ce dosage, 
o n  prend I decigr. de chaux vive du marbre  ; on l'éteint avec qucl- 
ques gouttes d'eau ; o n  la broje  ensuite avec un peu d'eau, pour la 
porphyriser ; on fait passer la chaux et l'eau dans un vase gradue, et 
I 'on complète t litre avec de l'eau distillée, puis on fait passer dans le 
liqiiide uri lrger courant d'acide carboriique jusqu'à dissolution corn- 
p1Cte. 

Le piIton e3t malaxé sous l'eau, dont le débit doit être regle de 
telle faron qu'il soit a peine possible de compter les gouttes. Cet 
écoulement est maintenu jusqu'iI la fin de  la denxiéine phase du 
dosage, c'est-à-dire jusqii'aii moment  oii, la presque totalité de l'ami- 
dnn étant$iniinée, le gliiten a acquis de la cohésion et  se soude 
facilernen t .  

On accklére alors le débit de  l'eau, de manière à fornier un mince 
filet ; on frotte le gluten ent re  les doigts, jusqu'li ce que l'eau qui 
s'écoule ne  soit plus blanche, mais simplement louche. 

Cette opération n'exige pas plus de  700cc. d'eau. 
Comme il faut éviter de prolonger le lavage du gluten, pour en 

dissoudre le moins possible, tout en éliminant la totslilé de l'ami- 
don, il est nécessaire d'observer le temps qu'on me t  à l'exbcution d u  
dosage, e n  attendant que la pratique vienne elle-niéina le réglcr. On 
compte au rnaxirnum dix A onze rniriutes pour l'extractiou du gluten 
e t  deux b trnis ininiites pour le Izvage. Un opérateur trits exercC 
arrive au même résultat en un temps plus court, qui n'excéde pas dix 

onze minutes pour toutes les phases du dosage. 
Le gluten d'une bonne farine ainsi obtenu est  blanc, l@èrenient 

jaunatre,  d'aspect nacré, élastiqiie et  s'étirant parfaitement. 
On étale sur urie plaque de nickel une t r x e  - d e  vaseline, et  I'on y 

place le gliiten rassem1)ltl en boule, piiis ou inel le tout sur le plancher 
infëricur d'une étuve réglée B lO?P. 

La,  sous l'action d'une températurc sensiblement plus élevée, le glu- 
ten se coagule, si bien qu'au bout dc  20 à 25 rriiniitrs, il devient pos- 
sible de le couper avec un scalpel, de façon B faciliter sn dessiccation. 
On doririe, pour cela, sur  1ü surface d u  gluleri, cinq ou six coups d e  
lame, en évitant de stiparcr corriplèterrient les triiiiches, et on les 
r rar te  les unes des aulres par une pression entre les doigts, pour 
éviter leur rccollernent. 

La plaque et le gluten qu'elle porte sont alors placés 1'Ptuve A 
109 degrés et  abandonnes i~ une dessiccation compléte. On sèche ainsi 
jusqu'à poids constant. 

II faut environ 12 heures au maximiim pour que bute I'eau soit 
évaporée. 

On pèse, et  le poids trouvé, multiplie par  3, donne la quanlité de 
gluten sec p. 100 de farine. 

Il est indispensable d e  bien observer la marche qui vient d'élre 
décrite pour obtenir des chiffres exacts et  comparables entre eux. 

h1alrét.e~ ~ ~ L L S S P S .  - Le dosage se fait snr 5 g r .  de  farine, pesés sur 
une petite niain de clinquant. 

On prend, d'autre part, un tube de verre de  27 centirn. de lon- 
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gueur et de 19 millim. environ de  diamétre extérieur, L'une des 
extremités di1 tube est effilée, de faron i%i ne plus mesurer, a la partie 
extréme. que 6 niillim. de diamètre. L'autre bout est evasti, afin de  
faciliter l'introduction de la prise d'essai. 

On descend dans la pointe effilie nne petite bniile de coton hydro- 
phile, qui est légèremeut comprirri6e A l'aide d'une baguette de verre. 
et l'on introduit les 5: gr. de farine, qu'on tasse avec prkaut ion ,  en  
maintenant le tube verlicalement e t  en le laissant tomber de  son 
propre poids, et a plusieurs reprises, d'une hauteur de 1 A 2 centim. 

On place le tube sur un support ; sous la partir effike,  on triet un 
vase à ext.rait de 60 niillim., et, par la ~ i a r t i e  supérieure du tube, o n  
verse de l 'ether à 66O Baumé, de façon ii le remplir complètement. 

On laisse la farine s'imbiber, et, des que les premiéres gouttes du 
liquide tombent dans le vase, on bouche le tube, et l'on regle le debit 
du liquide pour obtenir  une goutte toutes les dix secondes environ. 

I.orsqiie tout l'éther a passe sur la farine, celle-ci est  épuisée; on 
lave avec de l ' b t h ~ r  l a  partie effilée du tube, qui retient toujours un 
peu de  matiére grasse, au-dessus du vase extrait ; le contenu de 
celui ci est évapore, puis plach pendant une heure A l'étuve A. 1000. 

Acidi té .  - On prend un flacon bouché a I'Emeri, de 12 cenlirn. de 
hauteur et  d 'une contenance de ROec. environ, dans  leqnel on 
introduit Bgr. de  farine ; o n  recouvre celle-ci de 2 . 5 ~ ~ .  d'alcool B 
Y W 9 Y  ; le flacon bouché, après avoir enduit Iegérement le rodage 
de vaseline, est agité A plusieurs reprises dans le courant de la jour- 
nee; on laisse reposer pendant la nuit ; de I'alcoolsurnagecint on pre- 
léve 10 cc . ,  correspondant 2 gr .  de  farine, et l'on en titre l'acidité 

ni 
11 

an moyen d'une solution alcoolique de polasse - , en  se servant de la 
50 

teinture de curcuma comme indicateur. 
La liqueur alcaline est de  prtfërerice contenue dans une burette 

etroite e t  graduée, de  telle sorte que les dixiémes de  cc. soient très 
espaces et  qu'il soit possible d'evaluer le demi-dixii.me ; la liqueur 
est versée goutte à goutte dans l'alcool colore en jaune p a r  4 gouttes 
de curcuma, jusqo'A obtention de l a  teinte chainois persistante. On 
a soin de titrer pr6alablerrient l'acidité de l'alcool, qui est retranchée 
du nombre de cc. trouve. 

C e n d 1 . e ~  - L'incinkration de 5g r .  de  farine se fait dans une cap- 
sule de platine, A une temperature aussi basse que possible, rouge 
sombre, tout au plus. 

Après ltl départ de l'eau e l  la combustion de la matière organique, 
il se forme un champignon charbonneux très dnr, qii'il faut laisser en 
cet état pendant environ une heure ; au bout de  ce temps, ce charbon 
devienl friable et facile a écraser avec le fil d e  platine, ce qu'on fait 
de temps en temps, jusqii'A disparition conipléte des points noirs. 

La température peut alors é k e  Ilevee sans incouvenient pendant 
quelques instants 

Les cendres ainsi obtenues sont blanches ou grises, selon le taux 
de blutage des farines. 

Analyse microscopiqur. - Cette analyse ne doit jamais s e  faire sur 
l a  farine direr:tenient., mais sur la partie amylacée de  la farine qui 
s'échappe pendant le dosage du gluten et  qui est recueillie dans la 
terrine placée sous le tamis. 
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Lorsqlie le dosage du giuten est terminé,  ou lorsque la nialaxation 
du pàion est faite, s'il s'agit exclusivement d'une analyse inicrosco- 
pique, on prend la terrine ; avec l a  main, on met en suspcnsion dans 
l'eau tout l 'amidon qui s'est déposé a u  fond du vase et  qui y adhére  
assez fortement ; on ajoute environ 4 cc de formol pour eviter les fer- 
mentations, et l'on verse le tout, rnpidcment, en rinçant la terrine, 
dans  un verre à p iedde  75Occ.. puis on  abandonne au repos pendant 
10 a 22 heures.  

Au bout d e  ce temps, la décantation est  parfaite, l a  séparation d e  
I'amidon ou des amidons  s'est faite par ordre de  densité. En exami- 
nant  le dépût arriylacé, ou constate qu'il es t  foi1116 de trois couclies 
distinctes. 

La prerniére. blanc-grisâtre, sans  cotiésiori, comprend les globules 
d'amidon les plus petits et  les plus legers, milangés d e  debris cellulo- 
siques de  trks fuible grosseur. 

La deuxième, d'un gris sale. glaireuse, confient Ies globules de gros- 
seur moyenne e t  le reste des débris cellulosiques e n  entier. 

Enfin, la troisibme, trés blanche, trbs résistante, ne renferme que les 
gros amidons e t  les gros gruaux. 

On incline le verre;  o n  élimine l'eau surnligeante, puis, doucement, 
o n  accentue l'inclinaison, de  façon ii decanter successivement les trois 
couches, qu'on examine en faisant sur  chacune d'elles un certain 
nombre  de préparations. 

Pour  cela, on prend, avec une baguette de verre, u n  peu d'amidon 
sur  chaqiie couche, et l'on examine d'abord à un grossissement de  
150 175 diamhtres; puis, s'il y a hésitation dans la détermination de 
tel ou tel amidon, o n  porte le grossissement ti 350 e t  même à 700 dia- 
mbtres. 

Toiis les amidons, meme les plus petits, sont faciles a caractériser, 
avec un peu d'habitude, à 330 diamètres au maximuni. 

Le riz s e  présente toujours en  grains simples, en grains composés et 
en  gruaux ou agglomérations plus ou moins considêrables de ces deux 
espèces de  grains. Les grains simples d'amidon de riz e t  ceux qui cons- 
tituent les grains composes sont pourvus d'un petit hile plu8 ou moins 
apparent.  

Le maïs se présente e n  grains simples et  anguleux e t  en gruaux très 
durs, se laissant difficilement dksagrtiger ; chacun des grains simples 
e t  des granules qui constituent les gruaux est  marque d'un hile eloilé. 

Les farines de riz finerilent blutees se retrouvent en presque totalilk 
dans l a  couche médiane du depot ;  les farines plus grossières se loca- 
lisent dans  les deux couches inîérieures. 

Les indications fournies par celte rntlhode doivent être confirmées 
ou contrôlees par l'emploi d'un aut re  procede, cnnsistant. A recevoir les 
eaux amylackes provenant de  la lixiviation du pâton de  farine sur un 
tamis  no 240, qui livre passage A tous les grains simples d'amidon de 
ble e t  qui retient l a  plus grande partie des tc!gurnents et des debris 
cellulaires; on lave à grande eau, en le frottant avec les doigts, le 
r k i d u  qui reste sur le tamis, jusqu'à ce  que l'eau d e  lavage soit tout a 
fait claire;  la quantite de  ce résidu permet d'apprécier le degre de blu- 
tage de l a  farine ; son examen microscopique permet de relrouver 
immédiatement l a  plus grande partie des gruaux de riz ou de mais 
ajoutée frauduleusement ; il peut en même temps reveler la nature des 
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graines étrangères qui existent normalement dans les blés ou dccelles 
qui y auraient été introduites dans u n  but d e  spéculation frauduleuse. 

Le seigle se reconnail h ses grains pourvus d'un hile étoilb, dont  la 
proportion n'exckde pas 8 A 10 p. 100, a certains globules plus volumi- 
neux et plus transparents que ceux de l'amidon du ïronient. L'allure 
du pàton pendant  la iiialaxation, dans lc cas de la présence du seigle, 
ainsi que l'analyse chimique, confiiment l'examen microscopique. 

11 est indispensable de s'exercer à l'examen des principaux amidons, 
qn'on a préparés soi-rnéme an laboratoire, avec des graines pnres. 

Pains. 

11 est toujours prkférable d'analyser, quand cela est possible, les  
farines qui ont  servi & préparer le pain, mais l'examen de celui-ci peut, 
dans certains cas, être rendu nécessaire. Si  Ic travail d e  la panifica- 
tion et  l a  cuisson modifient profonderiienl les grains d'rmidon de bl;, 
on retrouve toujours parmi eux, surtout parmi les moyens, une cer- 
taine qnantité de glohiiles qtii sont peu altPrés e t  qui on t  conservé leur 
forme et leurs c a r a c t é r ~ s  primitifs. 

Beaucoup de grains d'amidon de  seigle peuvent m h e  Ctre distingués 
des grains d'amidon de blé à leur dimension et  a la persistance de leur 
hile étoilé. Si les peiits grains simples de  riz peuvent étre difficilement 
distingués des lielits grains d'amidon de blé, il n'en est pas de  m&me 
des grains composës! dont l 'apparence inicroscopique est  B peine 
modiliée. Ouant & l'amidon et aux gruaux de maïs, ils ont conserve, 
dans le pain cuit, à peu près l a  meme apparence qu'ils avaient avant 
la cuisson. 

Pour pratiquer l'examen microscopique du pain, il suffil, s'il est 
frais, d'en faire une boulette du poids de 10 gr. ,  qu'on dëlaie, comme 
un p%ton de farine, sous un mince filet d 'eau;  s i  le pain est sec, on en 
pkse environ 10 gr., qu'on ramollit dans I'eau et qu'on délaie en le 
frottant entre les doigts sur le tamis no 240, jusqu'tî ce que I'eau de 
lavage soit bien claire;  si le pain est pur, o n  ne  doit retrouver dans 
le dépbt des eaux amylacées que des grains d'amidon de  blé plus ou 
moins déformes ; si le pain a été pripare avec des farines d e  froment 
additionnées de farines de  riz ou de  mais, on retrouve dans le d6pôt 
des grains simples anguleux, hiles, d'amidon d e  maïs  ou des grains 
composés d'amidon de riz qui sont tout h fait caractéristiques ; le 
résidu laissé sur le tamis par  le pain pur ne doit contenir que des 
amas de gluten plus ou moins brunis par la cuisson et  des débris cel- 
lulosiques provenant des tCgumcnts de blé ; duns le cas où le pain 
aurait été prépare avec des farines additionnées de riz ou de maïs, la 
plus grande partie des gruaux se retrouve sur  le tamis. 

Les points qui doivent attirer plus spécialement l'attention sont : 
JAa nature de l a  matiére grasse employée. 
Les substances colorantes. 
Les antiseptiques ajoutCs quelquefois aux jaunes d'mufs conservks. 
(Voir les rapports speciaux qui seront ulterieurement publiés pour 

la recherche de ces substances). 
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PAtes  a l i m e n t a i r e s .  
Elles doivent être faites avec du blé du r  pur, si l'étiquette le spéci- 

fie ; on ne doit donc pas rencontrer, d s n s  ce cas, de riz ou de maïs. 
Pour  rechercher les farines étrangères, on broje  finement les pâtes ; 

on en fait un piîton avec de  l'eau, et on  Ic traite comme on fait pour 
la farine;  on opère la décantation des amidons, et l'on examine au 
microscope comme il a eté dit. 

Dans les @tes aux cciifs, on  peut également recherclier la présence 
de l'acide borique et des fluorures. 

F l e u r a g e s .  
On s'assure, par  un examen microscopique, que le produit exa- 

mine ne  renferme pas d'autres éléments que ceux indiqués par Ic nom 
sous lequel il est vendu, qu'il ne contient pas de moisissures et n'est 
pas erivahi par les acariens. 

On cherche, par l'examen des ceiidres, s'il ne  renferme pas de 
substances minérales ajoutées. 

C h a p e l u r e s .  
Ces  produit,^ n e  devant être constitués que par du  pain pulvérise, on 

y recherche les substances autres, telles que la sciure de bois, au 
moyen des méthodes décrites à l'analyse du pain.  

Arrétk aùiiiettant le Laboratnire nionleipal de 
Paris u prclcédcr aux analyses des Loisaons,deiiréea 
aiiiucntaires et produits agricoles. - Par arrt té du 
ministre de l'Agriculture du  19 mars  1907, le Laboratoire municipal 
de Paris est admis A proceder aux analyses des boissons, denrées ali- 
mentaires et produits agricoles. 

Le ressort de ce laboratoire est celui de  la préfecture de police. 

DEMANDES ET 'OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous informons nos Iecteiirs qu'en qualité de secrét,aire général du Syn- 

dicat des eliirnistcs, nous nous chargeons, lorsque les tleninndes et les 
utlres le perrrietterit, [le procurer des cliiiiiistcs aux iritiustriels qui en ont 
besoin ct des places aux eliiiriistes qui sont h la rccherclie d'un emploi. 
Les irisertions que nous faisons dans les Annales sont absolument gia- 
mites. S'adresser M. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 30. 

Sui  la deinaude d e  M .  le secihtairc de  l'Association des anciens éléves 
de l'Institut de chimie appliquée, nous informons les industriels qu'il- 
peuvent aussi deirianiler des chimistes en s'adressant h lui, Y, rue Miches 
el, Paris ( G e )  

1,'Association amicale des anciens dlkves d e  l'Institut nat,ion;tl agrcino- 
inique est a iiiériic chaque ann& d'offrir MM.  les industriels, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieurs inghieurs  agronomes. 

Pr ihe  d'adresser les demandes au siége social de l'Association, 16, rue 
Claude Bernard, Paris. 5'. 

jeune, liberé d u  service militaire, demande place dans I' in- MIMISTE dustrie, de prbference à k>aris ou dans les envirom- S'ndrcs- 
ser au bureau des Annales, 45, rue Turenne, Paris, aux initiales J. A. 

Le Gérant : C. CRINON. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Etnde analytique sur la recherche et I'IdentiIl- 
cation des révélateurs photographiqnen, 

Par M. B. CORMIMRIEUF. 

Le commerce met actuellement en vente de  nonibreux produits 
révélateurs photographiques, tous organiques, dont le nombre 
s'accroltra encore ; il est déjh trcs difficile, pour l e  chimiste ana- 
lyste, de se retrouver a u  riiilieu du  grand  noriihre de  ces produits, 
car les propriétés chiiniques de quelques-uns d'entre eux  sont  
éparses dans des revues spkciales, tandis que,  pour heaucoiip 
d'autres, q u i  sont brevetés et désignés sous des noms de fantaisie, 
on ne  trouve aucune littérature chimique les concernant, ce qui  
rend leur ide~itificatiori presque irripossible. J'ai cru utile de faire 
une 6tudc analytique d e  tous ces produits,  en les groupant d e  façon 
à rechercher, pour  chacun d'eux, une  réaction caractéristique et 
particulière, permettant de les reconnaître et  de les identifier. 
Souvent les réactions données par  quelques auteurs ne s'appli- 
quent pas toujours a u  produil tel qu'on le trouve dans le com- 
merce, ce qui  peut donner lieu à de noinbreuses erreurs;  c'est 
pourquoi je me  suis appliqué à faire cette étude s u r  des produits 
marchands et en employant des r6actifs siniples des concentrü- 
tioris et dans des ciinditions p;irfaii.enient déterminiies, de  façon 
que les essais répétés p a r  d 'autres  exp6rimentateurs puissent 
donner les rnSmes résultats que ceux que  j'ai obtenus. 

Les réactifs auxquels je  irie suis aimité sont les suivants : 
i 0  Solution de cnrboiiate de  soude h 10 p. 100 d e  sel sec ; 
20  Acide nitrique pur  h 36"aiirni:; 
3 0  Solution de  sulf;tte fcrreux à 10 p. 100 ; 
4 0  Solution de  chlorure ferrique à 1 2 O  Uauiilk (obtenue par  dilu- 

tion du chlorure ferrique h 450 Bauirié) ; 
50 Solution de ferricyanure de potassium h 10 p. 100;  
6 O  Solution de nitrate d'argent & 5 p. 100 ; 
7 0  Solution de  chlorure de baryuin & 5 p .  100. 
Si je donne ces détails, qui n pl- io i i  seniblent exagkrés, c'est que 

j'ai remarqué que, d:tris quelques cas; si  les réactifs sunt de con- 
centration difrerente ou  s ils sont employés s des doses autres que 
celles que j'indique, les rkactioris obtenues peuvent étre riiodifiées 
ou étre beaucoup nioins caractéristiques. 

Juin 1907. 
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Je divise les révClateurs en deux grands groupes : 10ceux qui 
sont complètement solubles dans la proportion de 1 gr. pour 
20 cc. d'eau; 20 ceux qui ne sont pas coiiiplèlerrient solulileç ' 

ou qui sont presque insolublcs dans cette merne proportion. Je 
fais agir le carbonate de soude sur la solution d u  composé à étu- 
dier; ce réactif permet de faire une sélection et de grouper un 
certain nombre de corps dont les proprietés sont cornmiines 
vis-à-vis d e  ceréactif; finalement, sur les groupes ainsi obtenus, 
je fais agir, soit le sulfate ferreux, soit le ferricyanure de 
potassiurn, soit l'acide nitrique, etc., lesquels donnent une 
réaction permettant d'identifier chaque coniposé i so lhent .  

Les réactions sont donc extrêmement simples, et, en suivant 
inéthodiquement la marche détaillée plus loin, il n'y a aucun 
doute  à avoir sur l'exactitude des r6siiltats. 

Dtter~nination des réuélnteu~s du tableau A .  

On pèse 1 gr.  du produit, qu'on additionne de 20 cc. d'eau dis- 
tillée daris un petit tiécher; o n  agite et l'on atterid perdant une 
heure : 

Cn peu de la solution (3 4cc.) sont versés dans un tube à 
essai; on y ajoute le mhrne volume d'une solution aqueuse decar-  
bonntedcsoude sec k 10 p .  100. 

A. - Se dissolvent compléternent 
et avec assez de rapidité. 

- 
i .  Amidol ou diamidophénol. 
2 .  ridural. 
3.  Chlorhydrole de paramidophé- 

nol. 
4 .  Dirlmidorésorcine. 
5 .  Edinol. 
6 .  Orlol. 
7 .  Pyrocethhine. 
8 .  Pyrocaléchine II Etorle » .  
9 .  Pyrogallol ou acide pyrogalli- 

que. 
10. Tylol. 

Il ne se produit aucun précipité. 
- 

Amidol ou diamidopliénol. 
~ d u r o l .  
Diamidoresorcine. 
Edl W l .  
Ortol. 
Pyrocatichine. 
Yyimcatkchine n Etoile u. 
Pyrogallol ou acide pyrogallique. 

C 

B .  - Ne se dissolvent pas comple- 
temcnt ou sont peu solubles. - 

11 . Chlorhydrate de paraphénjléne- 
diamine. 

12. Glycine. 
13. Ilydramit~e. 
1 4 .  flydvoquinone blanche. 
15. Hydroquinane jaune. 
16 .  lconogéne. 
17.. Métoqicinone. 
18. Mélo l .  
49. Paraphe'nylene-diamine. 
20. Paramidophénol. 

Il se produit un précité. 
- 

Chlwhydrute de paramidophénol. 
Tylol. 
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La solution de  carhonate d e  soude donne 

Un ooircissemerit rapide ou une 
forte coloration au bout d'un 
quart d'heure. 

- 

Aniidol ou diamidophênol. 
Adurol. 
Diamidoresorcine. 
Pyrocatéchine r Etoile u. 
Pyrogallol ou acide pyrogallique. 

1 

Aucun noircissernedt ou une colo- 
ration insignifiante. 

Edinr~ l .  
Orlol. 
Pyrocatechine . 

~ Y i m p l l o l  ou acide pyrogallique. 
1. I b  

Un peu de  la solutiori primitive est additionnée de 2 ou 3 fais 
son volume d'eau, puis  de quelques cc. d'acide nitrique concen- 
tré, e t  finalement de quelques gouttes de n ika te  d 'argent ;  on 
obtient : 

La solution primitive, additionnée de  quelques gouttes d'une 
solutiori de sulfate ferreux k 10 p. 100, donne : 

Aucun prèripité. 
- 

Adurol. 
Pgrocatêchine 11 Etoile i). 

Un prbcipité blanc. 
d 

Affbidol O U  diamidophénol. 
Diamidoresorcine. 

Pyrocntéçhint! u Woile D. - Produit r6vélateur B base de pyro- 
catéchine, a y a n t  tous les avantages de  In pyrocatéchine, sans en 
avoir les inconvénients ; se présente sous l'aspect d'une poudre 
cristalline blanche ou blanc-grisatre. 

L'acide nitrique à 3e0, ajout6 & la solution primitive de  pyro-  
catéchirie (( Eluile n, doririe à froid une vive réaction, et le mélange 
reste rouge, rnéme après  avoir ét6 chauffi.  

P g r o y d l o l ,  appel6 aussi Acide pyrognlliyue, dont  la formule est 

C'FI <:H, cristallis6 ou sublimé, est trop connu pour qu'il 
O II 

Une coloration verte. 

- 
Pywcale'chine <( Eloile N 

y ai t  utilité à indiquer ici ses p ropr ié th .  

Une coloration bleu- 
violet. - 

Pyt.ogrlllol au  acide py- 

Aucune coloration. 

- 
Adurol. 

rogallique. 
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Adzirol OU H!/droquinone chlor-e'e, dont  la forinule est : 

c31,3<OR, se pré@nte sous ~ ~ a s p e e t  d 'une poudre amorphe, le 
C 1 

plus généralement d'un blanc un  peu rosé. 
L'acide nitrique k 3GO donne h froid, avec la solution primi- 

tive d'adurol,  une vive réaction ; le mélange devient rouge, iiiais, 
pa r  l'addition d'un ex& d'acide nitrique, on  obtient un liquide 
jaune  d'or. 

E T U ~ E  DU TABLEAU I h .  

La solution primitive, additionnée de 10 fois son voliime d'eau 
e t  d'une goutte d'une Solution de  ferricyanure de  potassium à 
1 0  p. 200, donne : 

Amidol ou diamidophénol . -  C'est u n  chlorhydrate  de  diainido- 

phenol 1. 2 4 d e  formule C6II:' AzH2HG1, qui  se pr6sente sous 
<:yH3HCl 

Une coloration fugace d'un beau 
rouge-carmin. - 

l'aspect de petits cristaux en aiguilles, rougeâtres ou hru- 
nâtres . 

Dicimido?-i,~oi.cine. - C'est u n  chlorhydrate  de dinrnirlorkorcine 

Uno coloration fu,gace d'un violet- 
noir. 
- 

1. 2. 3 b .  de formule C6Hz 6g1'HC1, qu i  se  présente sous l'as- 
<::I1911cI 

Amidol ou diùmidophc'nol. Diainidove'sorcine. 

pect d'une poudre cristalline, d'un bruri-rougLtre. 

ETUDE DU TABLEAU I I .  

La liqueur primitive, additionnée de sulfate ferreux en solu- 
tion 2 10 p. 100, donne : 

Aucune coloration. 
- 

Edinol. 
Orlo l .  

Ila 

I lino coloration varle. 
- 

t ) ymatéch ine .  - Ce compos6, dont  la formule est CWb /OH \or1 
est I'isornére de l'hydroquinone ou I'orthodioxybenzéne. Elle se 
prCsente sous l'aspect de petites lamelles blanches, brunissant avec 
le t e i i i p  (1). 

( 1 )  La pyrocatechine a étE aussi vendue dans le commerce sous le no 
de kachin. 
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La solution primitive, additionnée d e  son voluine d'enu, puis 
d'me goutte de solution de  ferricyanure de  potassiun à 10 p. 100, 
donne : 

Une coloration rouge-violet. 
- I Aucune coloration. - 

Orlol. Edinol. 

Ortol. - Ce composé est une  coiribinaison a parties égales de  
iiionorn6thylorthomidophénol et d'hgdroquinone ; il se présente 
sous l'aspect d'une poudre cristalline rougeâtre. 

Edino1.- Ce cornposE est  le chlorhydrate d'une base organique 
dont la cimstitution n'a pas  6té donnée. 

Tylol  - 
La liqueur primilivc, additionnee 

de son volume d'enu, puis d'une 
goutte ou deux d'acide nitrique 

. B 360, donne une coloration.. 
La solution de chlorure ferrique 

. . . . . . .  donne une coloration.. 
La solulion de ferricyanure de 

potassiuiii donne une colora- 
tion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

La solution de sulfate ferreux 
donne.. ..................... 

L'eau oxygenee à 12 voiumes 
donne une coloration.. ........ 

Violelte. 

Id. 

Chlorhydrale de 
pnramidophenol 

- 

Violette. 

I d .  

Brune .  
, 

Rien. 
Hougefoncee,dc 
venant brune. 

Brune. 

Rien. 
LBgbrernent ro- 

sée. 

Ces deux produits ont donc beaucoup de  points de ressem- 
blance ; tous deux sont des chlorhpdrates, précipitant par  consé- 
quent abondamment p a r  Ic nitrate d'argent e n  solution acidulee 
par l'acide nitrique. 

Leur aspect est peu différent ; le chlorhydrate de pnramido- 
phénol se présente sous forille d e  gros cristaux prismatiques, 
striés, légèrement brunâtres, tandis que le tylol est une poudre 
cristalline, blanchâtre, noircissant avec le temps, surtout à l'air 
et B la lumière. 

( A  suivre). 
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Heclierclie inierodooptqae des Parines éirangéces 
dams la farine de blb, partlcoliei-c~iient d o  rlz et 
de la féverolle, 

Par hl .  J. BELLIER, 
Directeur du Laboratoire: niunicipal de Lyon. 

Le procédé le  plus employé pour la recherche des farines 
étrangères dans la farine d e  blé est bas6 s u r  l'einploi d u  niicro- 
scope. Les procédés chimiques, fort peu norribreux et  peu précis, 
ne  sont que des acljuvants pouvant servir de moyens de contrûle. 

Le microscope donne d'excellents résultats avec les farines 
dont les granules amylacés diffèrent beaucoup de ceux du  blé, 
soit pa r  la forme, soit p a r  la présence d'un hile caractéristique. 
Cependant tous ceux qui se livrent B ce genre de  recherches savent 
que, s'il est trés facile de  reconn~iître le maïs  en faible quantité, à 
cause de son amidon assez gros et polyédrique, les légumincu- 
ses, lorsque l'amidon présente une  forme ovale et  lorsque la 
majeure partie des granules possèdent le hile longitudinal, le riz 
et lesarrasin, lorsque ces farines existent en qiinnt,iti: apprkiahle ,  
il n'en est plus de m&me lorsque ces dernières, et particulièrement 
le rie, ne se trouvent qu'en très fnilile quantité,  2 à. 3 p. 100 par 
exemple, et lorsque l'amidon de  l~guin ineuses  présente une forme 
suffisamnient arrondie et que les grains  hilés sont peu nombreux, 
ce qui n'est pas rare  iltins la féve. Le problénie devient alors trhs 
ardu,  et ce n'cst qu'avec de  grandes difficultés, et en exainiriant 
d e  riorribreuses prkparations, qu'on parvient à se faire une idée 
exacte de  la nature de la farine. 

I'niir In recherche d u  seigle, on sr, base s u r  la dimension des 
g r ~ i n s  d'amidon, qui  sont un peu plus gros que ceux du blé, et 
surtout s u r  le hile crucial caractéristique de cette céréale ; mais 
l a  plus grande partie des grains d'amidon ont des dimensions 
identiques a ceux d u  blé, e t ,  dans beaucoup de farines de seigle, 
les grains  hilés sont très rares (2 ou 3 p. 100). L 'exa~nen micro- 
scopique des farines est donc encore une  opération délicate, qui 
demaride beaucoup d'attention et sur tout  de la pratique. 

A une  époque où les farines de blé sont si souvent falsifikcs 
par  de  petites quantités de  talc ou de farine de riz, tout ce qui 
est de  nature h faciliter l'esclmen niicroscopique des farines est 
intdressant. C'est pourquoi je  tiens à publier un procédé qui, 
depuis quelques mois, rne donne la plus  grande satisfaction pour 
la recherche du  r iz ;  ce procédé facilite aussi beaucoup In recher- 
che des légumineuses et u n  peu celle d u  s e i ~ l e  et du  sarrasin. 

Depuis fort longtemps, .jlavais ohservî_ que les grains d'ami- 
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don de diverses plantes présentent une sensibilité variable a u x  
réactifs qui les gonflent e t  les transforment e n  empois, difrerence 
qui provient évidcmment d'un état d'agrégation différent ët  d'une 
densité difl'érente. J'ai pensé que cette particularité pourrait  ê t re  
utilisée pour l'analyse des farines de blé et qu'en les sourriettant 
à l'action ménagke de ces réactifs, il serai t  possible de rendre 
plus évidente l a  présence d e  quelques farines étranjEres, d e  faci- 
liter, en un  mot, d a n s  u n e  certaine mesure, la recherche de 
celles-ci. 

Les rCactifs qui  peuvent étre employés dans  ce but sont noin- 
breux, e t  il en existe peut-élre quelques-uns qui préseriteraierit, 
au inoins a u  poinl de  vue de la conservation, un  avantage s u r  la 
potasse B laquelle je m e  suis adressé ; mais les résultats obtenus 
avec la potasse sont assez sntisftiis:ints pour  m'engager les faire 
connaître. 

Comme résistance la potasse, les ainidons examinés peuvent 
se classer comme suit p a r  ordre décroissant : r iz  (provenances 
exariiinées : Sirïgon, Tonkin, Japon,  Piérnorit, Caroline, Inde) 
avec quelques ditrércnccs entre eux ; swrasin, pour la rnajcure 
partie des granules ; mals, amidon de la partie cornke; acoine ; 
b l é ,  orge, exactement serrib1al)le ; seigle, très peu différent du blé ; 
enfin, l'amidon des légumineuscs (fiive, pois, lentille, haricot) est le 
plus sensihle de tous.  

L'action d'une solution aqueuse d e  potasse est très violente; il 
faudrail l'employer e n  solution trks étendue et, en opérant direc- 
tement sur  les farines, l'action serait irriguliére. J'ai profité de  
l'action retardatrice de  la glycérine pour permettre l'emploi d 'un  
réactif relativement concentré. 

Un seul réactif est insuffisant pour tous les cas ; j'emploie les 
trois mélanges suivaiits : 

Potasse pure en cylindre, ii 2 n~oléculcs d'eau. 5 gr .  
. . . . . . . . .  Ku J 1 GlycEririe k 300. 19 cc. 

. . . . . . . . . .  Eau distillée 83 cc. 
Ce réactif contient 4,35 p 100 de potasse. 

. . . . . . . . . .  Réactif n". 200 cc. 
No 2 1 

Glycérine à 30° . . .  5 cc. 
. . . .  . . . . .  

No3 [ Réactif no 1 10Occ. 
. . . . . . . . . .  Eau distillie 300 CC. 

E n  outre de  son influence retnrd;ll.rice, la glycérine présente 
encore deux avantages appréciables : i0 cornrne elle est fixe, la 
petite quantitk qui reste après l'évaporation de l'eau est suffisante 
pour qu'on puisse conserver les préparations aussi longtemps 
qu'on le désire; 2" son action retardatrice étant d'autant plus 
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grande qu'elle est plus  concenlrke, elle empêche que, p a r  concen- 
tration, la potasse n'attaque succeçsivement les niiiidons de plus 
en plus  r6sisîants. 1.es proportions de glycérine doivent 2tie 
exactement observées ; avec une  proportion moindre, l'action 
serai t  trop vive;  avec une quantité plus considérable, l'action 
n e  serait  pas suffisairirne~it ériergique. 

Avec ces réactifs, les farines se comportent de  la manière sui- 
van te  : 

REACTIF x0 1 (le plus énerg-iyue). 
fiàrine de riz .  - Suivant les provenances, un nombre variable 

d e  granules amylaces se gonflent en conservant la forme polyk- 
dr ique initiale; l a  très grande majorité des grains n'est pas 
rriodifike et coriservenl leur forme e l  leur  grosseur. 

Autres frwines. - Toutcs les farines examinées se  gonflent 
rapidement;  les grains  d'amidon prennent des dimensions de 
plus en plus considérables, deviennent de  plus en plus transpa- 
rents et finissent p a r  dispttraitre compl~ternent  au  bout d'une h 
deux  heures. Au début, la forme des grains polyédriques est res- 
pectée, puis elle disparaît .  Le hile des légumineuses disparaît 
complètement. 

RÉACTIF N O  2 (action intcrmédiaire).  
Fa7ines de b l é ,  rl'or;ye, de seigle ,  de Iéguminr?uses. - L'amidon se 

gonfle beaucoup, mais  n'arrive pas ii disparaître ; on e n  a p e r ~ o i t  
toujours trhs netternent les contours. 

Mais.-L'amidon de  la partie tendre s e  gonfle beaucoup ; celui 
de  la partie cornée peu ou pns et conserve sa  forme polyédrique. 

Snwas in .  - Une partie des grains d'arnidon se gonfle en 
conservant la forrne polyédrique; la majeure partie n'est pas 
at t rquée et conserve sa forme et s a  grosseur, nu moins dans les 
deux échantillons que nous avons examinés. 

Avoine. - L'arnidon d'avoine se gonfle beaucoup. La rriüjeure 
partie des grains conserve la forme polgédrique, d'autres cn plus 
petit noiribre deviennent arrondis ou prennent une forme ovale, 
souvent pointue à l'une ou a u x  deux extrémités, ou bien encore 
la forme de pépins de raisin (deux échantillons seulement ont 
&té examinés). 

RÉACTIF N O  3.  
Légumineh~s. - L'amidon des légumineuses se gonfle u n  peu, 

mais, ce qui est caractéristique, c'est que lehi le  des grains  qui en 
possèderit s'accentue beaucoup et  apparaî t  nettement sur pres- 
que tous les p i n s  qui n'en possEdcnt pas ou plutôt s u r  Iesqucls 
il est invisible examin6 en eau glycérince. Sur  une farine de E v e  
provenant de Bourgogne, ?i grains d'amidon açsrz arrondis, et 
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dans laquelle k peine un granule s u r  100 possédait le hile caraç- 
téristjque, nous l'avons vu  appnrai t re  nettement s u r  presque tous 
les grains, après quelques minutes de  contact avec le réactif. 

Seigle. - L'amidon de seigle se gonfle l6gèrcment, et,  s u r  
heaucoup de  grains, apparaît  assez rapidement u n  hile étoilé à 
très nombreux rayons très fins, mais  cependant bien visible. Les 
zones concentriques sont aussi accentuks,  surtout s u r  les gros 
grains. 

Blé. - Le réactif exerce génkralement peu d'influence s u r  
l'amidon de  bli:, ou bien il d6terrriirie l'apparition tardive, s u r  
quelques grains. d'un hile sous forme de fente. Ccpcndant, su r  
les blEs à a~riidon parliculiérement tendre, les granules prennent 
un hile étoilP, qui  peut les faire confondre avec ceux de  seigle. 

Autres  farine^. - Généralement sans action. 
D'après ce qui  prhcéde, on peut voir : t0  qu'il est facile de 

rechercher la farine de  riz dans toutes les autres farines, son 
arriitlon polyédriyue étant le  seul qui  resiste au réactif rio l ; 
20 que la  recherche d u  sarrazin et de l'avoine dans la farine de 
hl6 est sensiblement facilitée p a r  le rkactif no 2,  et  que ce rhactif 
permet facilement de distinguer l'un de  l'autre ces deux féculents 
à amidon polyédrique, sensiblement de la même grosseur ; 3 O  que  
la recherche des légumineuses, dont peu de  grains  d'amidon 
posséderaient lc hile caract6ristique, est grandernent facilit6c par  
le réactif no 3 ,  et qu'enfin, ce réactif facilite dans une certaine 
mesure la recherche du  seigle. 

Aucun des trois réactifs ne présente le moindre avantage pour  
la recherche de l'orge. 

Cette note a siirtout pour bu t  de faire connaître une bonnc 
méthode pour la recherche du riz dans la farine de blé;  je  ne 
parle des autres farines qu'à titre de simple indication, mes 
expériences n'étant pas, d'ailleurs, assez nombreuses pour  m e  
permettre d'affirmerque ces farines se comporteront toujours de 
rnPine. Pour la rechcrchc de  la  farine d e  riz, qui ,  avec le talc, 
constitue aujourd'hui la principale falsificiilion des farines, on 
peut I'ernploycr e n  toute confiance. Voici comment il convient de  
prat,iqiier cette recherche, pour laquelle il est important  de 
n'omettre aucune des précautions indiquées : 

Le mélange des farincs n'étant jamais absolument homogène, 
i l  convient, s i  l'on veut opérer s u r  la farine elle-méme, d'en 
triturer pendant longtemps une certaine quantité dans  u n  
mortier, de manière obtenir u n  échantillon représentant bien 
la moyenne des farines en présence. Si l'on dose également le  
gluten de la farine, il est prkférable de se servir d e  l'amidon 
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&paré dans cette o p k i t i o n  ; mais il ne litiit pas oublier, avant 
de prendre la quantité nécessaire a u x  pr6parations inicroscopi- 
ques (3 sont suffisantes et peuvent tenir s u r  l a  niêrne laine porte- 
nhjet), d c  reinet,tre l'amidon en suspension par  une agitation 
vigoureuse et  de faire les pr6lévements avan t  tout repos, c'est-à- 
dire pendant que le liquidc est encore forleirient en rnoiiverncnt. 
Lü quanlité k prendre pour chaque pr6pnration ne doit pas étre 
trop considérable. II est indispensable de  laisser sécher com- 
plètement l'aiiiidon avant  d'ajoiiter le ri:actif. 

Si l'on opère s u r  la farine elle-merne, on en dépose une 
quantité convenable dans trois endroits de  la lame de  verre ; 
on ajoute alors sur  chacune des préparations, au moyen d'un 
agitateur, u n e  forte goutte d u  réactif no 1 (il est trSs important 
de ne pas le r r i é n a p )  ; on délaie avec l'agitateur, et l'on place 
les lainelles couvre-objet; en observant irnrriédialement au 
microscope les préparnt.ions, on voit. l 'amidon de  hl6 se gonfler 
peu à peu, devenir de plus e n  plus transparent,  e t  le riz, qui 
n'est pas modifié, devient de plus en plus apparent  ; au bout de 
Z il 2 heures, l'amidon de bit.. a ~kriéraleriieril totalement 
disparu, e t  l 'amidon de  riz subsiste seul avec ses caractères 
particuliers, e n  granules isolés ou réiiriis sous forme de gruaux. 

Lorsqu'il fait  froid, il est bon de faire tiédir les prépara- 
tions pendant un certain teirips vers 350-40°. 11 est quelquefois 
utile égalenient de faire mouvoir la lamelle sur  la lanie, en 
~ p p u y a n t  légèrement, afin de  tlés:igréger les parties qui seriiicnt 
compactes et qui  seraient diflicile~~ieril  attaquées p a r  le rkactif. 

Il est Bvident que,  pour concliire h la présence du  riz, les gra- 
nules iimylac6s qui siihsisterit driiverit avoir une  forme polyédri- 
drique, car il  reste parfois quelques granules amylacés de  blé 
non attaqués. Ceux-ci &nt arrondis. il n e  peut. y avoir aucune 
confusion; a u  bout de 24. heures, dans une  préparation hien 
 fait^, il ne reste jamais d'amidon de  bl6. 

Les préparalioris peuvent se conserver aussi longteirips qu'on 
le désire et  servir  d e  pièce h conviction ; j 'en possfide qui ont 
plus de 3 mois d'existence e t  qu i  sont cn parfait. ktat. 

On doit conserver les r h c t i f s  dans [les flacons bien bouctiés, 
à l'abri de  l'acide carbonique d e  l'air. 

VériUoat ion  d e n  pieuoinetccs, 
Par M .  D .  SIDERSKY. 

La détermination de la densité d'un liquide pauvre en extrait 
exige heitucoup de  soins et, en particulier, I'observntion rigou- 
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reuse de la température. Les picnomktres employés doivent étre 
vérifiés fréquemment, en les pesant pleins d'eau distillée. Rous 
avons remarqu6 que  certains picnoinètres, notamment ceux ti 
bouchon rodé k l'émeri, subissent à l a  longue une IkgEre diminu- 
tion de volurne, par  suile d e  l'usure du  bouchon, qui descend u n  
peu plus bas dans le col du  petit flacon. T h  reste, ces instruments 
ont rarement u n  volume exact en c c . ,  e t  c'est pliitôt leur conte- 
narice en eau et à 1Y qui est indiqiike. 

Pour vkrifier cette contenarice, il suffit de reiiiplir le picnorné- 
tre avec de l'eau ayant la température du  laboratoire, alin d'éviter 
tout changement pendant les opérations, e t  de peser a v e c  soin, 
en notant la température. 

Dans le tableau suivmt,,  on t.rauve le volurne occupé, à la 
teiripérature de t a ,  par  un  kilog. d'eau. 11 suffit de multiplier le 
poids constaté par  la valeur correspondant B t O  e t  de diviser le 
produit par  1.000, pour avoir  le volurrie exact du  picnorriétre 
en  cc. 

11 d'iii?lyre 
Tolurno occupC par  un kilog. d'eau, d'eau 

à 
à diff'èrentes tcrnpératures differentes 

tenipéra- 

(çentirnétres cubes jaugbs ài pesé 
dans l'air 

. - -kW avec 
des poids 

CC. cc. CC. cc. 
1001,36 1001.49 1001,62 1002,74 
1 0 0 1 , $ 5  1001,55 1001,68  1001,80 
1001,56 1001,63 1OO1,76 j001,88 
1001,67  1001,72 11101,85 1001,9 i  
i001 .80  1001.83 1001.95 1002.07 

gr. 
998, 648 
998. 560 
998,630 
998.341 
998.215 
9!48,08I 
997, 92i 
997,760 
997,545 
997,395 
997, j 89 
Wfi, 989 
996,774 
996,950 
996,320 
9!l6, 077 
Sa>, 826 
995,566 
995,297 
995,020 
991,723 

Correc lion 

du 

volume 

d ' u n  l i l re  

en 

verre 

jaugé A 150 

CC. 
- o. 134 
- O, 107 
- O, 080 
.- O., 053 
- O, 027 
- 

+ 0,027  
+ 0,054 
+ 0,081 
+ 0,107 
+ 0,134 
+ 0,161 
+ 0,188 
+ 0,914 
+ 0, 241 
+ O, 268 
+ 0.29;; 
+ O, 322 
+ 0,348 
+ 0 , 3 7 3  + 0,402 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dans ce tableau, nous avons indiqué, d'un côté. le volume en 
cc. d'un kilog. rl'eaii ditsbill6e (d'aprks Less), ainsi que Ic. poids 
d a n s  l'air d'un litre d'eau (d'après Dupont). La dernikre colonne 
indique la correction du  volume p a r  la dilatation cuhique du 
verre, correction négligeable dans  bien des cas. La dilatation de 
l'eau est, au contraire, très importante, et i l  faut Cvitcr, autant que 
possible, que la teirip6rature du liquide e s s i ~ y é  puisse varier pen- 
dan t  la pesée. Cela n'est pas  toujours facile B ohtcnir, sauf pour 
le picnométre de Boat, que nous avons décrit dans notre livre /,rs 
constclnles pkysico-chimiques (Gauthicr-Yillarç, 1897) et dont le 
rkcipient est entouré d'une enveloppe dans laquelle on a fait le 
vide. Pour u n  picnométre ordinaire, à bouchon rode, il est prati- 
que d e  le remplir avec le  liquide ramené préalableinerit à l s O ,  de 
plonger le picnomètre dans  un bain approprié, de nianiére k 
maintenir  la température de 2sU, et  de glisser le  bouchon daus le 
col, d e  rrianière qu'il y descende par  son propre poids ; le flacon 
étant  fermé et  l a  tcmp6rature étant désormais sans  influence, on 
retire le picnomètre ; on l'essuie et on le pèse. Avec un picno- 
métre  $ col étroit marqué d 'un trait de  jauge, il est nécessaire de 
maintenir la température de l s O  jiisqii'à 1'affli:iirement au trait .  
11 est  essentiel d'établir le volume avec le liquide k 150. 

Hccl ierche  de I'arsenie, d u  cnlvrc ,  d n  ploiiib 
et da zinc clnns les vlns, 

Par MM. A .  HUBERT et F. ALBA. 

La recherche des métaux toxiques est,  l a  plupart d u  temps, 
traitée d'dne fiiçori ruditrieritaire tl;iris les ouvrages qui  s'occu- 
pent de l'analyse des vins  ; ceux-ci se contentent de renvoyer 
a u x  manuels de toxicologie. 

Quant A ces derniers, les procédés qu'ils enseignent sont, la 
plupart  du temps, d 'une cornplication inutile lorsqu'il s'agit de  
vins .  

Nous avons donc cru intéressant de signaler l a  méthode systk- 
rriatique que  nous avons cornbinée pour notre usage personnel et 
qu i  permet d'exécuter cette recherche en un  minimum de 
temps. 

Arsenic. - On introduit, dans un  ballon de Kjcldahl de 
200 Cr.. 20 ii 50 cc. de S04Hg chirniquerrierit pur ,  suivant qu'or1 
emploie 200 ii 1.000 cc. de  vin. 

D'autre part,  on additioririe le vin dans  lecjuel o r 1  veut chercher 
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- 231 - 
l'arsenic de 20 p. 100 (envolume) d'AzO3II chimiquement pur  (1). 

On chauffe SOiB' A l'ébullition, e n  tenant  le  hallon incliné; 
lorsque l'ébullition est franche, on fait  couler le vin acidifié, 
goutte B goutte, a u  moyen d'un entonnoir B robinet,  en main- 
t e n a n t  constamment I'él~ullition (fis. 1). 

La destruction de  la matiEre organique marche ainsi t r h  rapi- 
dement et pitrallF..leinent avecla  con- 
centration du vin.  11 faut quarante  
minutes au  plus pour évaporer et  
oxyder 250 cc. de vin et 2 B 3 heures 
lorsqu'on opère s u r  1 litre. 

En procédant ainsi,  il rie se pro- 
duit aucune mousse. et,  une fois I'opé- 
ration en t rain,  elle ne  denlande plus 
aucune surveillance, mêirie lorsy u'on 
opére sur  des vins  riches en sucre. 

Lorsque tout le vin a passé dans  
le ballon, qui  doit contenir uii vo- 
lume de  liquide toujours sensihle- 
ment le meme qu'au début  (plutôt 
moins que plus), on ajoute quelques 
gouttes d'AzO%, afin d'achever I'oxy- 
dalioii, et, après  avoir redressé le 
ballon, on chauffe jnsqu'b appari- 
tion de  furnées blanches de SOdHn ; 
l'ébullition est encore conLinuée pen- 
dant qiielqiies instants,  afin d'étre 
bien certüin de  la disparition complète 
des dernières traces d'hzO'fl qu i  
peuvent encore rester dans  le col d u  Fig. 1 
ballon (2) et de réduire Ic plus pos- 
s i l ~ l e ~ l e  volume de l'acide. En diminuant  un  peu la  flairmie ou 
en achevant 1'Bvaporution au bain de sable, on arr ive à n'avoir 
plus que 5 2 10 cc. de  liquide. 

On l a k e  refroidir,  puis on ajoute u n  peu d'eau froide (même 
volume). 

On recherche l'arsenic dans la solution a u  moyen de l'appareil 
de Rlarsh (fig, 2).  

Le bouchon de  la fiole doit être en lzège ; il est traversé p a r  

- ,(ii Lorsque les vins renferment du sucre, il convient d'klever jusqu'h 
40 p. 100  la dose d'Az03H. 

(2) I l  est absolument indispensable que la solution ne renferme plus 
trace de conipos6s nitriques ou nitreux. 
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deux tubes : l'un k entonnoir, l 'autre le tube abducteur. Ce der- 
nier est relié $ un autre  plus gros, bourré d'ouate destinée àrete- 
nir les gouttelettes liquides qui  pourraient é tre  entrninkes. Enfin, 
le  gros tube est terminc! l u i - ~ n h e  p a r  un  au t re  tubp plus Clroit, 
à. extrémité effilée. Le tube abducteur porte  une  boule destinée 
k retenir la plus grosse parti6 d u  liquide et à Eviter que l'ouate 
soit t rop rapidement mouillée. 

L'appareil &nt ainsi disposé, on verse p a r  l'entonnoir S0211b 

au  1/10 contenant une trace de sulfate d'or ou  de tdtrachlorure 
de  platine, qui  facilite beaucoup l'attaque du  zinc, toujours fort 
lente lorsqu'il est p u r .  

Lorsque l 'air contenu dans l'appareil est chassé, on allume 
l'hydrogène & I'extrCmité du  petit tube de dkgagement; et l'on 
écrase la flamme s u r  une capsule de porcelaine vernie et 
froide, qu'on déplace très lentement. 

La flamme doit avoir de 10 k l 5  millim. de  longueur ; si elle 
est trop petite, I'oxygéne d e  l'air l 'entourant d e  toutes parts 
tra~isforiiierait l 'hydrughie arsénitr en acide arsériieux, sans 
dkpat d'arsenic métallique. 

Si les réactifs ne renferment pas d'arscnic, ce qu'on constate 
h l'absence de taches sur  la porcelaine blanche, on introduit par 
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petites portioris dans le  tube entonnoir la solution sulfurique 
du vin, en continuant a écraser la flamine avec la capsule et 
en ayant soin de  n'appuyer q u e  quelques secondes B la niérne 
place ; il faut,  e n  efyet, conserver l a  porcelaine froide, si  l'on 
veut que In. tache d'arsenic se  forme. 

11 est bon, avant  d'entreprendre l'essai s u r  le vin souniis à 
i'analyse, d e  l'executer s u r  u n  vin dont  on connaît l'origine et 
qu'on a t rai té  d e  la rriérne façon avec S O ~ I I ~  et  Az03H. Si cet effet 
est négatif et q u e  le second soit positif, on peut se prononcer 
sans crainte. 

Pour contrôler l a  na ture  des taches, on les dissout dans un 
peu d'Az0311 fumant ,  qu'on dépose avec une baguette de verre;  
on fait tomber la solution dans iirie petitecapsule de porcelaine, 
en s'aidant de la pissette à eau distillée ; on  kvapore à siccité au 
bain, de sable : on ajoute quelques gouttes d'arrimoniaque, et 
I'on évapore de nouyeau h siccité ; ap& wfroidissetwnt,  on 
touche le  résidu nu moyen d'un agitateur plonai: ail prkalable 
dans une solution absolument neutre d'azotate d'argent. Si les 
taches sont dues à l'arsenic, le résidu prend, a u  point où la 
baguette l'a touché, une co lo~a t ion  rouge brique disparaissant 
par addition d'un acide ou d'un alcali. 

On reconnaît facilenient e t  nettement ainsi 0 g . 0 0 0 2  cl'ar- 
senic. 

Czéiwe et plonab. - On at taque 250 à 500 cc. de vin, ainsi que 
cela a été indiqué pour l'arsenic. Si la présence de ce dernier 
corps doit Etre decelée, on ne fait qu'une seule attaque, et I'on 
partage en deux portions le résidu sulfurique dilué de  son 
volumc d'eau, pour  rechercher dans  la premiere l'arsenic, dans 
la deuxiéme les trois métaux (cuivre, plomb et zinc). 

Cette deuxième portion, ou  la totalité du liquide si l'on ne 
recherche pas l'arsenic, est versée dans  une  capsule de platine 
d'une capacité de 25 à 30 cc. avec le dépôt  qui s'est formé dans 
le fond du ballon, ou tout au  moins la partie de  ce dépbt qu'on 
arrive à enlraîner avec les, quelques cc. d'eau ernploy6s pour 
le lavage d u  ballon ; on évapore le contenu de la capsule d'abord 
au bain-marie nu à I'ktiive ii 2200, piiis on la termine s u r  la 
flairime d 'un bec Bunsen ; lorsque la  majeure partie de  SO+H1 est 
partie, c'est-à-dire lorsqu'on n'a plus qu'un cc. de  liquide 
environ (i), on  laisse refroidir ; on alcaliriise légérerrierit avec 
l'ammoniaque diluée ; enfin, on ajoute 1 cc. d'Az031-I et d c  l'eau 

( i )  Ce rbsultat s'obtient facilenient sans projection si l 'on chauffe avec 
pr&:aul.ion sur une trks petite flamme. 
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distillée, de façon à remplir presque complètement la capsule, 
puis on klectrolyse dans l'appareil ci-dessous (cg. 3). 

La source d'électricité est un petit accuinulateur P. Sur un 
des fils qui aniénent le courant sont hranchks lin ampèremètre et 
un rhéostat (1) ; enfin, l'appareil à électrolyse est composé d'un 
pied à tige de verre portant un  anneau métnlliquc sur lequel on 
pose la capsule de platine e t  une pince Qalement métallique 
maintenant un fil de platine de  O millim.5 d'épaisseur, dont I'ex- 
trémité est roulée en spirale. Pirice et anneau portent chacun 
une borne 1i. laquelle viennent se relier les deux fils, le positif 2 la 

capsule et le négatif au fil de platine. Au-dessous de la capsule, 
on place un bec microchimique 3 une certaine distance du fond, 
car  la température du liquide doit étre de 60 ?I 70° environ. 11 est 
iriutilede la déterminer avec un thermomètre ; il suffit de toucher 
de  temps $ autre la capsule avec la  main, afin de se rendre 
compte si elle est u n  peu plus que tiéde. 

(1) Le LrhBostat peu t  être u n  s imple  fi1 de mûillechart enroule autour 
d 'une plarichette. 
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On fait alors passer le courant, soit environ 2 volts, pen- 
dant deux heures, en ayant. soin de réduire l'intensité au  moyen 
du rhéostat entre i et 1 amp. 5 ; au bout de ce temps, on enléve 
le liquide au moyen d'un petit siphon branche fait avec un 
tube de verre très &oit. Le siphon est maintenu en place par une 
pince; on bouche son orifice inférieur avec le doigt, et l'on aspire 
par la branche ; une fois le siplion amorcé, on laisse le liquide 
s'écouler dans un vase de verre de 200 cc. 

Pendant ce temps, on surveille la capsule et, lorsque le liquide 
arrive 5 hauteur de la spirale de platine, mais non au-dessous, 
on ajoute rapidement de l'eau dist,illCe, 

On répkte siphonnage et addition d'eau quatre à cinq fois, 
de façon à retirer 80 k 100 cc. de liquide, puis on enlève le 
bécher et on le remplace par un  autre. Le liquide obtenu au 
premier siphonnage, que nous appellerons a ,  sert à effectuer la 
recherche du zinc. 

Pour éviter la redissolution des métaux cuivre et plomb dépo- 
sés, il faut que le courant passe pendant toute la durée du  lavage 
et que l'eau soit ajoutée avant que la spirale de platine res- 
sorte du liquide. Lorsque le contenu de la capsule est neutre, 
on enlève la spirale de platine, qui a la couleur rouge du cuivre, 
méme avec Oniilligr.05 de ce métal. Cette coloration suf'fit pour 
caractériser le cuivre, mais on peut en contrdler la présence, si 
on le desire, en le dissolvant dans quelques gouttes d'Az03H 
contenues daris une petite capsule de porcelaine et dans lesquelles 
on promène tour 5 tour toutes les parties de la spirale ; on 
alcalinise avec qiielqnes gouttes d'ammoniaque, et l'on réaci- 
difie avec un peu d'acide acbtique. Il faut s'arranger de maniére 
2 avoir le moins de liquide possible, 2 à 2 cc. au plus, car il est 
évident que la réaction est d'autant plus sensible que la solu- 
tion est moins d i luk .  

On ajoute alors une goutte d'une solution très etendue de ferro- 
cyanure. de potassium, qui donne avec le cuivre une coloration 
rouge. 

Si le cuivre s'est porté sur la spirale de platine, le plomb s'est 
déposé dans la capsule sous forme de peroxyde. 11 suffit d'y 
ajouter une goutte du réactif au tétram6thyldiamidodiphénylmé- 
thanc, qui, dc lkgèrerncnt violacé, prend une teinte bleue 
intense, avec moins de Omilligr.O1 de plomb, par  suite de for- 
mation d'hydrol. 

Prépnration du réactif. - Dissoudre 0gr.J de tktraméthyldia- 
midodiphénylméthane dans 100 cc. d'eau additionnée de 10 cc. 
d'acide acétique pur. On conserve le réactif dans un flacon 
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bouché et  à l'abri de la lumière. Le liquide ne doit pas étre 
teint6 en bleu, ni fournir cette coloration par  ébullition. 

Lorsqu'on a des traces de plomb. il faut éviter un excès de. 
réactif. qui masquerait la coloration bleue. Une goutte minime, 
qu'on additionne de  deux à trois gouttes d'eau et  qu'on pro- 
méne sur  le fond et les parois de  la capsule, permet de distinguer 
la couleur bleue, m6me dans u n  vin additionné de 50 gr .  par 
hectolitre d e  SO6H2 ordinaire et en n'opkrant que sur  250 cc. 
de vin.  

On voit, p a r  cet exemple, l a  sensibilite d e  la réaction, SO'HH" 
que livre actuellement l'industrie ne contenant qu'une quantité 
insignifiante de  plomb. 

Celle nikthode a été décrite trés en détail et peut, de ce fait, 
paraître un peu compliquée; mais  il n'en est ricn,cnr elle permet 
de  faire, en moins de 4 heures, la recherche d e  l'arsenic, du 
cuivre et  du  plomb, y compris l 'attaque du vin.  

Les dbtails ont kté donnés simplement afin d e  faciliter les 
manipulations et  de  ne  rien laisser d'indkterminé. 

Zinc. - Si l'on recherche le zinc seul, on  attaque de 100 i 
500 cc. de  vin, cornine cela a été indiqué à propos de l'arsenic, 
d u  cuivre et  du plomb, ou bien, si  l 'on a eu déjh à déceler la 
présence du  plomb ou d u  cuivre, on se sert di1 premier liquide 
décanté, que nous avons appelé a. 

L'une ou l 'autre solution est alcaliniske fortement par  l'arnmo- 
niaque et  additionnée de 25 cc. d'une solution de  chlorure d'am- 
monium, enfin filtrée s u r  un  petit filtre plissé ; on lave une se.111e 
fois le  filtre et le ballon ou le bécher dans  lequel  s'est faite la 
rkaction, puis on ajoute a u  filtraturn du  sulfure d'nmmonium; 
on laisse dkposer pendant 2 4  heures ; on passe s u r  u n  petit filtre 
sans pli, dans lequel on fait tomber tout le prkcipité de sulfure ; 
on  lave abondamment le  becher et  le filtre ; enfin, on arrose le filtre 
rnème avec une solution d'HC1 à 2 p. 100, qu i  dissout le sulfure 
de  zinc, mais non ceux de cuivre et de plurrib; la solutioxi, qu'on 
a reçue dans une  petite capsule de porcelaine, est concentrée au 
bain-marie jusqu'à un volume de 10 cc. environ, afin de chasser 
I12S, puis  on la fai t  passer dans un  tube essais ; après refroi- 
dissement, on ajoute avec précaution de  I'arnirioniaque diluée, 
qu'on fait couler le long des parois du  tube incliné, de façon à 
ne pas mélanger les deux liquides ; h la zone de  séparation, il 
se f o r r n ~ .  en cas de présence du  zinc, u n  précipité blanc qui se 
redissout i1i~ii.i un excks d'ammoniaque et  dont  la solution pré- 
cipite e n  blanc p a r  addition de  quelques gouttes de  sulfure 
d'ammonium. 
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On peut reconnaître ainsi moins d'un milligr. d e  zinc ; cepen- 
dant, lorsqu'il y e n  a si peu, l 'ammoniaque ne donne pas de  
précipité, car celui-ci se redissuut iristanlanérnent ; mais le prk- 
cipit6 blanc d e  sulfure de  zinc est assez caractéristique pour  
suffire à lui seul, sur tout  si l 'on a soin de  le laisser se  déposer 
pendant quelques instants  a u  fond d u  tube à essais.  

dppllcstion a l'analyse mlcrachimiqoe de qoelqoei 
réactions des bases alcaliuo-terreuses sur les 
métaux lourds dont les oxydes sont solobies dani 
l'ammoniaque. Sels calciques mixtes, 

Par M.  M. EMM. Pozzr-Esco~. 

Les oxydes des métaux lourds sont aptes à donner, avec les 
bases alcalino-terreuses, des combinaisons mixtes, constituées 
généralement par deuxatomes de  métal lourd pour  u n  atome du 
métal alcalino-terreux; à ce type appartient le zincate de cal- 
cium, propos6 récemment p a r  3131. Bertrand et Javillier pour le 
dosage du zinc. Ces combinaisons rri'ont paru intéressantes pour  
l'analyse microchiinique. 

Fig. 1. - Zincate de calcium ; a, cristaux de sulfate de calcium accidentels; 
6, cristaux de carbonate de calcium accidentels. 

Suivant MM.  Bertrand et Javillier, le zincate de calcium est 
cristallisé en lamelles hexagonales, et il semblait trbs propre à la 
caractérisation microchimique d u  zinc. L'expkrience montre 
malheureusement que le  zinc n'est pas le seul é1Cment précipi- 
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table dans ces conditions sous forme cristalline, ce qui prouve 
que le procédA de dosage du zinc de MM. Bertrand et Javillier 
n'est applicable qu'eu l'absence des rnélaux dont les hydrates 
sont solubles dans l'ammoniaque; de ce nombre font partie le 
cadmium, le nickel, le cobalt et le cuivre, qui donnent aussi des 
combinaisons cristallisées et insolubles avec les hydrates alc a 1' ino- 
'terreux. 

Pour appliquer la formation de ces comhinaisons aux recher- 
ches niicrochimiques, on peut opérer de la manière suivante : la 
liqueur est coriceritrée de rna~iière à doririer une solution de Y0 cc. 

Fig. 2. - CadRiiat,e de calcium. 

renfermant environ 1 milligr. au plus de substance saline; elle 
est additionnée de 1 à 2 cc. d'ammoniaque .pure et de 15 à 20 cc. 
d'eau de chaux pr6parée à froid avec la chaux pure (provenant 
de la calcination du nitrate dc calcium pur) ; sans s'inquiéter du 
précipité qui peut prendre naissance à froid, soit par l'eau de 
chaux, soit par l'ammoniaque, on filtre, et I'on chauffe le liquide 
filtré A I'ébiillition ; on en prtlève immédiatement une goutte, 
qu'on porte sur une lamelle porte-objet ; souvent, par refroidisse- 
ment et absorption de l'acide carbonique de l'air, In goutte se 
voile et se trouble; on attend pendant une ou deux minutes ; on 
passe alnrs un fil de platine dans la goutte, de façon à déchirer 
le voile i i iùt i ,  et I'on examine au microscope avec un grossisse- 
ment de 240 A 300 diamètres. 

Dans ces conditions, on observe : 
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Zinc. - Très petits cristaux, groupés en &toiles ou en rosaces, 
ayant plus ou moins la forme de losanges, quelquefois lenticu- 
laires, paraissant appartenir à des rhombes; le champ renferme, 
en outre, lieaucoup de petits cristaux bacillaires, diMciles 
reconnaitre au milieu du fin précipité amorphe de carbonate cal- 
cique (Gg. 1). 

Cadmium. - Le cadmium donne une réaction teaucoup plus 
nette que le zinc ; les cristaux de cadmiate calcique hydraté 
(fig. 2) sont isolPs, assez volumineux, ressemblant un  peu au 
carbonate double d'uranyle et de thallium. Ce sont des rhombes 
incolores, aplatis et aigus,:d'une grande nettetk. 

Fig. 3. - a ,  ~ i c k e l a t , e  di: i:alciiirn ; II, Cuprate de calciuui 

Cobalt. - Le cobalt donne de petits cristaux losangiques bacil- 
laires, extrémement fins ; la réaction n'est pas très nette. 

Cuivre. - Le cuivre donne de petits cristaux, formés de très 
petits prismes obliques bacillaires, groupés en amas confus qui 
flottent dans le liquide comme des trémies de sel marin (fig. 3 b) .  

n i c k e l .  - Le nickel donne une réaction en tous points sem- 
blable au cuivre, mais les cristaux sont beaucoup plus volurni- 
neux et plus nets (fia. 3 a). 

Rernuryue. - Dans ces préparations, le champ est souvent 
brouille par la prkipitation du carbonate de calcium et par la 
formation d'un voile iris&; enfin, i l  faut bien prendre garde de ne 
pas utiliser de combinaisons susceptibles de précipiter le calcium 
li. l'état cristallin. 

Escuela nacional di agricdtu~ra y aeterinaria, 
(Laboratorio de quimica), Lima. 
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Infloenae de lu congélation den vinq, soivie de leoi 
degel, aor leur composition, 

Par M. E. ROUSSEAUX, 

Directeur de la slaliori ag rouomique  de l'Yonne. 

Nous avons été amené à examiner cette question à l'occasion 
de  l'expertise d'un échantillon de vin rouge qui avait donné lieu 
à une poursuite correctionnelle pour mouillage. 

La composition générale du vin incriminé, et surtout la f ü i  

blesse de l'alcool (409), de l'extrait sec ( l a  s r .  CiO), et de la somme 
alcool-acide (9.50) nous permettaient d'affirmer le mouillage. 

A l'audience, l'inculpé prétexta que le vin avait ét,é partielle- 
ment gelé, mais qu'il s'était ensuite complètement degele. Son avo- 
cat, d'autre part, avait donné connaissance au Tribunal d'un 
rapport d'aprks lequel, à la suite d'une con:,.élation suivie de 
dégel, les vins ont ufie composition chimique analogue à celle 
des vins rriouillés. 

Quoiqu'elles ne reposassent sur  aucun chifrre, les assertions si 
catégoriques de la défense, appuyées par le rapport mis sous les 
yeux du Tribunal, n'en jetèrent pas moins dans l'esprit des juges 
un doute qui, devant profiter au prévenu, eut entratné un acquit- 
tement, si un  troisième échantillon de ce vin n'avait pas été & la 
disposition du Parquet pour m e  troisikme analyse. Le troisicme 
expert confirma les analyses et conclusions des deux précédents 
laboratoires et n'admit pas non plus que le mouillage si manifeste 
de ce vin put être attribué k l'action du froid que celui-ci avait 
subi. 

On sait que la congélation est parfois employée pour améliorer 
et pour conserver les vins, et cela depuis des temps fort reculks; 
mais, lorsqu'on n'a pas en vue la concentration qui en résulte, les 
viticulteurs savent que, si l'action d'une basse température (n'al- 
lant ccperidant pas jusqu'k zéro) exerce une action favorable sur 
la  clarification, la qualité et la conservation du vin, il faut éviter 
la congéhlion, car, après fusion corriplkte des g l apns ,  le vin reste 
souvent un peu louche et a perdu de ses qualités gustatives, par 
suite de la précipitation de certains éléments qui ne se redissol- 
vent pas entièrement; on cherche donc à, se garantir contre la 
congélation; on peut cependant accidentellement l'observer, par 
exemple dans le cas de vins en cours de route pendant de très 
grands froids, ou lorsque des futailles ont  étk abandonnees dans 
les cours durant un hiver très rigoureux. 

Dans ces circonstances exceptionnelles, lorsqu'après avoir été 
partiellement gelé, un vin s'est ensuite intégralement dégelé, sans 
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qu'on ait préalablement soutiré une partie du liquide, les varia- 
tions de composition constatees tiont elles de nature à rendre 
celle-ci analogue à celle d'un vin r?ouillé? 

Nous n'avons trouvé nulle part de documents se rapportant à 
cette question, et elle nous a paru suffisarriment intéressante pour 
nous engager h faire des essais dont nous allons indiquer les 
résultats. 

Dans le courant de ces deux derniers hivers, des vins furent 
répartis chacun en deux kchantillons : A,  Ar;  R ,  Br ; C, Cr ... 

Les échantillons de chaque série A, B, C... furent laissés à la 
cave. Les vins correspondants à congeler Ar, Br, C'. .. furent mis 
pendant plusieurs jours dans un 1nél;~nge rendu homogi.ne de 
parties égales dc neige et de sel, abaissant la température B près 
de virigl degrés au-dessous de zéro. 

En peu d'instants, les vins s'otaient pris en un bloc de glace. 
Six jours après, ils ont été retirés et mis B d&eler lentement dans 
une salle à quelques degrés au-dessus de zéro. 

Les vins furent soumis ti l'analyse, en m&me temps que ceux 
placés B la cave. 

Dans d'autres essais, nous avons varié les conditions de l'ex 
périrnentation, et nous avons simplement exposé au dehors, 
dans des flacons de trois litres, des kchantillons de vins B. une 
6poque de grürid froid ; ils y restérent pendant quelques jours ; 
après avoir subi une température de 10 degrés au-dessous de 
zéro, ils ont été dégelés ; aprés qu'ils furent redevenus homo- 
gènes et qu'ils eurent bien deposé, ils furent filtrés, puis analysés 
comparativement avec les échantillons correspondants, qui  
avaient été maintenus à la cave dans des flacons semblables. 

Des résultats obtenus ressortent les observations suivantes : 
alcool 

Ilans les cas exceptionnels où le rapport - est voisin de 
exlrai t  

4.5 pour les vins rouges et  de 6.5 pour les vins blancs, et la 
somme alcool-acide de 12.5, et a fortion' s'il s'agit de vins mani- 
festement sucrés ou mouillés, et dans les cas où ils dopassent les 
limites qui viennent d'htre indiquées, I'anoinalie ou la fraude se 
trouve légèrenient accentuée aprés congélation - 

Nous avons constaté que les vins gelés diffèrent des vins témoins 
de la façon suivante : 

Alcool. . . . . . Aucune différence. 
Extrait sec . . . . lgr.31 e n  moins dans le vin gelé. 
Acidité . . . . Ogr.29 id. id. 
Bitartrate de pot&e . 1 .CE id. id. 
Somme alcool-acide . . 0.39 id. id. 

alcool . . . 0.35 en plus. id. 
Rapport . . . O .  en plus. id. 

extrait 
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Comparativement a u x  vins temoins, srul  le hitartrate de 
potasse est notablement diminué. e t  les vins  gelés se caractérisent 
p a r  leur faible teneur e n  tar t re  proportionnellement & l'extrait. 
Mais les autres éléments sond, p a r  contre, peu modifiés, si on les 
compare à leur teneur respective dans les témoins. 

P o u r  conclure, nous' n'avons pas a envisager des vins réclle- 
ment  sucrés ou mouillés ou des vins de corripositiori exception- 
nellement anormale. Nous n'avons e n v u e  que les vins  naturels et 
normaux, dans lesquels, comme l'a montré M. Armand Gautier 
et comme il résulte d'innombrables analyses se rapportant aux 
régions et  aux années les plus diverses, la somme alcool-acide est 

alcool 
notablement supérieure k 12.5 et  le rapport  - sensible- 

eztrait  

ment inférieur k 4.5 pour les vins  rouges et à 6.5 pour les vins 
blancs. 

P o u r  les vins  nattirels e t  de  composition normale, nous ne 
sommes donc pas d'avis, d'après nos essais, qu'on puisse soute- 
nir  que les vins ayant  subi la corigélation, puis s'étant iritégrale- 
ment dégelés, sont tellement modifiés dans leur composition chi- 
mique qu'ils peuvent être & tort incriniinés corrime mouillés. Une 
telle assertion n'est pas  conforme la vérité, et nous ne saurions 
y souscrire. 

Lem dérlvér tartrlqoes do vin, 

Par M. P. CARLES, de Bordeaux (ii. 

L'Italie est, au point de  vue de  la culture de la  vigne, un des 
premiers pays du  monde (2). Aussi est-il opportun de profiter d u  
Congrés de  Rome pour attirer l'attention de  toutes les personnes 
qui font de  la chimie pratique s u r  les dérivks tartriques di1 raisin 
et d u  vin. 

Ici comme ailleurs, ces déchets viticoles ont été pendant. bien 
longtemps négliges ; mais ici aussi,  e t  pour les mêmes causes 
qu'ailleurs, les viticulteurs et  leur entourage apprennent tous les 
jours  que ces matières ont une valeur appréciable qui mérite 
de ne pas les gaspiller e t  d'en tirer parti .  

Corrirne cette valeur est des plusvariables,il  est indispensable, 
pour  en retirer le plus grand avantage,  de  les hien connaître, 

(1) Communication faite au Congrés de  chimie de Rome de i9OG. 
( 2 )  La production annuelle du vin italien est de 35 à 40 rriillions d'hec- 

tolitres, c'est-à-dire qu'elle est presque Cgale à celle de la France et beau- 
coup supérieure à cello de l'Espagne et à celle des autres nations viticoles 

r (Bulletin de la Chambre de commerce françaisedeMilan, niai lgOJ,p. 463). 
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d'ktre le plus près possible de  leur centre de  production et enfin 
d'avoir quelques loisirs à leur consacrer. A ces trois points de  
vue, les pharmaciens des petites villes d'Italie, comme de tous 
les aiitms pays vit,icoles, nous paraissent plus dCsignCs que  d'au- 
tres chimistes praticiens pour  diriger leur  exploitation. 

Cette question vise deux ordres de matières premières : les 
marcs de vendange ou  résidus directs du  raisin, d 'une par t  ; les 
déchets d u  vin lui-rriêmc, d'autre part.  Ceux-ci sont les lies et les 
tartres. 

La récolte et  méme le raffinage de  ces derniers pourront sans  
doute être faits sans  les pharmaciens ; mais, pour le traitement 
des marcs, ce sera plus difficile. 

11 est néanmoins exact que ce traitement a diijà lieu u n  peu 
partout, grâce a u x  procédés que nous avons indiqués ou vulga- 
risés dans notre Traité spécial (1) ; mais on ne  met guére  e n  
œuvre encore, pour cela, que les moyens physiques. Or, il faut  
bien qu'on lcsache, ces moyens n'enlèvent jamais qu'une partie 
du bitartrate de potasse, et ils laissent perdre tout le  tartrate d e  
chaux, qui a parfois autant  de valeur que  l'autre, tandis qu'avec 
les procédks chimiqiies, on peut ,  au contraire, récolter I'intégra- 
lit6 des combinaisons tartriques naturelles, et même faire mieux. 

Voilà u n  des points s u r  lesqucls peut  s'exercer le mieux la 
sagacité chimique des pharmaciens ; mais leur intervention 
naturelle est encore plus  étendue : lorsque les dérivés tartriques 
des rnarcs ou du vin, quoiqueericore bruts ,  ont rev&tu la forme 
marchande, il est d'usage d'établir leur valeur commerciale p a r  
l'analyse. Voilk donc encore une occasion d'occuper les loisirs d e  
nos chimistes ru raux .  Ces essais son t  de deux sortes : l 'un est 
empirique, les autres sont scientifiques. 

Le procédé empirique, quoique encore le plus usité par tout ,  
perd tous les jours de  l'autorité A l'avantage des seconds. Ceux-ci 
e u x - r n h e s  varient selon la destination industrielle d e  la matière 
première ou de  s a  nature chimique. Voila pourquoi, pa rmi  ces 
derniers procédés, les uns  ne  visent que le hitartrate de potasse, 
tandis que les autres dosent l'acide tartrique total, quelle que 
soit la nature de  ses coinbiriaisons dans le mélange. 

Il est vrai que la plupart  de ces essais réclament u n  entraîne- 
ment spécial ; mais la nature du trasail  des pharmaciens leur 
permet de s'entraîner eux-mêmes et sans la direction d'autrui.  

(il Les dérives tartriques du vin ,  30 édition, p a r  le Dr P.  Carles iOuvrage 
couronne p a r  l'Académie de7 sciences de Paris. Prix Montyon (arts insalu- 
bres). - Editeurs Feret et fils, cours de l'Intendance. a Bordeaux, e t  Miilo. 
libraire, rue Hautefeuille, a Paris). 
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Ils n'ont, pour cela, qu'k se procurer des matières pures, à faire 
personnellement ou à se faire faire par d'autres des mélanges 
à doses connues avec des matiéres inertes et à voir ensuite s'ils 
retrouvent intégralement les parties utiles entrant dans ces 
mélanges. 

Il y a aussi en Italie, comme ailleurs encore, à pratiquer, au 
point de vue des transactions commerciales, l'analyse des niatiè- 
res tartriques raffinées ; cet essai a pris de l'importance depuis 
que les pays de  grande consommation, tels que ceux de langue 
anglaise, sont devenus sévères relativement à la présence. dans 
les raffinés, de traces de cuivre, de plomb et d'arsenic. 

Lorsque rios chimistes ruraux seront familiarisés avec ces 
matières, ils dbmontreront également aux viticulteurs qu'on peut 
utiliser les déchets vinaires d6pouillés de leur larlre, soit corrinie 
engrais viticole direct, soit pour former d'excellents composts. Ils 
leur démontreront aussi que, dans les contrées où l'on distille le 
vin, la vigne n'aurait presque jamais besoin d'engrais, si, apres 
avoir pris l'alcool et l'acide tartrique, on lui rendait tout le 
reste. 

Ces diverses considérations font pressentir que, si le pharma- 
cien de campagne appliquait ses connaissances de chimie prati- 
que aux produits viticoles et vinicoles, ce serait au grand bénéfice 
de l'iritérêt général et m&me de son int6rêt particulier moral e t  
matkriel. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANÇAISES 

Dosage voluin&trique do zinc. - 11. MULLER (Bulletin 
de la Socide chimiqw, 2907, 1, p.  13). - -  M. Muller utilise le prin- 
cipe d'un procédé qui a 6té indiqué par M. Pouget en 1899 et qui 
consiste k prkcipiter le zinc k 1'6tiit de siilfiireet à doser le sulfure 
de zinc à l'aide de l'iode. A u  lieu rie faire agir l'iode sur le sulfure, 
M. Muller décompose le sulfure par un excès d'AC1 en présence 
de l'eau, et il dose H2S qui se produit. Voici comment il opére : 

S'il s'agit d'un rninerni de zinc, il en prend un poids tel qu'il 
ne renferme pas plus de Ogr.20 de zinc ; il délaic ce minerai pul- 
vérisé dans un peu d'eau, et il traite ensuite par 3 & 4 cc. d'Az03H 
B 400 naumé ; il chauffe ; lorsqiie la rkaction est terminée, il éva- 
pore ?i siccité; il reprend le résidu par l'eau chaude ; il dkante 
sur un petit filtre ; il lave le résidu, qu'il traite par 5 cc. d'HC1 
fumant;  il chaufïe jusqu'8 dissolution de ce qui peut se dissou- 
dre ; il étend d'eau et il filtre ; il complète 100 cc. avec de l'eau ; 
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il sature d'H2S, en maintenant le liquide à une température de  30° 
environ; a u  bout de  18 heures ,  il fil tre; il lave le prkcipité avec 
FIÇI à 2,S p. 200 contenant 1 1 3  ct  chnulré à 500; il fait  bouillir, 
afin de chasser 112s; aprEs ref'roidisscment, il ajoute Icc .2  d'eau 
oxygénée pure  à 30 p. 100 et  u n  excés d'ammoniaque ; il agite et  
il filtre s'il s'est produit u n  précipité ; si le  précipité est irnpor- 
tant, il le redissoul s u r  le filtre E l'aide d'HC1; il lave le filtre avec 
de l'eau. e t  il rcprécipite le fer  e t  le manganèse p a r  u n  peu d'eau 
oxygénk et  d'aminoniaqiie ; i l  fitit ensuite bouillir les liquides 
ammoniacaux, afin d'en chasser l'ammoniaque et d e  détruire 
I'eau oxygdnée restante ; au  besoin, il filtre, s'il s'est précipité dc 
l'alumine-; après refroidissement, il ajoute de l'acétate de-soude 
au filtratum; il acidule par  l'acide acétique, et il sature d'IIZS ; 
après forrriation d u  précipité de sulfure de zinc, il chasse l'excès 
d'H% par  un  couraril de COZ; il dissout le sulfure d e  zinc à l'aide 
d'un excès d'HCI, qu'il a,joute avec une pipette, e t ,  immédiate- 
nient aprhs, il ajoute, avec une au t re  u n  exces de liqueur 
d'iode, sans agiter le vase ; il bouche alors le vase ; il l'agite pen- 
dant quelqucs minutes, e t  il di termine l'excès d'iode par  titrage 
h l'aide de l'hyposulfite d e  soude. 

La réaction qui sert de base a u  dosage a lieu d'après 1'Equa- 
tion : 

H2S + 21 = 2HI f S 

de laquelle il résulte qu'une molécule d'iode I2 correspond A une 
molécule d e  sulfurc de  zinc ZnS. 

Reahermhe do ohrome u l'aide de l'eaa axypgénée. 
- M. DENIGES (Bulletin de la Société de pharmacie de Bordeaux 
de dkernbre 1907). - On corinaît la rbaction de Barreswill pour  
la recherche de I'eau oxygénée à l'aide des chromates, réaction 
consistant dans la formation d'acide perchromique bleu, qu'on 
dissout dans l 'éther afin d'éviter sa décomposition par  les acides 
rninkraux employés pour effectuer l a  réaction. 

En opérant e n  milieu acétique, on peut retarder la dissociation 
de l'acide perchromique et  éviter de  recourir k l'éther pour  la 
recherche des corribinitisons du  chrome par  I'eau oxygénée. 

Pour cette recherche, on prend dans un  tube quelques cc. de  
la solution chrornatée L essayer et une quantité d'eau oxygénée 
variant d'une goutte à 2 cc., suivaut son titre ; si l'eau oxygénée 
est rigoureusenient ncutre ou légèrement alcaline. le mélange 
reste jaune ; si elle est acide, la couleur d u  mélange est jaune 
foncé, puis rouge%tre, enfin rouge-violacé. On peut arr iver  a u  
ni&me résultat avec une eau oxy@nt:.e neutre e n  acidiilant. le 
liquide chromaté à essayer avec 2 ou 3 gouttes d'acide acétique. 
Quoi qu'il en soit, on ajoute a u  rriélauge final son volume d'acide 
acétique cristallisable, e t  l'on obticnt une coloralion bleue plus 
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ou moins intense, suivant  In présence d'un chromate ou d'un 
bichromate. 

Pour  rechercher les sels de  chrome,  on prend u n  voluriie de 
solution de ces sels compris entre  quelques gouttes ou quelques 
cc., suivant la concentration ; on  ajoute B cette solution l / 2  
2 cc. d'eau o x y g h é e  à 10 vol. ou  une quanti16 proportionnelle. 
snivant son titre ; on ajoute enfin quelques gouttes de  lessive 
des savonniers ; s i  l a  solution contient des sels de chrome, le 
rnélange prend une  coloration orangée, qui passe au  jaune clair 
lentement à froid, plus rapidement à chaud ; s i  la colorütion 
finale était jaune-verdâtre, c'est qu'on n'aurait  pas ernploye une 
quantité suffisante d'eau o x g g h é e  p o u r  transformer tout le sel 
de chrome en chromate, et l'on en ajouterait  alors une nouvelle 
quantité. Ce point atteint, o n  est  ramené a u  cas préckdent ; il 
suffit alors d'ajouter un  peu plus d'eau oxygénée et  de doubler 
le volume du  liquide avec l'acide acétique cristallisable pour 
obtenir la teinte bleue cherchée.  

Inconwt5nients do hicbromtite de potasse pour la 
conservation do lait destiné a I'analyse. - M .  GRCLOT 
Journ. de phnrmacic et de chimie du 26 avril 1907). - On sait 
qu'en vertu de  I'arrét6 ministériel du  t e r  août  190ti, qui indique 
les formalités à remplir pour les prélèvements des échantillons 
de lait, il est recornrriaridé a u x  a g e ~ i l s  chargés de ces préléve- 
ments d'introduire une pastille rouge de bichromate de potasse 
dans chaque fiole, de  manière à assurer la conservation du lait. 

L'cinploi de cc sel présente plusieurs inconvCnicnts que signale 
hl. Grélot : 

1 0  Il faut  tenir compte de la quantité de bichromate introduite 
dans le  lait pour corriger le poids des cendres, ce qu i ,  d'ailleurs. 
a 6té prévu par  I'arrélé rriinislériel d u  9 rriars 1907 ; le bichro- 
mate est dosé a u  moyen d u  sulfate ferreux ammoniacal et du 
permanganate de potasse. 

2O 11 peut arr iver  que le lait  suspect contienne d u  bichromate 
de potasse avan t  l'addition de la pastille introduite au  moment 
du  prélèvement ; la fraude échapperai t  alors à la répression. 

3" S'il s'agit d'un lait p u r  en voie de fermerilalion, ce qui arrive 
souvent en été, on n e  pourra  plus titrer l'acidité propre du lait 
pour faire la correction du poids d u  lactose. E n  ef'fet, pour neu- 
traliser 50 cc. d'un lait déterminé, on emploie 8cc.S de solution 
de  potasse N/20, ce qui correspond ?i 2gr.4.7 d'acide lactique par 
litre ; 50 cc. d'une solution aqueuse d e  bichr«inat.e de potasse à 
2 p. 200 exigent 7cc.3 de potasse N/20 pour être  neutralisés ; 
50 cc. du méme lait bichroniaté Zt 2 p. 1000, exigent, au  bout de 
deux jours, 12 cc. de  potasse N/10. 

Si l'on retranche dc 12 cc. ce qu i  est necessaire pour saturer le 
bichromate ajouté, on a 12 - 7,3 = Bcc.7, ce qui représente 
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Ogr.84 d'acide lactique p a r  litre,  chifrrci absurde, qui signifierait 
que Ic lait était moins acide' deux jours aprss  le  prélèvement. 
Une partie du bichromate a donc ét6 rkduite, ce qu'on peut  cons- 
tater par la t,eirite du lait ,  qui ,  de jaune d'or,  est devenu jaune 
paille, puis jaune-verdât,re. 

Si le lait est formoli:, la dégradation de  la teinte initiale due au  
bichromate est encore plus rapide et plus accentuée. 

k0  On se  prive n6cessaireirient des indications précieuses que 
peuvent fournir la cryoscopie e t  la réfractoinétrie; il est vrai que 
ccs méthodes d'investigation ne  sont pas pi.c':vucs dans  l'arrêté 
du  9 mars 2907, qui fixe les praocédés que doivent suivre les labo- 
ratoires officiels, rriais on n e  doit pas oublicr que ces procédés, 
ohligat.oires pour  ces lahorotoirt:~, ne lient pas les experts,  et il 
est possible que ceux-ci désirent recoiirir ail réfrartométre et au 
cryoscope pour l'arialyse des éclianlillons de lait qu'ils auront 
a analyser. 

Pour démontrer que la presence du bichromate dc potasse 
fausse les indications du  réfractomètre et du  cryoscope, 11. Grélot 
a fait plusieurs essais. 

Un lait pur  A donnait au  cryoscope. . . . . . .  i\ = - 0,515 
- - ;iurkifracloiiitfre . . . . . . .  38,2J 

Ce lait A bichrornatk donnait au  cryoscope . . . .  A = 0,565 
- - - au  r(.friictorrii:tre . . . .  39,75 

Lc riiéuie lait bichromaté donnait a u  cryoscope, au bout 
de 14 jours .  . . . . . . . . . . . . . .  A = - 0,590 

Le niérrie lait bichrornat,é donnait au  rkfractombtre, a u  bout 
de l 4  jours. . . . . . . . . . . . . . . . .  39 

Un autre lait pur  B donnait au  cryoscope . . . .  A z - 0,530 
- - a u  r&fratitomblrti . . . . .  39 

Le méme lait B, bichromate à ? p .  1000 et formol6 à 
1 p 5000, dormait au cryosccipe . . . . . . .  A = - 0,585 

. . . .  Ce lait donnait comme degré rhfractornetrique 38,75 
Le méme lait, au bout de 3 jours, clounait au  cryoscupe A - 0,595 

- - - nu refractornètre . 39,75 
[:ne solution aqueuse de  bichromate a 2 p. 1000 donnait 

au  cryoscope . . . . . . . . . . . . . .  A = - 0,035 
Une solution aqueuse de bichromate a 2 p .  1000 donnait au  

r6fractom6tre . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

On ne peut tenir compte du  point de corigé1atic.n et du  degré 
réfractoinétrique propres au  hichromate, car,  si les chiffres trou- 
vés étaient des constantes, on devrait avoir, en les ajoutant a u x  
chiffres trouvés pour le lait : A = 0,513 + 0,033 = 0,550, tandis 
qu'on a constaté i=-0,565,  e t  pource  même lait .  aprés il. jours, 
A est devenu = - 0,59. 

Pour l'indice de réfraction, on constate également u n e  diffé- 
rente, car on devrait avoir 38,25+1 = 39,23,  et l'on a 3'3,75. 

Si le lait est forrnolé. les chiffres obtenus avec le  lait B mon- 
trent que les écarts sont encore plus considérables, et il est hien 
certain que  le forrriol, dans la proportion de  I p. 5000, est inca- 
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pable d'exercer une aussi grande in,fluence sur  le point de con@- 
lation et  s u r  l'indice d e  b6fraction. 

5 0  L'inconvénient le plus grave d u  bichromate de potasse con- 
siste en ceque, dans  In proportion d e  2 p. 1000, il est susceptible 
de determiner dans le lait la formation d'un composé h fonction 
alciéhydique, e t  alors l'expert non prévenu conclut h I:t présence 
du forrnol dans le lait saisi, alors qu'il n'en a pas été ajouté. 

Pour  prouver l a  formation de ce corps il fonction aldthydique, 
M. Grélot ;i ajouté I cc. de  bisulfite d e  rosanilirie h. IOcc. d'un 
lait bichromaté, additionné de 2 cc. d'HC1, et il a obtenu un coa- 
gulum d'abord brun sale, qui est devenu brun-violacé a u  bout de 
10 minutes. 

Si l'on distille u n  lait bichromnté, coinmc R I .  Leys reconinlande 
de  le faire pour la recherche d u  formol dans le lait, on constate 
que le distillatum donne, avec le bisulfite de rosanilirie, la réaction 
rose-violacé caracti.rislic1ue. 

Le riiètne lait, tiistillt! a u  bout de 10 jours, n damé un distilla- 
t u m  fournissant la coloratiori violette avec le réactif de Gayon ; 
on  a obtenu aussi la réaction de Legal, la rkluction du nitrate 
d 'argent  amirioniacal et la rkaction d u  réactif de  Nessler. 

Avec ce distillatum, M. Grélot n'a pas  obtenu la réaction d e  
Lehbin (avec la rksorcine et la soude), n i  celle de Nessler (avec la 
peptone, SOLB2 et le perchlorure de  fer), ni celle de Jorissen 
(avec la piiloroglucine et la soude). 

Cne  solution de lactose k 50 p. 1000, Liichr,oiiiatée à 2 p. 1000, 
puis distillée, a donne les niemes résultats que  le lait. 

On doit donc considérer l'addition du  bichromate de potasse 
au lait cornme pouvant tromper l'expert et lui permettre de con- 
clure 3i ln présence du  forrnol dans ce liquide, s'il se borne a 
recourir a u x  réactions les plus rapides et les plus sensibles de ce 
composé aldehydiqiie. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Nonvelle methode systématique d'analyse qnnlita- 
tive, eoinprenrnt tona les éléineiits inktalliqucs. - 
M. ri. NOYES (Ckrvzical Nrws,  p .  189) (Suite et fin) (1). - 
Proct~de 39. - On rkunit les filtrntum d u s  au  traitement par 
(AzHS)'S (P. 35) avec celui dû  a u  n'a2CO" S (P. 38) ; on rend le 
mélange franchement acide avcc SO'I12 (il = 1.20) ; on agite, 
puis on filtre. (Pi le précipite formé a l'aspect du soufre, on le 

(11 Voir Annalrs de chimie analyl iyue,  i 906,  p. 302 et :i80, i:t 1 9 0 7 .  
p. G I  et 154. 
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rejette ; sinon, on passe B l'essai (P. 4.1) ; on filtre si le  précipité 
parait étre d û  B u n  sulfure : le filtratum est conservé (P. 4.0). 

Note. - 1. Le molybdène, l'étain et  le  tungstène, même lors- 
qu'ils sont présents en petite quantité dans le précipité produit 
par S0411x, peuvent étre recherchés p a r  Ics riiüctions caractéristi- 
ques de ces éléments. Si le précipitk a la couleur du soufre pur ,  
i l  n'est pas n6cess;iire (le I'exaininer. Yéanmoins, dans le doute, 
le précipité doit etre calciné comme il sera décrit ail P. 41, e t  le 
poids du  rksidu sera pesé. Le molybd6ne est c o r n p l é t e m e n t . ~ ~  
presque complètenient précipité par  S04Hz ; l'étain est compléte- 
ment précipite par  ce réactif. Le tungstène, lorsqu'il se trouve en 
grande quantité,  se  divise. lui-même entre le filtratum et  le préci- 
pité. En petite quantité,  il passe presque entièrement dans  le 
filtratum et  une proportion de I rriilligr. donne A celui-ci une 
coloration manifesterlient jaunhtre .  En présence des autres com- 
poses qui se prkcipitrnt k l 'état de sulfures, une petite quantité 
de t u n g s t h e  peut etre complètement précipitée avec eux, ou 
peut passer entiérerrient dans le filtratum, saris .cependant lui 
communiquer de  coloration jaune. Si l'on a obtenu un  précipité 
de sulfure, il est necessaire d'essayer le filtratum suivant  P. 40 
pour la recherçhe du t u n g s t h e ,  méine si ce filtratum est incolore. 
En présence des phosphates, même une quantité considérable de 
tungstène peut passer complètement dancl le filtratum. 

Procédé 40. - Si le filtratum séparé du  précipité formé par  
SOilI ' 'P.  39) exige u n  examen (vair P. 39), on l'évapore jusqu'h 
ce qu'il reste un  résidu parfaitement sec ; ce résidu est transvasé 
dans un  creuset de plaline et chauffé jusqu'à ce qu'il  ne se 
dégage plus de  f m E e  d e  SO 'W ; au résidu on ajoute un  peu 
d'HF1 et quelques gouttes de SO'IIz ; on Bvapore de  nouveau, puis  
on chauffe jusqu'à disparition cornplbte de fumées ; a u  résidu on 
+joute trois fois son volurne de NaeC03 solide, et I'on porte a u  
rouge sur  u n  brîllcur ; on  laisse refroidir ; on remplit le creuset 
avec de l'eau ; on chauffe afin de dissoudre la masse fondue, 
puis on filtre, si la liqueur n'est pas limpide ; on acidifie la solu- 
tion fortement avec AzO91, puis on fait bouillir. Si aucun préci- 
pité ne se sép;tre, on  évapore le liquide à siccité ; on humecte 
avec AzO3Il (D = 1.20) et  I'on évapore de  nouveau ii siccité ; on 
chauffe le résidu avec une suffisante quantité d'Az03H(D=1.10),  
afin de dissoudre l e  sel présent, et l'On abandonne au  repos Pen- 
dant quelque toinps, afin que le précipité se dépose. Qu'un préci- 
pité se forme ou non, on ajoute 2 cc. de S0411a ( I l =  ï .84) ; on éva- 
pore jusqu'ii apparition des fumées ; on  dilue avec 5 cc. d 'HU 
(D = 1.02), et  I'on ajoute un peu de zinc granulé. (Résidu et  
solution sont rejetés). 

Notes. - 1. Le traitement p a r  IIFI et SO'IIZ sert à éliminer l a  
silice qui aurai t  p u  &tre arnenke par  l'action des solutions alca- 
lines sur  les recipients en verre ou  prir la fusion avec Ka2C03f S ; 
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si l'on n'enlevait pas  la silice, celle-ci se séparerait avcc l'acide 
tungstique et rendrait incertaine la prksence de  ce cornposé. 

2. Lorsqu'on ajoute AzOYI à u n  tungstate alcalin, l'hydrate 
d'acide tiingst.ique se  sépare sous forme d'un précipité floconneux 
blanc, qui devient jaune p a r  ébullition et est plus compact. Une 
petite quantilé de  tungstène ne  peut pas être précipitée de cette 
rnaniére ; mais elle peut étre séparée soit sous forme d'une pou- 
dre iüune. soit sous forme de flocons de  rnème couleur, soit 
rnémc sous forme de taches jaunes, s u r  les bords d'une capsule 
lorsqu'urie solution est kvaporée à plusieurs reprises avcc de 
l'acide. 

3 .  D u s  le cas  d'un précipité jaune qiii se  sépare dt: la solu- 
tion par l'addilion de  ,lz03H, I'évaporalion avec SO"IIP et  l'addi- 
tion de zinc, qui  donne une coloration bleue foncbe, rie sert qu'à 
confirmer la présence du  tungstène. S'il y a présence de phos- 
phate, et si l'on n'a pas  obtenu de précipité jaune, l'essai de 
réduction avec le zinc est essentiel, ca r  le tungstérie nc se préci- 
pite pas en présence de  phosphate, mais  meme une proportion 
trés importante de  ct: composé n'empkche pas la prodiictinn de 
la coloration bleue par  le zinc, et Z riiilligr. de tungstène peut 
&tre retrouvé par  cette riiéthode. 

Procidé 42. - Si S0411Z a séparé un  précipité ab indant  (P. 39), 
celui-ci est placé dans u n  creuset en porcelaine; si, au contraire, 
le p r k i p i t é  est peu abondant, on  traite le filtre p a r  2 ou 3 cc. de 
(AZH')~S, et cela à plusieurs reprises, de façon à redissoudre le 
précipilé ; la solution est recueillie dans u n  creuset de  porcelaine 
et évaporée à siccitk ; le creuset est fermé avec u n  couvercle 
percé d'un trou p a r  leyuel on Idil p61iklrer un tube de porce- 
la ine;  p a r  ce tube on améne un courant de  naz HPS pendant 
qu'on chauffe le creuset graduelleinent d'abord, puis de 30 à 
50 minutes U. la température la plus hau te  qu'on puisse ohtenir 
avec le brûleur dont on dispose ; finalement la masse doit deve- 
nir d'un beau nnir ; on laisse refroidir le creuset, tout en miiinte- 
nan t  le passage de  112S ; le contenu du creuset est pulvérisé et 
transvasé dans une fiole d'Erlenirieyer ; s'il reste quelque peu de 
substance adhérente a u x  parois du  creuset, on dissout celle-ci 
avec 2 3cc. d'IIC1 (D = 1.20) chaud,  et l a  solution est ajoutée ?i 

la substance contenue dans  la fiole qui a @té traitée par 5 ou 
IO cc. d'IIC1 (D = 1.20) ctiaud ; Iü fiole est recouverte, et son 
contenu est port6 A l'ébullition jiisqu'A ce que les vapeurs déga- 
gkes ne  noircissent plus  un papier trempé dans une solution 
d'acétate de  plorrib ; on remplace l'acide qui  s'est évaporé; la 
solution est étendue de son volunie d'eau ; on filtre, e t  on lave le 
rksidu. (RtSsidu, P .  43 ; solution, P .  k2).  

Note. - 1. Les précipités dc TgS3 et  Y'S5 sont suffisnrrirrient 
solubles dans EICl chaud pour qu'il soit impossible de les skpa- 
re r  de S n S h t  Sb%' p a r  ce rkaclif. P a r  calcination dans une 
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atmosphère de  I12S, les sulfures de tungstène ct  de  vanadium 
sont transformés en sulfures T g 9  c l  VdS2, lesquels sont entière- 
ment insolubles dans  IlCl bouillant (D - 1.20). Cett,e cnlcinat,ion 
a pour but aussi de volatiliser As'sJ qni;poiirrait  être présent,  
lequel empdche la  précipitation du  tungstène. P a r  calcination, 
SnS' et Sb2SS sont convertis en sulfures noirs Sn5 et ShPS3, les- 
quels se dissolvent rapidement dans l1Cl ( D  = 1.20). S i  la calci- 
nation n'est pas suffisamment prolongée, le SnS2 est conservé 
simplement en or rnussif (SnS2), qui se  présente sous la  forme 
d'écailles jaunes A reflets métalliques, et celui-ci n'est que  très 
lentement dissous p a r  IICl chaud. Le courant de  H2S empéche 
les sulfures d'ètre convertis en  oxydes. 

Proci t l i  42. - La solution chlorhydrique (1'. 28) est évaporée 
nu volurne de 2 à 3 cc. ; on ajoute son égal volume d'eau et envi- 
ron Ogr.5 de  zinc finement granulé ; on laisse l a  réduction s'opé- 
rer pendant d ix  minutes ; o n  décante la solution d u  résidu inso- 
luble, après avoir laissé celui-ci se  déposer complètement a u  
fond du rkcipicnt. (Ils solution est rejetée). On ajoute a u  r l s idu  
2 à 4cc. d'l1CI ( D  = 2.20) ; on  chauffe avec précaution, jusqu'h 
ce quettout le zinc soit complètement dissous, puis on fait bouil- 
lir, jusqu'à ce que le rt5sidu soit disparu ; on additionne la solu- 
tion de  la moitié de son volume d'eau, e t  I'on filtre s u r  u n  petit 
filtre, en recueillant le filtratum dans  5ce. de  solution presque 
saturée de 11gC12. (Résidu, précipité ct  solution sont rejetés). 

Notes. - 1. Si l'étain semble être présent en quantité considé- 
rable (20milligr. ou plus), il cst plus avantageux de faire l'essai 
en ajoutant à la solution de  HgC12 une portion de la solution 
chloihydrique des sulfures calcinés, iinknédintement après que 
M2S a été klimini.,. Dans ce cas, il se produit un  prkcipith, et le 
traitement p a r  le zinc peut &tre supprimé. Car, après la calcina- 
tion des sulfures, l'étain se trouve h l'état de sulfure stanneux, 
et il n 'y  a aucun autre  composé qui puisse réduire la solution d e  
HgC12, puisque le  TgS2,  le MoS%t le VasZ sont entièrement inso- 
lubles dans lICl et que le S K I 3  ne donne aucune réduction. 
Dans le cas oii l'étain se trouve e n  petite quantite (5milligr. ou  
moins), il peut être cornplètcrncnt oxydé pendant l'ébullition d e  
la solution chlorhydrique ; c'est pourquoi il est nécessaire, pour 
que l'essai de cet élément soit concluant,, de  suivre k la let,tre les 
précautions qui  ont été i n d i q u h  plus h a u t ,  e t  I'on pourra  alors 
retrouver 1 milligr. d'ktain. 

2. Il n'est pas nécessaire de rechercher I'antirrioine & ce mo- 
ment, car le composé a ét6 précipité en grande partie p a r  H l S  
dans le  premier procédd de ce groupe. 

Procedé 43. - Le résidu iriçoluble dans IICl (P. 411 est :hauffé 
dans un récipient couvert s u r  u n  bain-marie avec 2 i 8 cc. de  
Az03H (il = 1.421 et  .I il 2 cc. d'IICI (D = 1.20), jusqu'h ce que 
tout soit dissous, :I l'exceptiori de quelques traces de  particules 
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noires qui deviennent d 'un jaune pur .  S'il y a un résidu, on 
ajoute B la solutiori un égal volume d'eau ; on laisse le résidu se 
déposer, et l'on décante le liquide sur  un  filtre ; le filtratum ou 
la solution non filtrke, s'il n'y a pas de  résidu, est additionnée 
de 2 k 3 cc. de  SOtII1 ( D  = 1.841, et  l'on évapore jusqu'k appari- 
tion de furnées ; on maintient il cette température pendant 3 ou 
5 minutes ; on laisse refroidir, puis  on ajoute 5 cc. d'eau ; on 
laisse le résidu se  déposer, et l'on d é c a n t e l a  solution sur un 
filtre. (RCsidu, P.  44 ; solution, P. 45). 

Notes. - 1. Mème 200 milligr. de  sulfure calciné XoSQont 
corripleteirierit dissous p a r  2Occ. d u  rriélarige d'Az0311 + IICI, el, 
comme une  plus grande quantité de  ce corriposé ne peut pas &tre 
présente d a n s  ce précipit6, il n 'y a aucun danger k ce que le 
molybdène masque l'essai du tungstkne, pourvu que l'acide ne 
soit pas  entièrement évaporé, car s i  l'on conccntre trop In solu- 
tion acide, le Mou3 peut se séparer sous l'aspect d'une poudre 
blanche ou légèrement jaunâtre, laquelle ne peut se rrdissoudre 
que  dnns un très grand excès d'AzO3II. 

2. Une quantité inéme très petite d e  lungst&ne (1 2 riiilligr.), 
lorsqu'il est seul. peut étre netteinent caracterisée sous la forme 
d'un residu jaune par  le  traitement avec AzOSll  et IICI ; mais 
lorsqu'il y a aussi d u  molybdène en quantité importante 
(iOOmilligr.), une proportion assez grande de tungstbne peut 
rester en solution (au moins 4 milligr.).  Après avoir chauffe 
avec SOLI12, une quantiti: même t rès  petite de  tungstène (2  inil- 
ligr.) se  sépare toujours sous l'aspect d'une poudre jaune. 

3. Si aucun résidu jaune n'est obtenu ici ou du filtratum pro- 
venant  de la précipitatidn par  H%O' (P. 40), on  ne  peut pas con- 
clure à l 'absence du  tungsténe dans  la  substance, v u  qu'il a pu 
passer dans la solution principale d'Az03H (P. 6), comme cela a 
éte mentionne dans P. 5 ,  N .  1). 

Procidi 44. - On ajoute a u  résidu insoluble dans AeU3H et 
SO'H' ('P. 4.3) 2 li 3cc. d'HCI ( D  = 1.12) ; on évapore A siccité, et 
le résidu est traité p a r  2cc.  d'lIC1 (D = 1.22) e t  quelques gra- 
nules de zinc. 

flote. - 1. L'évaporation avec HCI a pour  but  d'enlever AzOsIB 
q u i  pourrait  rester dans le résidu. Ménie e n  prksence de Orngr.5 
de  tungstène, il se produit uiie coloration bleue très nette ; une 
plus grande quantit6 de  ce composé donnerait une coloration 
bleu-noir de trEs grande intensité. Cette coloration est due à un 
précipite restant en suspensiori, qui se coagule rapidement et 
qu i  consiste en u n  hydrate  d'oxyde interrnediaire entre Tg03 et 
TgO" Le molybrl&ne, e n  présence d'IICI concentre, tel qu'il est 
employé dnns cet essai, ne  donne pas une  coloration blcuc avec 
le zinc, mais une série d e  colorations jaune,  orangé fonce, vert- 
lmin  et finalement b rune  ou hriin-olive. E n  solution d'IICI Cten 
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due, le molybdène, in&me en petite quantité,  donnr. i~rirnédiate- 
nient une coloration bleue foncée h la solution. 

Procédé 43. - On ajoute à la solution SO'II2 (P .  43) des sul- 
fures calcinés 1 9. 2cc. d'une solution à 10 p. 100 de sulfocyanure 
dc potassium e t  quelques granules de  zinc. 

Note. - 1. Si une  coloration rouge apparaî t  aprks l'addition 
du zinc, celle ci prouve la présence du  molybdéne. Le fer don- 
nerait une coloration rouge avec le sulfocyanure seul, mais cette 
coloration disparaît  immédiatement par  I'aildition du zinc (1). 

II. C .  

Dosage de la milioe dans l e n  minerais de  fer con- 
tenand de I'nloniine. - II. GRMIAM DEAY (Chemical News, 
1906: p. 308). - On sait que,  si le résidu insoluble Iaiss6 par  le 
traitement d 'un minerai de  fer par  un  acide est  calcin6 pendant 
un temps tr&s court ,  I'aluinine n'est plus soluble dans HC1 con- 
centre. C'est s u r  cette proprikti: que l 'autcur a imaginé u n e  
méthode rapide pour le dosage de  In silice dans quelques mine- 
rais. 

i sr.  de rninerai finelnent pulvérisé est dissous à chaud d a n s  
25cc. d'lIC1 concentré ; I'ébulliLion est rriainlenue jusyu'& ce que 
tout le fer soit dissous ; on ajoute 2 ou 3 gouttes d't\z03H vers la 
fin, et inéme davantages'il existe beaucoup de pyrite dans l'échan- 
tillon. Presque tous les minerais de fer sont attaques p a r  ce 
procédé ; si u n  minerai résistait. les résultats seraient sans  
valeur. 

La solution obtenue est évaporée h siccité ; le résidu est repris 
par une petite quant i té  d'HC1 concentré ; on fait bouillir jusqu'h 
ce que tout le chlorure ferrique soit dissous ; on dilue légèrement ; 
on filtre et on lave avec IICl cliilud et dilué de son voliirrie d'eau. 
Si l'on désire faire un dosage d'alumine, le filtratuin et l'insoluble 
doivent étre traités conjointement. 

Le filtre humide et son contenu sont transvasés dans un  creu- 
set de platine ; le  filtre est brhli: soigncuscment à la manière 
ordinaire ; on place le couvercle du creuset, puis on ehauffe pen- 
dant 2 ou 3 minutes sur  un brûleur;  orï laisse refroidir, puis  
la niasse calcinée est hrisée avec le hoiit d'un agitateur en 
verre et transvasée dans un  bécher, où on  la traite pendant 
7 ou 8 rriiriutes avec HCI concentre et  bouillant. Le rksidu inso- 
luble, qu'on peut considérer pratiquernent comme de  la  silice 
pure, est filtré, lavé et  calciné. 11. C. 

(i)  :Vote du traducteur. - Le texte anglais s'arri'te ici, l 'auteur n'a pas 
cru >ans doute devoir donner les détails pour la recherche des métaux 
communs, dont les reactions sont bien connues des  analystes. 
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Le lait, la e ~ e ~ u e ,  le L e u r r e  et les froiiiirges, par 
L. LINDET, docteur és sciences, professeur A l'Institut national agrono- 
mique. i vol. de  317 pages (Gaulhier-Villars, éditeurs, quai des Grands- 
Augustins, 53, & Paris) .  Prix : 12 f r .  - M. i.indet s'est proposé d'expo- 
ser les notions pouvant être considérées comme l a  base actuelle de 
l'industrie laitière. Ce sont, comme i l  le dit, les principes de celle 
industrie. On sait quelle es1 son iinportarice en  France, oii la production 
annuelle du lait  est  d'environ 80 millions d'hectolitres. Or, pendant ces 
derniéres années,  le developpcment scientifique de l'industrie laitière 
a ét6 particulièrement intkressant. 

L'ouvrage que vient de publier M .  Lindet a pour but de faire res- 
sortir l'état actuel de rios connaissances sur l a  constitulion du lait, s u r  
les méthodes d'analyse qui permettent de déceler sa valeur et sa 
pureté, sur les principes scientifiques et les pratiques des diffërentes 
transformations que I'iiidustrie lui fait. subir. 

Le chapitre Ier  est consacré au lait : constitution, analyse, composi- 
t ion chimique et ses variations, falsifications e t  altérations, conser- 
vation. 

Dans le ehapilre I l ,  l 'auteur traite d e  la crbme et  du lait écrémé. 
Le chapitre III est consacre au beurre ;  enfin le chapitre 1V traite 

des fromages. 
Nous ne saurions t.rop recommander la lecture de cet ouvrage trés 

documente et très intéressant tous les chiinistcs appelés A s'occuper 
de ces questionk, soit au  point de vue analytique, soit au point de vue 
industriel. 

NOVVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Arrêté fixant I c a  méthodes que doivent suivre  les 
l a l ~ o r m î o i r e s  o T U c i c l s  pour l ' a n a l y s e  des c o n R î u r e s ,  
d e e  sirops, des miels, des iimonacles et des sucres. 

Confitures et sirops. 

Recherche de l'addition du glucose. - Les confilures, sirops,' etc., 
doivent, s'ils sont vendus sous l'étiquette pur  sucre, n e  contenir, 
comme produits sucrés, que le sucre des fruits qui ont servi à les pré- 
parer e t  le saccharose qu'on a ajoute pour en  assurer la conservalion. 
Les sucres des fruits sont, en général, constitués par un mélange de 
saccharose, de sucre inverti, et qiielqut.fois d'un excès de léviilose 
pommes, poires, etc.) .  Le saccharose ajouté se retrouve, dans les 
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confitures e t  les sirops, en partie à l'etat primitif, en partie I'Êtat de 
sucre inverti, provenant de l'action des acides du fruit .  

Le saccharose peut elre frauduleusement remplacé, en tout ou par- 
tie, dans les confitures et les sirops, par du  glucose, et. le produit corn- 
inercial qu'on choisit, dans ce cas, est le sirop cristal, qui, en géneral, 
renferme une forte proportion de dextrine. 

1. - Si, par les procédés ordinaires du dosage des sucres, qui font 
l'ob,jet d'un autre rapport, on constate une  predominance natable du  
glucose par rapport au  lévulose, on peut conclure à l'addition du glu- 
cose. 

II .  - 1,e glucose é tant  ajouté à l'état de sirop cristal, ainsi qu'il 
a été dit précédemment, il est bon de completer, dans  ce cas, l'ana- 
lgse en recherchant l a  dextrine, qui,  dans le sirop cristal, accompagne 
toujours le glucose. 

II convient d'effectuer cette recherche tic l a  facon suivante : 
Prendre 10 gr. de confiture ou 2Ogr. de sirop ; délayer dans  un 

peu d'eau tiède et faire passer dans  un ballon jauge de  100cc. incom- 
plètement rempli ; ajouter 2gr .  de carbonate de chaux, délayé dans u n  
peu d'eau ; agiter pendant quelque temps et  verser 2 cc.5 d 'une 
solution saturée B froid d'acétate neutre de plomb ; compleler ii 
100 cc. ; agiter et filtrer ; prendre 30cc. du filtratum, ce qui corres- 
pond B 5 g r .  de  confiture ou ti 10 g r .  de sirop ; concentrer le liquide 
au bain-marie, jiisqu'ii consistance sirupeuse, e n  agitant, et ajouter, 
lorsque la masse est refroidie vers 500, 3 B 4 cc. d'HG1 pur ; verser 
goutte B goutte le liquide ainsi obtenu, et  en agitant constamment,  
dans 50 cc. d'alcool ti 900; laisser reposer pendant deux & trois heures 
et décanter le liquide limpide sur un filtre : laver A l'alcool, piiis dis- 
soudre le résidu dans l'eau bouillante, en recueillant le filtratum dans  
une fiole jaugée k 50 cc. et completer 50 cc. ; agiter le liquide, s'il est 
coloré, avec lin peu d e  noir animal  fin, filtrer et  polariser. 

Si la déviation est fortemerit dextrogyre. et  si le liquide précipite de 
nouveau par l'alcool, on peut conclure la présence de l a  dextrine. 

111. - II est  utile de confirmer ce premier jugement par une 
recherche plus eomplkte. 

La précipitation de la dextrine entrainant toujours un peu des sucres 
qui l 'accompagnent, on  peut doser ceux-ci e t  voir dans quelle mesure 
ils contribuent ti la rotation droite constatée. Ceux-ci sont constitues 
par un melange de  saccharose, de  sucre inverti et de  glucose, s'il y a 
eu addition de  glucose. 

On opère comme précédemment, mais sur  une quanlité double de 
confiture ou de sirop, d e  façon à prélever 100cc. de  liqueur filtiee, 
correspondant il i0  gr. de confiture ou 20 g r .  de  sirop ; on inverlit le 
saccharose, en employant le procédé Cierget, qui ne touche pas la dex- 
tr ine;  pour cela, on prend 40cc. d e  la liqueur ci-dessus, et on les 
introduit dans une fiole de 50 cc. ; on ajoute 4 cc. d'HG1 ; on chauffe 
progressivement. dtiris un bain-marie dont on élève la ternpbrature de 
Façon que le liquide de la fiole passe & 670-68O en dix douze minutes ; 
on l a i s e  refroidir;  on ajoute 4cc. de soude conceulree ; on parfait 
50ec., piiis on  dose le sucre rhducteur par la liqueur de  Fehling (voir 
l'instruction sur le dosage des sucres) ; le résultat, multiplié par i,25, 
indique l a  quantité totale de  sucre réducteur et de saccharose inverti 
dans 4 gr .  de confiture ou 8 gr .  de sirop ; on déduit ce que 5 gr .  de 
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confiture ou 10 gr. de sirop contienncnt de  sucre réducteur et de sac. 
charose ; on prend alors 50 cc. de la liqueur primitive filtrée, et I'on 
ajoute, soit Oec.5 de SO'H', et I'on chauffe en autoclave pendant une 
heure k 1100, soit O cc.5 d'ACI, et  I'on chauffe, pendant trois heures, 
ail réfriqérant ascendant ; on laisse refroidir; on sa ture  avec O cc.5 de 
soude conccntrke; on  amène  le liquide à 50cc. ,  et  l 'on dose le sucre 
rbducteur la liqueur de  Fehling. La différenceentre les deux dosages, 
multipliée par O$, donne la quanti té de  dextrine contenue dans 5 g r .  
de  confiture ou iOgr.  de sirop. On admel  que la dextrine pure ne 
reduit pas l a  liqueur de Fehling ; quand méme elle donnerait une 
Iegbre réduction dans le premier essai, celle-ci n'arnèncrait dans le 
rhsultat du  calcul qu'une erreur en moins. 

Si le produit est vendu sous le nom de  fanfaisie, l'examen est limite 
à la recherche des substances antiseptiques et des colorants interdits 
(voir les instructions spéciales). 

Recherche de la gélatine. - La gélatine, qu'on ajoute quelquefois aux 
confitures (tout au  moins à celles qui p rken len t  l'aspect de  gelée),sux 
gelées de  fruits, aux sirops de gomme, aux bonbons, etc. ,  peut etre 
reconnue d e  la façon suivante : on prend 30 g r .  environ du produit 
dans lequel on soupyonne la présence de  I t i  gélatine, et l'on dissout 
dans un peu d'eau ; on précipite par l'alcool ; on recueille le précipité, 
et  I'on en fait. deux parts;  on chauffe l'une d'elles dans  un tube il essai, 
e n  presence de chaux vive ou de  soude concentrée ; il se produit uu 
dégagement notable d'ammoniaque ; on dissout l 'autre portion et I'on 
essaye la précipitation, soit par l'acide picrique, soit par le tannin.  

On peut Pgaleinent profiter de la propriété qn'exerce ['aldéhyde for- 
mique d'insolubiliser la gélatine, d'après la méthode indiquée par 
M .  Trillat ; h cet effet, on opère de  la manière suivante : 25gr .  de 
substance sont directement evaporbs dans une capsule au bain-marie, 
après dissolution préalable et  filtration, s'il y a lieu, afin de séparer les 
malières insolubles. I.'évaporalion doit étre poiissee jusqu'k consis- 
tance de  sirop trés Cpais ; on retire l a  capsule, e t  I'on imprègne 1i: 
résidu avec 5 cc. d'une solution d'aldEhpde formique du commerce 
étendue h 10 p 100 ; on évapore de nouveau le plus possible, au  bain- 
marie ; la matière albuminoïde, s'il en existe dans le résidu, est inso- 
lubilisée par ce traitenient ; on l'isole e n  la déharrassant des subu- 
tances qui l ' a ccompagne~ t  par un  traitement k l'eau bouillante, au 
besoin alcalinisée ou acidiiïée ; la gélatine insolubilisée reste comme 
résidu transparent,  souvent attaché au tond de la capsule ; on peut la 
sécher et évaluer son poids. 

Recheixhe de la gélose. - La gélatine est  quelquefois remplucée,dans 
les produits aliirieutaires, par de la gelose. 

1. - Celle-ci renlerrne. en général, des diatomées, telles que 
I'arachnoïdiscus japonicus; ces algues microscopiques, renfermées dans 
une  charpente siliceuse, sont inattaquables par les acides. II convient 
alors d 'opérer de la façon suivante :  o n  chauffe i1oDgr. de  confiture 
avec 300 cc. d'eau et 5 cc. de S O ~ l P  ; on filtre sur  un linge grossier, 
on laisse déposer, puis on filtre le di.pAt ; on skche le filtre et I'on 
brûle celui-ci avec son contenu &l 'aide d 'un  melange constitué par une 
parlie de S04H3 et trois parties d'Az03I-I; on  étend d'eau l e  liquide,et 
l'on recherche, dans le depût, les diatomées au moyen du microscope. 

Le m h e  r6sultat s'obtient beaucoup plus rapidement par lacentri-  
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fugation : on place 10 gr. de gelée de  confiture d~~~ un tilbe ; on les 
délaye avec ?cc .  d'HC1, et l'on chauffr au bain-marie jusqu'& liquéfac- 
tion corripl5te ; on centrifuge, puis, h l'aide d'une pipette effilée, on 
prilève un peu du d6pBt pour l 'examiner au microscope. [,es diatoinées 
s'y trouvent mélangées h des debris cellulosiques plus ou moins abon- 
dants, suivant la nature d e  la confiture examinée. 

II. - Certaines géloses ne  renfermant pas de dia!ornées,il est néces- 
saire, quand, malgré les apparences, on ne peut caractdriser la gélose 
par le procédd ci-dessus, de  recourir aux ~nétt iodes suivantes : 

Si la confiture renferme de la gélatine : 
Placer 30 gr. de cnnfiture dans une capsule de porcelaine d e  25Occ.; 

ajouler 10 cc. d'eau e l  chsufîer pendant quelques instants au bain- 
marie en agilant ; retirer la capsule du bain-niarie et  ajouter 150 cc. 
d'alcool h 990 ; abandonner au  repos pendant douze heures ; décanter 
la parlie liquide e t  la rejeter ; reprendre le précipité adhérent aux 
parois par 50 cc. d'eau distilltie ; faire bouillir ; ajouter de l'eau de  
chaux jusqu'a reaction franchement alcaline; faire bouillir e l  séparer,  
sur une toile, le précipite gélatineux de pectate de  chaux ; neutraliser 
la liqueur filtrée par une solution étendue d'acide oxalique, en main- 
tenant une réilclion l é g ~ k e ~ n e n t  alcaline ; concentrer au bain-marie 
jusqu'8 siccité et  diviser le résidu au mooen d'une baguette de  verre 8 
bout aplati ; verser 2 cc. d e  formol comrncrcial, afin d'insolubiliser la 
gélatine ; agiter e t  évaporer de nouveau A siccile ; reprendre le résidu 
par 30 cc. d'eau ; faire bouillir ; fillrer sur un entonnoir à filtration 
chaude ; evapurer la liqueur jusqu'h 6 ou 8 cc. et voir si le résidu se 
reprend en gelée par refroidissement. 

Si la confiture ne renferme pas de gélatine,on execute, pour carac- 
t&riser la gelose, Ics mérncs opérations, à l'exception de l'addition de  
formol. 

Recherche des anliseplipues (ac ide  salicylique, acide benzoiyue, ac ide  
bu~. ique)  ; de ln suççhatine el conyi~zères  (Voir l'instruction spéciale). 

llecherche des éléments microscopiques pour car-aclérisev l e s  t i .urts em- 
ployés dans  la fabrication des confitures.  - Certains fruits, cerises, fi-am- 
boises, groscilles, coings, présentent, au sein de leurs gelées, des elé- 
ments auatorniques qui peuvent les caractériser. Les planches publiées 
dans le traite d'analyses de Villiers 21 Collin peuvent servir de guide 
pour l a  recherche de ces éléments. 

Recherche de l 'acide ta i - t r ique .  - On admet que les fruils destines h 
la fabricalion des confitures ne renferment pas d'acide tarlr ique en 
quantité notable. La  prdsence de celui-ci peut faire présumer la 
fraude ; pour le rechercher, 50gr.  de  confiture sont epuisès, en  plu- 
sieiirs fois, par 200ec. d'alcool ;1 930, et ies liqiienrs alcooliques, sépa- 
rSes par filtration, sont évaporées A siccité au bain-marie ; le résidu 
est repris par l'eau distillée, et  la solution, rendue légérernent ammo- 
niacale, es1 additionnée d e  chlorure de calcium et portée à I'ebulli- 
lion ; après refroidissement, le précipité est  sépare par décantation 
on par filtratinn et dissous dans  I'ean bouillante en  présence d'une 
quantité de carbonate d e  potasse suffisante pour rendre l a  liqueur 
légèrement alcaline;  le précipité de carbonate de chaux est éliminé 
par filtration, et l a  liqueur,qu'on acidule par l'acide acétique, est ame- 
née au  volume de 100cc. ; on en  prélève %cc., dans lesquels on pré- 
cipite le bitarlrate de  potassium par 50cc. d'un inelange ~4 vuliiir~es 
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égaux d'alcool et  d'éther, afin d'y doser l'acide tartrique, comme il est 
dit h propos des vins. 

i c c .  de  soude décinormale correspond Ogr.0119 d'acide tar-  
trique. 

Miels. 

Le miel est  bien mélange avant de procéder A l 'analyse. Le meil- 
leur moyen d'obtenir ce mélange consiste a placer le récipient qui con- 
tient le miel dans de  l'eau tiéde jusqu'h liquéfaction suffisante. 

On pèse 25 gr.  de miel, qu'on dissout dans l 'eau; on amene le 
liquide au voluine de 250 cc. dans un ballon jaugé. 
Examen microscopique. - Une partie de l a  solution ci-dessus est cen- 

trifugée, el  le depot est examiné au microscope, & u n  faible grossisse- 
m e n t  ; on constate, dans les miels naturels, lu présence de grairis de 
pollen e t  de quelques particules de cire. Les miels mal préparés peu- 
vent renfermer des débris d'organes d'abeille. On n e  doit pas trouver 
de grains d'amidon dans ce dep6t. 

Sucres. - On détermine, au moyen de deux dosages à la liqueur de 
Fehling, les sucres r6ducteur~ avant et  apr ts  inversion ; on exprime 
en saccharose la ditErence entre ces deux résultais, en multipliant 
cette difference par 0,95. 

On détermine aussi le p o ~ v o i r  rolatoire de l a  solution du miel h 
10 p. 100 avant et aprks inversion. 

Uexlrine. - Dissoudre 2Jgr.  de miel dans 20Occ. d'eau ; ajouter 
5 gr. de levure exempte d'amidon et  laisser feririent,er le liquide A 3Q0 
pendant trois jours ; filtrer ; recueillir 200 cc. du liquide filtre, qu'on 
concentre à %cc.  environ ; verser ce liquide goutte à goutte, et  en 
agitant constamment, dans  100 cc. d'alcool à 930 ; laisser reposer pen- 
d a n t  deux à trois heures ; recueillir le prkcipité sur un filtre ; le laver 
à l'alcool, puis le redissoudre dans l'eau boiiillanlc ; arriener la solu- 
tion au  volume de BO ci:. ; en  prendre le pouvoir rotatoire ; si celui-ci 
est nettement dextrogyre, prendre le pouvoir réducteur ; évaluer ce 
pouvoir réducteur cn glucose ; calculer le pouvoir rotatoire correspon- 
dant  à celui-ci et  retrancher ce pouvoir rotatoire de celui obtenu pré- 
cédemment. S'il reste ainsi  u n  pouvoir rotatoire droit, celui ci per- 
niet. de soupçonner la présence de la dexlrinc et  d'évaluer celle-ci. 

Limonades. 
Recherche du glucose. - Opérer comme il a été dit pour les sirops et 

confitures, mais en einployant 50 cc.  d e  limonade. 
Recherche des antiseptiques e t  de la saccharine. - On recherche l'acide 

salicyliqiie, l'acide benzoïque, l'acide borique, la saccharine et ses 
congénères (Voir l'instruction spéciale). 

Sucres en poudre. 
Le sucre en poudre doit être entiérement solub!e dans l'eau et don- 

ner au polarimètre la rotation d u  sucre pur.  
S'il n'est pas complelcment soluble, on laisse déposer l a  solution, 

e t  l'on examine le résidu au microscope, aiin d'en determiner la 
nature.  

On s'assure que le liquide limpide ne se colore pas par ébullilion 
avec la potasse et ne  réduit pas la liqueur de Fehling. 
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Décret relatlf an service d'inspeetioa des lahora- 
tolren et Ctahllssament~ de: vente de@ denrées et  
produits pharmacentIrlues et  ~l lmentaires;  arrêté 
nommant le chef de ee service. - Le priisidcnt de l a  
Rkpublique française, 

Vu l'article 75 de la loi de finances du 30 janvier 1907, autorisant la 
création, au minislére de  l'Agriciiltiire, d'un emplni de chef de service 
pour l'inspection des laboratoires et établissements de vente des den- 
rces et produits pharmaceutiques et  alimentaires ; 

Vu les décrets d'administration publique reglementant le personnel 
de l'administration centrale du ministère de l'Agriculture; 

Six la proposition du ministre de l'Agriculture, 
L)ecri.tr. : 

Art l e r .  - Le service d'inspection des laboratoires et  établissements 
de vente des denr6es el produits pharrriaceuliqiies el alimentaires est 
charge de surveiller I'execution d e  toutes les lois relatives la répres- 
sion des fraudes en iiialiére de produits pharmaceutiques et\al imen- 
taires 

Art. 2 .  - Ce service comprend le personnel ci-nprèe, qui est  incor- 
pore dans les cadres de I'adrriinistration centrale : 

1 chef de  service. 
4 comriiis. 

Art. 3. - Le traitement du chef de  service est fixe de  7.000 à 
11.000 fr. par  an ,  par avancements successifs de  1.000 fr.. dans les 
formm previics par le rkglement concernant le personnel de l'admi- 
nistration centrale. 

Le traitcment des commis et  les conditions d'avancement sont f ixés 
d'aprés les mcnies bases que celles prévues par le niéme reglement 
pour les commis de tous grades de l'adrriinistration centrale. 

Art. 4 .  - Les ministres de l'Agriculture et des Finances sont char- 
ges. chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution d u  présent décret. 

Fait ti I{ambouillet le 24 avril 1907. 
A. FALLIÈRES. 

Par le Président de la République : 
U P  ministi-e de  l'Agriculture, 

J .  Runu. 
Le ministre des Finances. 

J .  CAILLAUX. 

Par arreté du ministre d e  l'Agriculture en date d u  26 avril 1901, 
rendu en exécution du précédent décret, M .  Roux (Eugène) a été 
nommé chef du service prévu par ledit décret. 

Arrèté admettant l e  laboratoire mualcipal dc 
Toolnase é procéder aux analynes prévoes par l e  
loi mnr lem frriodeo. - Par  arrêté du ministre de l'Agriculture 
en date du 27 avril 1907. le laboratoire municipal de Toulouse est 
admis a proceder aux analyses des boissons, denrées alimenlaires e t  
produits agricoles. 

Le ressort de ce laboraloire comprend les départements de la Haute- 
Garonne, du  Lot. di1 Tarn-et-Garonne. du Tarn,  du  Gers e t  de I'AriCge. 
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Prix de la Société chimique. - Nous  avons  annoncé,  dans 
l e  ni imero d e  février  d e  ce Recueil,  que l a  Société  chimique d e  France 
dis tr ibuerai t  ses  pr ix d a n s  son  assemblée génkrale ,  qui  devait étre 
t e n u e  à Par i s  pendan t  les fêles d e  l a  Pen tecd te .  

Voici la  liste des pr ix dis t r ibués avec  les n o m s  des lauréats  : 
Prix de chimie organique, RI. Locquin. 
P r i x  de la Chambre syndicale des grains e t  farines, M .  Collin. 
Prix  de ln Chambre syndz'caledesprnduits pl~armaceutiques, M .  Combes. 
P r i x  de la Pharmacie centrale de France. M .  Pe'pin (1'. prix) e t  M. Tam- 

bon (Se prix) .  
Prix  de la  Chambt,e syndicale des cuirs et  peaux, deux  encourage- 

m e n t s  d e  100 f rancs  ti MM. Ferd inand  J e a n  e l  F raho t .  
P r i x  du Syndical de la parfumerie ,  M. Laloue.  
Prix  du Syndicat des huiles essentiellrs. un encouragement  d e  

200 francs M. Rodié. 

ERRATUM 

Dans l e  nun ié io  d e  iiiai 1907, page 185, au lieu d e  : 

10 X ?/ 
;C=- 

X 
lire  : 

O 10 X ?4 x = - 
X 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous informons nos lecteurs qii'cn qualité d e  secrEtuire gtnéral  du Syn- 

dicat des  cliiniistes, nous nous cli~irgeoiis, lorsque les deniandes et les 
ofires le permettent, de procurer des cliiniislcs aux induslriels qui en ont 
I~esoin et  des places aux cliimistes qui  sont à la reclierclie d'un emploi. 
Les insertions que  iious faisons dans  les Annales sont  absolument gra- 
ruiles. S ' a d r ~ s s e r  à BI. Crinon, 45, rue Turenne,  Paris 3 0 .  

S u r  l a  demande de JI. le seciktaire d e  I'Associalion des anciens é16ves 
de l 'Institut de chimie appliquke, nous informons les industriels qu'il- 
peuvent aussi demander  des chirnistas e n  s'adressant à lui,  3, rucYiclies 
el, Pa r i s  (O). 

L'Association amicale des iinciens dèves  de l'Institut national agrono- 
inique ost à in2rrie chaque année d'offrir à hlM. les indust,riels, chi- 
mistes, e tc . ,  le concours de plusieurs ingCni~urs  agronomes. 

Priace d'adresser les demarides a u  sihge s o t i d  de l'Association. 16, rue 
Claude Bernard, Paris, s r .  
CHIMISTE ayant  &te dans l'industrie. connaissant les rrisl.i&res grasses, 

a u  courant du commerce, connaissant trois !anhues étran- 
~ ( / ? P P .  üncier l~~err ier~t  chimiste 1111 ~niriisttjre d c  1'aprir:ullure. capable d e  
c iriger une  usine, cherche situation serieuse dans 1';ndustrie. Excellentes 
réferences. - Adresser les offres a u  bureau des Annales, aux initiales 
G. R . ,  43, rue  Turenne, l'c~r'is. 

ON DENANDE "11 gar'un de laliorüloirt! ayüril déjb fait iir i  stage 
suffisant p ' m r  etre hien a u  courant d u  service. - 

S'adresser a u  bureau des Annales. 

Le Girant : C. CRISOS. 

L A V A L .  - I M l ~ R I i I K R T E  L. RARNEDUD ET C" 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

dpparell pour le dosage de l'aoide anrbonlque 
dan@ l e a  aarhonates, 

Par M. P .  MALHERBE. 

Tous les appareils construils pour le  dosage de  l'acide carbo- 
nique dans les carbonates rbclainent une surveillance très suivie 
perdant I'opkration, afin d'bviter que,  p a r  suite de l'arrét riiomen- 
tant! du dégagement de  I'acide carbonique ou par  refroidisse- 
ment du ballon, il y ai t  absorption de l'acide sulfurique concentré 
du  flacon dessécheur dans  lequel plonge le tube de dégagement. 
L'acide sulfurique conceritré, arr ivant  dans le liquide acide et 
géiikralernent tiède, s'y ~riélange e n  dhgageant une grande quan-  
titb de chaleur et provoque un désagement brusque d'acide 
carbonique (avec les carbonates alcalins), accoinpitgné d'une 
précipitation de sulfate insoluble (avec les carbonates d e  chaux,  
de strontium, de  baryte  et  d e  plomb), qui  enrobe le carbonate 
inattaqué et empêche l'attaque ultbrieure. 

Dans quelques appareils, on  a reniédii: à cet inconvénient en 
interposant, entre le  tube de dégagement de  I'acide carbonique 
et I'acide sulfurique concentré, une  ampoule d e  siîreté qui  retient 
celui-ci en cas d'absorption, rnais, dans ces appareils,  l 'ampoule 
de sbreté est soudée k l ' intérieur du flacon dessécheur, et, s'il s e  
salit ou si le tube d e  dégagement se  bouche, il est irripossible de 
le  rieltoyer. 

Afin d'éviter ces défectuosités, on a fait souder l'ampoule de 
siîret.6, rion s u r  l'appareil e t  h poste fixe, mais  s u r  le bouchon 
très large d u  cylindre dessécheur;  autrement di t  c'est une  clo- 
che qui  fait usage de  bouchon et qui est renversée s u r  le tube de 
dégagement, qui  est droit. 

Il suffit d'enlever ce bouchon pour pouvoir nettoyer facilement 
toutes les pièces de l'appareil. En  outre, le volume de  ce cylindre 
est calculé de  manière qu'en cas d'absorption, il puisse contenir 
1ü quantité d'acide sulfurique qui s'élève gériéralenlerit et en 
inarche norrriale dans la partie annulaire ?i la moitié d e  l a  hau-  
teur du cylindre. 

Dans le ri~odéle A ,  les deux réservoirs à acides portent u n e  
tubulure latérale, ce qui permet d e  brancher  trEs facilement 
l'appareil s u r  u n  aspirateur pour  déplacer I'acide carbonique h 
la fin de l'attaque, avant  de  faire la peske. 

JUILLET 1907. 
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Dans les dosages de grande pr6cision, on pourra d'abord des- 
s k h e r  l'air & l'entrée dans un tube garni de ponce sulfiirique, et 
de méme A la sortie. On pèsera ce dernier, pour constater s'il y a 
augmentation de poids (ghérülernent cette augmentation n'atteint 
pas uri rnilligrürri~rie). 

TA1appareil rendra service pour le dosage de  l'acide carbonique 
dans les carbonates de fer de certains minerais et surtout dans 
les carbonates de magnésie (giohcrtite, dolomie), qui sont inat- 
tnquahles par l'acide nitrique ; il faut alors employer l'acide 
chlorhydrique concentré et chaud. 
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Uans cette opération, il y a danger  d'absorption k chaque ins- 
tant, cause di1 dégagement d u  gaz chlorhydrique qu'il faut  
condenser en mettant  cette fois, non plus de l'acide sulfurique 
concentré, mais de l'eau ou une solution alcaline étendue 
(exempte d'acide carbonique) et  complétant cette ahsorption dif- 
ficile par  passage d u  gaz carbonique d a n s  des tubes en U con- 
tenant soit du sulfate de cuivre desséché, soit d u  ferrocya~iure de  
potassium, soit d u  borate de  soude, et finalement desséchant le  
gaz dans u n  tube 2 ponce sulfurique. Tous ces appareils peuvent 
être suspendus à la tige horizontale d 'un  support,  tout comme 
les tubes employés pour une  analyse organique, ainsi q u e  le  
montre la figure C.  

L'appareil B est u n  peu plus complique, en ce sens que,  pour  
h i t e r  le bouchage d e  l'appareil B l'aide de caoutchoucs fermés 
par un bout de  baguette deverre ,  les bouchons remplissent ce rdle, 
car l'un est percé d'un trou placé e n  face de  l'ouverture du tube 
latéral, et l 'autre porte une  rainure allant B mi-hauteur du  bou- 
chon e t  faisant communiquer le tube de  dégagement avec l 'appa- 
reil. Une simple rotation des bouchons suffit pour  fermer I'ap- 
pareil, qu i  peut ê tre  pesC lorsqu'il est ainsi absolummt clos (1). 

Madifieatlon ir l'aréomètre Regnard, 

Par M. Exm. I'ozzr-ESCOT. 

L'uréornètre de Regnard est utilisé en raison de sa  simp1icit.E e t  
de la grande facilite avec laquelle on  peut le nettoyer en y faisant  
passer u n  couraiil 
d'eau; par  contre, ' 

a- il a u n  grave d é -  
faut pratique : sa b -  
fermeture. 

J'ai modifi6 cet 
appareil d e  la ma- 
niére suivante en 
lui conservant son 
aspect et s a  techni- 
que si simple ; seuls 
les bouchons de 
caoutchouc sont rerriplacés par  des bouchons e n  verre  rodé, cons- 
truits de  la. façon suivante : 

(1) Les appareils mentionnes dans cet article sont con*ruita par la 
maison Fontaine, 54, rue Racine, à Paris. 
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-1, Bouchon par lequel se dégage le gaz; il esten verre soufflé, 
rodé sur le tube B, et, au lieu de la cl6 habituelle dcs bouchons, 
il porte un tube h dégagement. 

A' constitue la soupape-robinet égalisateur de pression ; S cet 
efret, le bouchon & clé, en verre soufflé rodé. porte une petite 
ouverture a, qui, pour une position déterminée du bouchon, coïn- 
cide avec une ouverture semblable b du tube B. 

On comrnence par ajuster le niveau du liquide dans la cuve ?i 

eau où plonge l'éprouvette graduée; on place l'urine en IJr, et 1'011 
met en place le bouchon h ; on verse lc réactif en R, et l'on fernie 
avec le bouchon A'; lorsque celui-ci est en place, on le fait tour- 
ner de manière à amener la coïncidence des orifices a et b, 
c'est-k-dire l'é;.alité de pression; on tonrne d6finitivement le hou- 
chon pour fermer l'appareil, et l'on poursuit l'analyse comme on 
sait.  

Cet insignifiant perfectionnement facilite beaucoup l'emploi de 
ce petit appareil (1). 

Dosage d u  manganese dans les vins, 

Par M. le Dr HI;BEHT, directeur di1 1,aliornloire ~ n o l o g i q i i e  de  Besiers. 

Depuis quelques années, on trouve frEquemment des vins 
renferniant des doses anormales de manganèse. Ce rnktal pro- 
vient de traitements au  permanganate de potasse en vue d'oxyder 
une p;trt.ie de l'acide sulfureux que certains vins cnntiennent en 
excès ou encore de les décolorer par oxydation de la inatiére 
colorante. Parfois aussi certains a noirs n sont additionnés de 
peroxyde de manganèse pour en augmenter le pouvoir ddcolo- 
rant. 

Toutes ces manipulations frauduleuses introduisent dans les 
vins des quantités souvent assez considérables de manganèse ; 
l'atte~ition est g6néralerneril attirée sur sa prksence par le colo- 
ration brune ou verte des cendres, qui sont  ordinairement blan- 
ches ou grisâtres dans les vins naturels: 

Certains vins peuvent parfois contenii naturellement des traces 
de manganèse. Mniimené (2) indique de O & 2 milligr. (moyenne 
O milligr. 6 par litre). Cependant, dans une étude plus ancienne, 
il declare avoir rencontré trois vins en renfermant de 5 B 7 milligr. 
D'autres auteurs indiquent des doses inférieures A 10 milligr. par 
litre (3). 

(1) Cet appareil est construit par les Etablissements Poulenc, 92. rue  
Vieille-du-Temple. 

( 2 )  Comptes rerrdus de I'Academie des sciences, 1884,  p.  10%. 
(3) Neuhauer, O à 9 milligr. ; Ostermayer, O a 3 milligr. 
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II parait probable que la quantitE contenue dans  les vins natu- 
rels ne dépasse pas 2 rni l l iq .  ; mais, pour tenir cnn1pt.e des  rares 
exceptions que la nature peut produire, on peut  estimer que,  
jusqu'à 5 milligr., il n'y a pas eu addition, e t  que,  de 5 A 
10 milligr., il y a des doiites. Enfin, au-dessus de ce dernier 
chiffre, il y a certitude d'une addition frauduleuse. 

Comme on pourrait  se  derriander quel intér&t on peut avoir 
employer des doses de manganèse inférieures à 1 décigr. p a r  
exemple, je rkpondrai qu'on ratmiive rarement  d a n s  le vin la 
totalité de ce qu'on y a ajoute ; une  partie passe toujours dans  
les lies, surtout si un collage suit de  près l'addition d'un corriposé 
de manganèse ; enfin, u n  coupage peut fort bien avoir rEduit l a  
dose primitivement employée. 

Les mklhodes d'analyse indiquées jusqu'ici ou bien précipi- 
tent incorriplétenient le irianganhse, ou bien donnent des résul- 
tats trop forts, p a r  s u i k  de I'insoliihilisat,inn siiniiltan6e d'aiit.res 
é l h e n t s  (fer, a lumine ou phosphate de c h a u x  suivant  les cas), 
ou bien encore elles sont decrites d'une façon t rop  succincte pour  
permettre d'obtenir des r~s i i l tn t s  certains. 

Voici comment il faut procéder : on évapore e t  l'on incinére 
100 à 200 cc. de vin,  et même davantage lorsqu'il s'agit d'un vin 
non additionné de  rnanganese. 

Cette incinération doit parfois se faire s u r  des vins riches en 
sucre (mistelles ou vins de liqueur) ; elle est alors assez difficile 
ii réaliser sans perte, à. cause du  boursouflement considérable de  
la masse qui charbonne. Le tour  de mairi suivant  facilite l'opéra- 
tion : on introduit 10 cc. de vin dans u n e  capsule de  platine dc 
5 centim. de  diamètre, qu'on place s u r  u n  b r ~ î l e u r  petite 
flamme ; on  augmente peu à peu cette flamme lorsque le  résidu 
est sec ;  l 'extrait charbonne et se  boursoufle, en prenant la 
forme d'un entonnoir renversé ; on place alors le  bec Bunsen s u r  
le côté, d e  façon à chauffer fortement au  rouge le  bord et le fond 
de la capsule; a u  moyen d'une pipette de  10 cc.,  on verse le vin 
par petites portions, tantbt s u r  la partie rouge de la capsule, 
tantdt sur  l'entonnoir de  charhon poreux, qu'on cherche à impré- 
gner de  vin.  

Ces affiisions d e  v in  sont frkquernment interrompues, afin de  
laisser à la matière organique le temps de  se  décomposer, e t  il 
ne se produit aucune perte, puisque le cbne de  charbon empéche 
toute projection. 

Cet artifice, plus compliqué à décrire qu'à exécuter, permet 
d'incinérer en nioins d 'une heure,  en procédant par  prélève- 
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rrients de 1 0  cc. de  liquide, 200cc. d e  mistelle contenant plus de 
230 gr. de sucre par  litre. 

Les cendres obtenues sont dissoutes dans HCI; on fait bouillir 
la solution, afin d e  chasser le  chlore qui aurai t  pu se forrrier, et 
on la filtre sur un petit filtre sans  plis aprEs l'avoir étendue d'eau; 
on lave le bécher et le filtre, puis on ajoute au filtraturn une 
goutte d'une solution de  perchlorure de  fer,  afin de permettre 
l'élimination de l'acide phosphorique sous forme de phosphate 
basique de fer, et, goutte B goutte, une  solution de carbonate de 
soude destiné à le neutraliser ; on reconnaît que le  point criti- 
que est obtenu h la formation d'un léger trouhle. Dès qu'apparaît 
ce trouble, on rend de nouveau le liquide limpide p a r  une addition 
de quelques gouttes d'HCl dilui: en quantité exactement nécessaire 
pour redissoudre le précipite; on  chauffe rl l'ébullition, et l'on 
ajoute un  excès d'acétate de soude. II clonvient de  maintenir pen- 
dant  un certain temps I ' ébu l l i t io~~,  afin de  précipiter la totalité du 
fer et de I'aluiriine sous forme d'acétates basiques ; on filtresur un 
petit  filtre sanspl is  : on lave deux oii trois fois, puis on redissout 
le prbcipiti.. ditns lin peu d'HCI, afin d'en rtitirer le manganhse 
qu'il retient ; on précipite la nouvelle solution comme il a étB 
indiqué ci-dessus. Cette redissolution du  précipité et sa reforma- 
tion sont répétées trois fois, ca r  il retient énergiquement de 
petites q u a n t i t h  de nianganése; on réunit les liquides filtres, et 
l'un y ajoute de I'oxalate d'arrirrioriiaque, afin d e  précipiter la 
chaux ; on laisse reposer jusqu'au lendemain ; In sépiiration de la 
chaux est alors coiriplt?te, et l'on olitient une bonne agglomkra- 
tion qui facilite la filtration. 

Cette filtrstion se fait sur  u n  petit filtre sans plis ; on lave deux 
ou trois fois le précipite, puis  on alcalinise fortement le filtrntum 
à l'aide de I'amrrioniaque ; on en prkcipite le rnanganhse par  l'eau 
o x y g h k e  ou p a r  u n  courant d'air passant dans une fiole conte- 
riant de l'eau bromée ; la précipitation p a r  l'air bromé se fait en 
30 à 40 minutes et donne un  précipité grenu,  facile à laver. Lors- 
qu'on emploie de l'eau oxygénée, il filut laisser reposer la fiole 
pe~idant  24 heures, si l'on veut  obtenir un  buri dépôt, car la pré- 
cipitation est très lente. 

Cetle méthode est long~ie,  mais  c'est la seule qui permette une 
bonne séparation d u  manganhse ; car nous attirons l'attention 
des chimistes sur deux  genres d'erreurs qu i  se produisent dans 
les autres procédés généraleirient recoriiinand6s : I o  majoration 
des r6siiltat.s par précipitation sirriiilt.ani..<: de  phosphates alcalino- 
terreux en solution alcaline ; S0 diminution des résultats par  suite 
d'entraînement de nianganèse p a r  les p r k i p i t é s  de  fer e t  d'alu- 
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mine (acétates basiques). ou  p a r  suite de  dissolution partielle 
lorsqu'on opére en solution acide, m&me acétique. 

II convient donc, comme nous l'avons indiqué dans la niéthode 
décrite ci-dessus, d'éliminer l'acide phosphorique a v a n t  de  pré- 
cipiter le manganèse, puis,  corrime i l  faut aussi skptirer le fer e t  
l'alumine, il est nécessaire de  redissoudre trois reprises le pré- 
cipite e t  de  le reformer à nouveau, afin de le priver compléte- 
ment du  mangankse qu'il retient énergiqueillent. Ce n'est q u e  
grâce à ces rcdissolutions e t  ces précipitations répétées qu'on 
obtient tout le mansanése dans  la solulion. I I  faut  ensuite élimi- 
ner la c h a u x  ; on peut seulement alors isoler le manganèse p a r  
oxydation en liqueur alcaline. 

Les méthotles par  électrolyse e t  par  transforination en per- 
manganate a u  moyen du peroxyde de ploinh donnent des résul- 
tats toujours beaucoup t rop  faibles. 

Sur lm enlclnatlon do nnlfatc dc haryniii, 

Coiniiie coiimentnire critique à l'article que  notre distingué 
colli:gue M .  II. Pellet a fait, paraître clans le dernier niim6ro des 
A n i d e s ,  nous apporterons ici notre opinion conceriianl la calci- 
nation du su l f ;~ te  de baryuin. 

Coritrairenient h M .  d e  Koriinck et A JI. Pellet, nous pouvons 
assurer que la  rcduclion du  sulfalc de b;iqiiiii  en s u l f i i i ~  peut 
&tre assez fréquente, si l'on cdcine le pricipite h t ~ m i d e  nièrne dniis 
un moufle & atn~osph$re franbhernent oxydmte .  

II est facile de le const.atei., d'ahord à In couleur grise du p r é  
cipité (coloration généralement superficielle) due h urie pellicule 
de sulfure de b;iryuin, ensuite à la coloration rose vif que prend 
le prkcipité, reliris p a r  l'eau et  une  goutte de  phénolphtaléine. 

Cette nlcalinili: est due au  d6doublcrnent du sulfure de bi~ryuiii  
en présence dc  l'eau, dédoublemerit qui se t r a ~ l u i l  par  la forin;r- 
tion d'hyrlrate (le baryum, de sulfhydrate de  sulfure et d'oxgsul- 
fure de  h q i i i i i .  

Cette pellicule de sulfure de baryum disparait pa r  une ealcina- 
tion oxydante un  peu prolongée en se transfoririant en sulfate de 
baryum. 

Kos col lP~ucs pourront vcrifier que henucoup d e  précipites de 
sulfate tie baryiirii, calciriés d;iris urie i~LiiiosphiSre iri.;ufrisniii- 
iiient oxydaritc ou légiircmenf. humide donnent, lorsqu'on essaie 
leur alcalinité avec la phénolphti~ll.ine, unecoloration nettrinent 
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rose, et sans  pour cela prEsenter superficiellentent une coloration 
franchement grise. 

Peut-&tre pourrait .on croire It de la baryte provenant de la 
décoinposition du nitrate de  baryiirn enfrainé pendant la prCcipi- - 
tatiori & la suite d'une évaporation incorriplc\te de l ' x i d e  riitri- 
que, en préscnce de  l'ncidc chlorhydrique ; cela est possil)le, 
mais. dans ce tlosiigr,, il n r  doit pas rt!sler tr;ic:e rl'ncidc nitriqnr, 
s i  les diverses opéi~ritione ont kt6 bien exécutEos. 11 sera toujours 
facile de  le caracttiriser, dans  le précipiti! non calciné, par le sul- 
fate de diphknylnmiiie, qui  donne la colorution hleue caractkris- 
tique de ln présence de Az0311. 

En rFsuriié. ainsi que  AI de Koriinck el M. I'ellel, nous recon- 
naissons qu'il pst  compl~tement  inutile rle calciner Ic filtre hpurt, 
pourvu qu'on calcine le précipité oprès dessiccalion conlyiléte et en 
atmosphèw rleltement ozydrtnte (nioufle de sucreriej. 

I x  siilfiite de l~ary i im,  calciné rliiris de lionnes coridirions, doit, 
être absalwtz~nt blanc, friahle, résolvant f:icilement sous les 
doigts en poudre douce a u  toucher et ne  donner  aucune coIaration 
rose, Iorsqu'il est repris par  qiielques gouttes d'eau en présence 
d e  la  ptiénolphtaléine. 

Essai qualitatif de la phénac&tiiie, d e  I'urplrine 
e t  da salophène. 

Par M .  REPITON. 

L a  pharmacodynamie s'est enrichie de ces trois produits, dont 
l'emploi est fréquent. Nous croyons rendre service a u x  chimistes 
en leur inc1iqu;int un moyen sirriple, rapide et  précis de les diré- 
rencier. 

i 0  La phénacbtine a pour formulc : 

elle contient le noynii acktique ; 
~ ' j s p i r i n e  a pour  formule 

O-CO 
C"''<co OII  

c'est un  éther acétique de l'acide salicylique; 
3" Le salophène, qui  a pour formule : 

contient aussi le noyau acétique. 
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Donc, thdoriquement, ces trois composés doivent, pa r  destruc- 
tion pyrogénée, dégager des vapeurs d'acide acétique. 

II sufira de  jeter une  pincée du  produit s u r  une capsule d e  
porcelaine chauffée au  Bunsen pour reconrialtre l'odeur de  cet 
acide. 

On saura donc, immédiatenîent,, si  l'on est en présence de la 
phériac6tine ou de  l'aspirine ou d u  salopliiirie. 

On les din'érenziera, nisdment de  la fayon suivante : 
Dissohtion dnizs l'?nu : [,a pli6nacétine est soluhle dans la pro- 

portion de 1 p. 1,500; l'aspirine d:iris la proportion de 1 p. 100 ; 
il est donc facile de reconnaitre, pa r  I'irisoliil~ilité relative de  
la phhacé t ine  et  par  la soluliililité de  l':~spiririe, si l'on est e n  
présence de l'une ou de  l'autre. 

Quarid au salophèrie, ou le reconnait à ce que les vapeurs acé- 
tiques sont niélarigées h l'odeur caiactéristiqiie de l'essence de 

d u  salol). 

des m&lhodcs de dosage du luetome 
dans !de 1i.11, 

Par M. G.  PATEIN (1) .  

Tous les chimistes n'emploient pas le niérne proc6dé pour le 
dosage du  lactose dans le l a i t ;  lcs u n s  ont recours au sacchari- 
mbtre, les autres à la liqueur de Fehling ; les résultats sont 
exprimes tantet en lactose anhydre,  t m t b t  en lactose hydratk ; 
l'agent de défkaliori varie 4g;ileiiic~it, taritût acétate de plomb, 
tant& nitrtitc mcri:urique. II e ~ t  cricore une autre  cause d'erreur: 
c'est le volume occupé dans le lait par les inatihres précipitées 
pendant la coagulatiori (,beurre et cnskine); car  le dosage d u  
lactose porte toiijniirs sui- une  friirtiliri (ln pc:tit,-lait e t  c'est a u  
litre de celui-ci que s'appliquent I('s cliitl'res ol~teilus. Pour  avoir 
la teneur rbelie du lait, il faudra donc. soit faire ilrie correction, 
soit choisir uri procedé dans lequel la tc3ric!ur d u  liquide analysé 
soit la m h e  que celle d u  lait. En effet, soit x le poids du I;irtose 
contenu dans un litre de la i t ;  C le vuluiiie nrriipé par  la partie 
coagulnhle (beurre et  caséine) ; P le chiffre trouvé dans le d o s ~ g e  
du lait. non Ctendu, c'est-&.dire correspiindant a u  lactose contenu 
dans un litre de petit-lait ; o n  a : 

Etendons le'lnit, en 1il co;iylarit ,  h un voliiiiie 10 fois plus fort;  

(1)  Communication faite au Coiigrbs de Home. 
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-1: 
dans un  litre de  lait ainsi étendu et coagulé, on a u r a  -lactose, 

10 
C C - coagulum et 1 .O00 - - petit-lait; celui-ci contiendra donc : 
10 1 0 

et,  corniiie 1i: hi1 a été rliliik 
1 

A" 10 , O n  a: 

C'est-Ldire que P' est presque égnl h z c t  In correction inutile. 
E n  e lk t ,  suppostint u n  lait conteniirit a0 s r .  de lactose par  litre 
et dans lequel le beurre et I;L caséine occupent 40cc. ; on aura, 
d'aprhs ce qui  prCcède : 

En npérant s u r  Ir: bit non diliiC, on n nn ex& de Sgr.08, et la 
correclion s'iiiipose ; en oplirant s u r  Io lait dilué k dix fois son 
voluiiie, l'excès n'est plus que de  Ogr.20, et il n'y a plus lieu $. 

correction. O n  se  trouve d a n s  ci:s conditions lorsqu'on mélange 
10cc. de lait  avec 90 cc. d'une solution d'acide acétique à 
2 p.  1.000. La liqueur fillrhe coiitient le lactose au  1/10 et celui-ci 
sera dosé h la liqueur de  Fehl ing ; cette liqueur est trop Ctendue 
pour l'examen polarimétrique. 

Pour le dosage polarirn6trique nous opérons de la  façon sui- 
vante  : 

l 0  Prise d'essai. - Aprcs avoir pr is  la densité du lait convena- 
hleinent. rnklangh, on e n  prhli:ve, d'une part,, iOcc., qiii servent 
ti déterminer l'extrait sec, et, d'autre part ,  100 cc., qui sont ver- 
sés dans une éprouvette ou  iin ballon jaugés. 

2O Coagulatiun. - On l'obtient au  moyen du  rknctif nitro-mer- 
curique ; celui-ci seprkpnre de  la façori,suivcinte :-on prend 220 gr. 
d'oxyde ruuse deriiercure, qii'ori additionne de  3002 400gr. d'eau 
et  de la quantité d'acide azotique nécessaire pour le dissoudre B 
l'aide d'une tluiice chaleur (de 280 à 190 cc. j ; a@ refroidisse- 
ment, onajoute que lques~out tes  dclessivede soiide, jusqu'ii appa- 
rition d'un précipité jaunhtre;  on coniplète le volume d'un litre, 
e t  l'on filtre. i 0 c c .  de ce ré:ictif sont :ijoutés n u s  100cc. de lait 
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en agitant vivement ; l'agitation est iniiisperisab~e pour obtenir 
un mélanse horiiogène ; on filtre ensuite. Nous nous sommes 
assuré que 20 cc. de  réactif sont gén6riilement suffisnnts pour prE- 
cipiter toute la matière albuininoïde de 200cc. de lait. 

30 Emmen polarimitrique. - Le liquide obtenu est absolument 
limpide ; on  n'a qu'8 eri emplir  un tube de 20 cent. de lorigueur. 
doublé de verre, et H le passer au snccharimètre ; le rksultat obtenu, 
augment6 de 1/10. donne la teneur d'un litre de  sériiiiien lactose 
anhydre, si  l'on prend 1.96 coinrne coefficient dii degré sacchari- 
m6triqiie ; on a l a  teneur en lactose hydraté s i  l'on prend 2.07. 
MM. Esbach et  1)enigès ayan t  déniontré qiie, dans l'extrait sec, 
le lactose se trouve à l'état anhydri:. c'est sous cette forme qu'il 
est préférable de l'exprimer. 

Si l'on n'avait pas  de tiibc douhl6 dc verre, il suffirait d'agiter 
la solution avec b ou 5 s r .  de zinc pulvérisé et de filtrer ensuite. 

4 O  Calcul de la richesse du lait en Znclose. - Ce calcul se fait en 
exprimant qiie le poids rCel z. contenu dans un  litre de lait,, e t  le 
poids P, observé pour un  lilre de sErum, sont inversement pro- 
portionnels a u x  volumes de l'eau de  ce lait et de son sérum. 

Or, le  volume de I'eau du  lait est égal au chiffre de la densité 
exprimCe p a r  le poids du litre de  ce lait, (le laquelle on déduit 
l'extrait sec, soit D -- E ; le vol!liiie de l'eau d u  sé rum est  égal ti 
{O00 cc. moins le volume occupé p a r  le poids P de 1;tctose observé 
(en nkgligrant les sels), et ce dernier est égal b P X 0,605, le nom- 
bre 0,605 étant  le coefficient de  volume,c'est-à-dire la place qu'oc- 
cupe dans une solution 1 gr .  delnctose anhydre .  On auradonc  : 

P 
- 

D - E  - -  
x 1000 - 0,605 P 

50 Uosczge par la Zigmur de fihling et le polnl-imitre m i l s  coi-rcc- 
Lion. - A .  Mesurer 10 cc. d e  lait dans l'appareil Adam et  procé- 
der au dosaye l u  beurre en rr:cueillant, dans une eprouvette gra- 
du6e de 30 cc.,ln couche aqueuse, qui co~istitue le petit-lait ; 

B. Ajouter 5cc. de rractif nitromercuriquc ; agiter vivement A 
plusieurs r e p r i s ~ s  et cornplkter avec de l'eau le volume de JO cc. ; 

C. Filtrer e t  examiner au polarimétre ; le résultat sera multi- 
pli6 par  5 ; 

D. Elirnirier le rriercure en agitant le liquide avec 2 3 gr. de 
poudre de zinc ; filtrer jusqii'8 ce que le liquide soit parfaitement 
limpide; l'ndtlitioriner de lessive de  soude jusqu'à réaction alca- 
line et redissoudre l'oxyde de zinc qui a pu se former d'abord ; 
ajouter de l'eau jusqu'à obtention d u  double d u  volume primitif 
du  liquide, ce qui  donnera u n  soluté correspondant à un  dixième 
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de son volume de lait et dnns lequel on dosera le lr~ctose avec I R  
liqueur de l~ehliri;.. 

Conclusion,s. - 1 0  11 n'existe qu 'une mELhode de dosage du lnc-  
tose applic,alrle b tous les laits, c'est le dosage k la liqueur de Feh- 
ling, le lait étant Ctcndu. pour  la coagul:~tion, à dix fois son 
volume, ce q u i  suppriiiie les corrixtions ; 

2O Le résiiltat sera expriirié en lnctose anhydre ; 
30 Pour le dosase polarirnétrique, il faut déféquer le liquide 

avec le nitrate de iiiercure ; si l'or] oliitrei s u r  le petit-lait obtenu 
pnr la iiikthcide Ad;~iri, il n'y it pas (ide correction ; si l'on opCre 
sur  le lait lui-méine, on l'xlditiorinera d e  1/10 de son volume de 
réactif niho-niercurique, et l'on appliquera notre formule de 
correction. 

011 prendra comme valeur du  degré sacchariinBtrique lgr.96 
pour  que le résultat soit exprimé eri lactose anhydre. 

Etude analytique mur la recherche et I'identifi- 
caîioii des révéliiteurs photograpliiquen, 

Par M. I l .  COHMIYR~;ÇF.  

O n  ajoute 20cc. tl'rnu uii i i i é lnnp  priinitivcment ohtenu, coin- 
posé de 2gr. de produit e t d e  20cc. d ' m u  ; on ngitc:, e t  l'on attend 

Son t  ontii;i.r,inuiil nu prosquci 
entierernent dissous. 

- 
Chlorkydvale de paraphe'nyline dia 

mine.  
I f y d m p i ~ m n e  blanche. 

- jaune. 
Iconogine. 
Mi t  u 1 . 

B, 

Ne si: disaolvcint p1i.s riu SI! 

dissolwnt peu. 
- 

Glycine. 
Hydramine. 
Pavamidophénol ( h m  libre). 
Pu~~aphitzyléire-diamine. 
Miloquinone. 

Un peu de la solution oltleniie est iidclitioririée de  cpelques 
gouttes d'acide çhlorhyir iqiw ; on oliticnt : 

Aucun precipitd. 
-- 

Hydroquinone blanche. - ,jaune. 
m o l .  
Chlorhydrate d e  pavapluhy lène-dia- 

mine. 
H 

( 1 )  Voir A n n n l ~ s  r l e  r h i v ~ i e  ~ ~ i z t i u l y t i y u e ,  1907, p .  -1 7 
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lcomqhe.  - C'ost le sel sodique de l'acide K-amido-? naphtol- 

? sulfoniqiic ; sa formule est : CiD1l' Ce composa s e  
Azi ia  

présente sous l'aspect d'une pourirc iirriorplie, fihnchc, dont la 
solution aqueuse donne, :lveç le corbonilte de soude, une colora- 
tion jaune-verdklre, qui  ne change pas de  teinte, mbme p a r  une  
longue exposition à l'air. 

L'acide nitrique en grand e x c h  donne une lic~iieiirjaiine-nritngé, 
et  le sulfate ferreux une coloration violacée. 

La solution, acidulbe par quelques gouttes d'acide chlorhydri- 
que, est additionnke de chlorure de baryum ; on obtient : 

Aucun prtcipitk. - 
Hydropuznone blanche. 

- jaune. 
Chlarhydrate depnraphényldne-dia. 

mine (0. 
Hi 

Un précipité. 
d 

MÉlol. 

,Ilétol. - Ce cornposI:. est le sulfiitc de ni6thylparamidoph6no1, 

dont la formiile est 2 ) SOblll. qui se prkaente 

sous l'ilspect d'une poudre bluiche,  cristrillirie, assez soluble 
dans l'eau ; cette solution, miw en contact avec une solution d e  
c;irhonate de soude, noircit très rapidement a u  contacl de  l'air. 

La solution primitive, additionnée d'un quart de son voliime 
d'acide nitrique 2 360, donne : 

Une vive rhaction, avec formation 
d'aiguilles vert-sombre. - 

Hydroquinone blanche. 
- jaune. 

He 

Aucune réaction. 

- 
Chlorhydrate d e  parnphdnylène-dia- 

mine. 

( l )  Quelquefois ce sel contient SO'O' comme impuret6 et donne par  
conséquent u n  prbcipite avec UaCls, riiais on ne pourra jamais confondre 
le rnétol avec le chloshydrate de paraphénylene-diamine, car le premier est 
une poudre blanche, tandis que le second est une poudre brune,  qu i  donne 
des solulious brun.rouge. 
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Ce sel se prksente sous l'aspect d'une poudre brun$treF qui se 
dissout assez facilement dans  l'eau eri dorinant une solution brun- 
rougehtre, qui, acidulée par  Az03H, donne u n  abondant prtcipiti 
blanc avec le nitrate d'argent.  

ETUDE DU TABLEAU IIn. 

La solution aqueuse primitive donne : 

Aucune odeur. Une odeur d'acide sulfureux. 
- - 

Hydl-oquinone blanche. Hydvoquinone jaune. 
/oa 

Hydruyuinone blnnche. - C'est la peradioxyberizène C q 4  
\OH 

qui se pri 'smte sous l'aspect d'niguilles blanches, dont le point 
de fusion se rapproche de 270°. 

H?yilroquinone jaune. - C'est un  composé s u r  lequel on ne  
trouve que de vagues renseignements, qui  paraît  &tre une combi- 
naison dY;tcide s u l f u r e ~ ~ x  et d'hydroqiiintine, auquel 

auteurs donnent la formule 3 S02 ;  ce composé se 

présente sous l'aspect d'aiguilles jaunes, qui se dissolvent dans 
I'eau en donnant une solution q u i  posséde une odeur forle d'acide 
sulfureux. Son point de fusion est sensiblement le méme que 
celui de I'hyrlroqiiinone blanche (lZO au lieu de 170"). Il'ailleurs, 
les propriétés chimiques et photographiques sont S peu prés les 
memes que cclles de  I'hydroquinone ordinaire, en tenant compte 
cependuit  qu'il faut rnoiris de  cette derni8r.e pour  la préparatiori 
d'un meme bain révklateur 

Ln liqiieur primitive est agitée, afin d o  mettre en suspension la 
partie insoluble, puis on prend quelques cc. de ce i i i é lan~e  trou- 
Me dans  uri tube & essai, e t  l'on porte à I'éhullition : 

So dissolvent. 1 Ne se dissout pas. 
- 

Pavarnidophinol. 
Hydramine. 
Métoouinone. 

- 
Glycine. 

G.!ycine. - C'est la para-oxyphénylglycirie d c  formule : 
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Si l'on ajoute d u  carbonate de soude à ce coiiiposé, qui  se prF- 
sente sous l'aspect d'une poudre cristalline blanche, on obtient 
une solution cornpli.te incolore, qu i  ne bruni t  pas, mérne après  
avoir 6té exposée i l 'air pendant longtemps. L'insolubilité d a n s  
l'eau et 1ü. propriéte d'Stre soluble dans une solution d e  carbonate 
de soude e t  de ne pas  noircir en présence de  l'air sont des carac- 
tèrcs spécifiques q u i  permeltent d'idcntilicr la glycine. 

A une partie d u  triélange trouble prirriitif, on ?joute le quctrt rle 
son volurne d'acide nitrique 5 360; on obtient : 

I1ara?nidophenol. - Sa forriiule est : Ç611'+ 'OH . il se pr isente  
\ A z W  ' 

gén6raleirient sous l'aspect d'une poudre blanc-jaunktre, d'autres 
fois sous celle d'une poudre noire ; dans cc cas, l'iicide nitrique 
ne  donne pas urie coloration violet-noir, i i l i i i ~  plutOt une  colorit- 
tion brunbtre, et alors, pour identifier ce coiiiposi.. o n  agite 
une petite quarititb du produit dans une gixntle quantité d'eau, 
et, B cette solutiori ktendiie, on ajoute quelques gouttes de  chlo- 
rure ferrique, q u i  donne une coloriitio~i rouge-violace parfaite- 
ment visible, tout coinine le paramidopli6nol non altérd ct p a r  
conskpc:nt non noirci. 

Une coloration violet-noir. 
- 

Paran~idophe'nol. 

ETUUE U U  T A B L E A U  K 2 .  

Pas de  colorat.iori violet-noir. 
- 

Ilydvaminc. 
ilfétoy uinone. 
Paraphenylene- diamine. 

K 

Ogr.2a du produit sec sont traités par  5 cc. d'alcool ù O O O ;  on  
obtient une : 

Solution corripléte. 

Métoquinone. 
Pav.apRc:nyli.ne tlinmine. 

L 

Solution trks incornp1i:te 
- 

Hydram inp. 

Hyrlmminr. - C'cçt une coiiibinnison tl'hj-rlroqiiinoi-ie et de  
/ O H  / A Z W  

~~waphénylfiiie-(liainine : C"1' ,011 + CsII' ,AzI12. 
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Le mélange trouble primitif,  additionné de son volume d'une 
solution de carbonate de sonde : 

Noircit iapiilerne~it . Ne noircit pas. 
- - 

Mitoquinone. P a i q  hinylérae-dianiille. 

Métoquinurir. - C'ost une combinaison de rnktol (base) avec 
OH 

jz + C ~ I ~  <(OH)'; ce coniposi !'hydroquinone ( ~ ' 1 1 '  ( A z I I (  CH1) 

se présente sous l'aspect d'une poudre blanche légèrement rosée, 
qui  fond à 1330. 

/ A m  
I'araphinylé~ze-diumirtc. - Sa foriiiiile est : C'Hh elle se 

\AZA" 
présente sous l'aspect de rrinssis Gruriâtres ou sous celui de petites 
laiilelles noires-briindtres très legères, qui fondent 140"; les 
solutions aqucuses ou ;ilcooliques de ce coiripcisi: sont toujours 
fortelrient co1ori.e~ en rouge-bruriiltre. 

$ lu  rnornent de I'inipression de  cette note, lin nouveau révéla- 
t eur  vient de faire son apparition s u r  le milrché sous le nom 
d'ddilol ; ce corripos6, qui est foimié de sulf i~te  de inonorné- 
thylpnrnrnidophénol (in6tol) et de sulfate de pararriidophéiiol, 
donne les réi~ctions propres ces deux composés, à savoir un 
prkcipité de  sulfate de  baryum lorsqu'on ajoute d u  chlorure de 
baryum ii la solution du  sel acidulé p a r  11C1 ; une coloration 
brune de la solution produite p a r  l'addition de  carbonate de 
soude (caracteres du inétol); une coloralion violette par  addition 
de  qudqiies  griiities rl'Aï,O1ll h la soliit,ion aqwiist: et. une colora- 
tion d'un h e m  bleii-violet prcsque instantanée par  addition d'une 
goutte de  perchlorure de fer (caractères du parninidophénol). 

REVUE DES PUBLICATIONS 

Bitarlrnte de potasse k t a l o n .  - M .  P.  CARLES (Jour- 
nal d~ ~ ~ l ~ w v l a c i e  et de chimie du l m  avril 1907). - P o u r  doser 
l'acide ti~iti,icliie des d é r i v k  tiwtriqiies vendus rli~ns le commerce, 
on transforirici cet acide tar t r ique en hitartrate de  polasse, et l'on 
dose ce b i t i ~ r t r i ~ t e  de  potasse à l'aide d'une solution (le sourle 
c ;~u .~ t ique  qu'on n prénl;iblement titrbe h l'aide du  bitwtrate de 
potasse pur. 
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II arrive quelquefois que les chimistes ne sont pas  d'accord sur  
les résultats obtenus p a r  e u x ;  le plus souvent, les écarts résul- 
tent de ce qiie le hitartrate d e  potasse qui  a servi à tit,rer ln 
liqueur alcaline n'est pas complètenierit p u r .  Ce hitartrate est le 
plus souvent préparé en par tan t  d u  bitartrate de potasse riche d u  
commerce, qui  ti tre 99 p. 100 et  dont on enlkve le tartriite de 
chaux qui le souille en le faisant digérer dans llCI dilué et en enle- 
vant ensuite cet acide p a r  l'eau distillSe ; or, le bitartrate de 
potasse olitenu par  ce procédé ne titre pas plus  d e  99,33 p. 100. 

hi.  Cnrlcs propose dc prtlparcr synthétiqucrrient le bitartrate dc 
potasse étalon destiné uu titrage de  la liqueur alcalirie; il prend 
100 gr.  d'acide tartrique très blanc, en choisissant les cristünx 
petits et rigiiliers ; il le tiissoiit tlans iir i  litre d'eaii bouillante ; i l  
filtre si c'est néc:ess~iie, et il divise la solution en deux parties 
égales; il t ~ j o u t e  ÈI l 'une de  ces portions, qui doit Stre Lrès 
chaude, une solution aqueuse faite à froid et filtrée de  carbonate 
de potasse ; il agite pendant les atïusionç de la solution de carbo- 
nate de potasse, et il arréte  ces aifusions dès qiie cesse l'eiferves- 
cencc; il ajoute alors 1;i solution dc tartrate neutre de potitssc la 
deuxième moitié de 1ii solution d'acide tartrique, qui  corivertit le 
tartrate neutre en bitartrate de potasse; a p r h  refsoidisseirient, 
il d k a n t e  et il lave k I'eau dis t i l lk  t iède ; le sel desséché est pur ,  
mais il est hygroiiiélrique ; pour reinétlier à cet irico~ivériient, 
h l .  Caries le fait redissoudre dans  I'eau bouillnnte ; il introduit 
la solution dans  dr:s capsules d e  porcelaine ; le lendeiii;~in, il 
ç6pare les eaux-rnères ; il ocrase les plus gros cr is taux;  il les lave 
à l'eau distillée; il les égoutte et  les fait sécher jusqu'ti poids 
constant. 

Donngc de la iiisrplilne clnns I'upiuin. - hl. P1CrlRI) 
(Rdkt in  d r s  sciences ph~rmncologiques d'août 1908). - Dans u n  
long riiémoire, M. Picard énuinère Ics diverd procédés qui  ont  
été succc:ssivernent proposés pour le dosage de  li t  inorphine dans 
l'opium. II en exaiiiine deux plus particulikreineut : celui de 
M.  Léger k I'amiiioniiique, e t  celui de h l .  Petit h l a  chaux .  
Après ;ivoir expérirrierité ces deux procihlés, il a corislaté que le 
prochdé de M .  I . é p  donne une morphine bl:trit:kie, mais les 
résultats sont trop faibles. Le proci.tlé (le M .  Petit donne des 
résultats pliis Clevés, mais  l a  morphine est colorke e t  contient 
beaucoup d'impuretés. On peut, d'aprkç M .  Picard, obtenir avec 
le procédé d e  M.  Léger, i :n  le modifiant, des chif'f'res comparables 
à ceux obtenus par  le procédi de M.  Petit. Voici comment il pro- 
pose d 'opker  : 

On prend 6 g r .  d'opium sCctié B 600 et en poudre (ohtenue avec 
le tamis n o  1201 rt S 8 c r .  d'mii clp.  chaux oficiiinlr: ; on ti,itiire 
cette poutli.e avec i i r i  prw il'mu de cl i ;~ux ; oii fait une iii:isse 
niolle, qu'on agite énergiquenierit e t  qu'un d d a i e  avec le reste 
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de l'eau de chaux  ; on laisse cette bouillie pendant deux heures 
dans le mortier recouvert, en ayan t  soin d'agiter de t,einps en 
t e m p s ;  on  ajoute alors Ogr.50 de  salicylate de soude, et l'on 
agite avec un  pilori ; on passe avcc expression sur  une toile 
solide, e t  I'on filtre en couvrant I'entonrioir; on prend 36 cc. du 
filtrütum, qu'on additionne rle 4 cc. d'ktticr ; on neutralise la 
liqueur en versant. goiit.t,e B giiiil.t.e de 1 i i  solut,ion officinale 
d ' & n o n i ; ~ q u t :  e t  en Se servant de papier (le tournesol comme 
indicateur;  le virage tlii tourriesul obteriu, on  ;ijo~ite cwcore 
6 souttes d'aminoniaque ; on feririe le fhcori ; on agite pendant 
dix rriiriutes, et on laisse reposer pendant vingt-quatre heures ; 
on décante s u r  deux filtres équilil)rés, places l'un daris l'autre, 
et l'on réunit la inorphine sur  le f i l t re :  on erilèvc avcc 8cc. 
d'eau les cristtiux de ruorphine restés d;ms le flacon ; on ferme 
la douille de l'entonnoir ; ~ v c c  un tulie dc caoutchouc de 20 ceii- 
t,im&t,i-es de longueur et  une pin"; on remplit le filtre d'eau 
distill6e additionnée de  q~ie lques  goultcs ti'éther ; on laisse 
couler a u  bout de 5 iriiriutes, e t  l'on renouvelle le lavage;  ori 
dessèche à l'étuve à. 100°, et l'on pese e n  lieu sec après refroi- 
dissement. Pour  correction facultative, on lave le filtre et le pré- 
cipité avec SOcc. (le herizine, dnns le tiut d'enlever la narcothc,  
e t  l 'on dessèche d e  n o u x a u  (la perte de  poids d u  prkcipiti ne 
dépasse jamais 2 centigr.).  

Le procétlt! 2 la chaux  de M. Petit peul ,  lui aussi, i3tr-f. employi 
en lui f a i s m t  subir quelques iiiodilicatioiis ; iii;~is hl. Picard pré- 
fére le procé& précklent.  Voici, d'ailleurs, en quoi consiste le 
procédk iriodifié qu'il propose : 

On prend 7 gr .  50 de poudre d'opium séché :I 600 et pulvérisé, 
puis passé au  tamis no 220; on In. triturc a u  inortier avec 5 g r .  
de  chaux  éteinte et 10 cc. d'eau distill6e ; on  délaie avec 65 cc. 
d'eau. e t  on laisse en contact nendant  deux heures d;tns le mor- 
tier couvert;  on passe avec expression s u r  une toile, et l'on fi l-  
t r e ;  on prend 53 cc. de fi1tr;~turri dans  u n  flacon de  100 cc.;  on 
:r;)oute 5 cc. d'alcool i 900 et  23 cc. d'hther ; on agite le flacon par 
balancements circulaires, e t  I'on y ajoute 1 cc. de chlorhydrate 
d 'ammoniaque;  après u n  repos d c  vingt-quatre heures, on dé- 
ôantc, s u r  deux  filtres Equilibrés, placés l'un dans l'autre, la 
couche éthérCe d'abord a u  moyen d'un tube effilé; on lave la 
couche ncrueuse avec lace. d'kther : on décarite. et I'on tient 
l'entonnoir couvert pendant la filtration ; on dkcante In solution 
aqueuse i u t k  daris le fl;ic:ori, e n  entrahari t  les cristaux de iiior- 
phine ; les eaux-iiiixes écoulées, on lave le flacon avec 10cc.  
d ' m u ;  on dét :~chc ii l'aide d'une baguette de  verre  les cristaux 
adhérents ailx parois dii fi:icon, e t  l'on rdunit les cristaux sur le 
filtre ; on les laye deux fois i l'eau distillée, en procédant conme 
il il étt! di t  dans le l~roctitlé de M. I k g c r ;  on porte l'entonnoir et 
Je  f i l ln  ;i I't!t.iive h 100°, el. I'on dmsi.c:he p(:ntliiiit. 2 heures;  on 
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lave le précipité avec 10 à 1 5  cc. (le chloroformelavt: ti l 'eau, aprks 
avoir humecte avec quelques gouttcs d ' é ther ;  on dessèche et  
l'on p h e .  

Dosage dc 1'mlc;rli totnl et de l'alcali lihrc dans I c s  
snvonu. - M. GRELOT (Bulletin des sciences pl~a~rnacoloqiques 
de fëvrier 1907).- Pour doser 1';ilcali total daris les savons, on a 
utilist. plusieurs inéttiodes, dont l'une consiste k faire un  titrage 
alcaliinétrique s u r  les ccntlres de  10 g r .  de  savon ; cc procédé est 
exact, rnais long. 

1rn autre  consiste à dtIplacer les acides gras  du savon p a r  
S06112 en excès, à évnporer ii siccité la liqueur aqueuse et  11 peser 
le sulfate alcalin furrrié. 

Une troisiènie méthode, dite méthode Pinchon, plus ou moins 
iriodifiée, qui est In plus employée, corisiste à dissoudre 2 g r .  de  
savon dans 50 à. 60 cc. d'eau chaude ; on t léplux les acides gras  
dans une boule il décantation par  un  excés de S0'I-I' ou d'HCI dont  
on connaît le voluine; on agite avec de l'éther, et. dans  la 
liqueur ilqueuse, additionnée des eaux de lavage de  l'éther, on 
dose I'exiiEs rl'i~cicle p a r  une  solutinri correspnntii~nte d e  soude 
ou de potasse, e n  prEsence (le la phériulplitaléirie corrirrie iridi- 
cateur. 

Ce procédk, très exact, permet de doser les acides gras totaux : 
pour cela. or1 recueille la liqueur éthérée, qu'on évapore dans 
une capsule de porcelaine ù l'étuve à. 9s0, jusqu',? poids coris- 
tant.  

Si l'on se conlente, coinine le recominiindent certains auteurs, 
de traiter la soliiticin aqueust: de  savon pitr un  exchs d'un acide 
~riiritral el de recii~illir;  aprps refroidissëirierit, le ghteau d'acides 
gras qu i  surnase,  on perd urie certaine quantité d'acides gras  
solubles qui ,  cependant, doivent compter aveh les acides gras  
totaux du savon examiné. 

Lorsqu'on se borne à doser 1':ilcali total, M Grélot propose 
d'optrer d 'aprts  le procédé suivant, qui est siiiiplo et rapide, 
puisqu'il supprime une des liqueurs titrkes et l'emploi de  
l'éther : on dissout Y gr .  de  savon dans (00 cc. environ d'eau 
bouillante; on ajoute 3 à 6 gouttes de solution aqueuse ii Z p.  100 
de rouge-Congo (qui  vire a u  bleu avec les acidrs rriiri6raux, non 
xvec les acides urgariiqiies) ; on ajoute goutte à goutte une solu- 
tion N/3 de  SO'IIz ou d'lICI, en ayant  soin de maintenir la solu- 
tion savonneuse une ternp6ratnre de 70 à 800 ; l'alcali non com- 
biné est d'abord s i tu ré ,  puis le snvon est déconlpos8, et l'on 
ajoute ln soliition acide jiisqu'h virage au bleu-violacir. 

Quant au  titriige de l'alcali libre, i l  existe un ancien procédé 
consistant à traiter la solution aqueuse de savon par  un e&s de  
rhlurure desodi i in~ ; le savon surnageant est jclé s u r  un  filtre, lavE 
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avec une solution salée, e t  c'est d a n s  cette solution salée qu'on 
litre 1'ak;tii pa r  la rriéltiode idciihrri6trique ordinaire. 

RI. Telle :L proposé (1) une inétliocle ccinsist:iiit à. dissoudre 
2 g r .  de s:ivon dans 50 k 60 cc. tl alcool à 90°, 2 ajouter 20 cc. 
d'une solution alcoolique itpproxiiilaliveiilerit décinorrnale (25gr. 2 
p .  100) d':icidcl oléique p u r  et chaulfer- pendant une deiiii- 
hcure  nu bairi-iri;irie avec réfrigérant ascendiinl; on o p k e  coiii- 
p a ~ a t i v e i ~ i e n t  s u r  ZOcc. de la iiiCrne solution d'acide oléique 
additionnée de 30 cc. d'alcool B !IOa ; on titre dans les deux vases 
l'iicirle o l i . iq i i e~nv~c  une solution de potasse N/10 ; la diffFrencc 
eritrr, les d e u s  qu;tntités de pot8sue eiiiployée indique la cpnntité 
d'alcali l ibre dans les 2 gr .  de savon .  

Cette iiidlliode ne  donne que 1'alc:ili non combiné en bloc ; de 
plus, si l'on es1 obligé de  filtrer la solution alcoolique de savon 
à cause d ~ s  corps 6trarigers irisolu1)les qui peuvent s'y trouver, 
on néglige les carhoni~tes, qui  sont irisoluhles dtiiis l'alcool h 90" 
et  qui  restent s u r  le  filtre ; le résultat obtenu est alors trop faible. 

Il est plus simple de titrer directement l'alcali libre total, non 
dans un<: sciliit.ion alcoolique, mais dans une  soliitinn aqueuse 
d e  savon, en se servant d 'une solution décinorrnale de S0411', cri 
présence de la phériolplitiili~iiie wiiirrie iridic:ateur. En opérant 
a insi ,  11. Gri'lot a obtenu le iii&rne résultat qu'avec la méthode 
de  M .  Telle. 

La iriéttiotle suivante, qui a été proposée par  JI. Bohrisch, 
donne  des rés~ l t i i t s  exacts et pcririct dc doser à part  l'alcali 
l ibre et l':llc;di cn i~ l~on;~ té ,  dont  lit soiriirie représente l';ilcali lilire 
I.oi.;il ; on 1)reritl 3 g r . d r  savon (30 gr .s l i l  s'agit d'un savon rnoii), 
qu'on dissout tlaiis l'alcool absulii ; oii fillrc siir un filtre saris 
plis; or1 liivc B I'olcuul iibsolu, et l 'on dissout le résidii siIr 

filtre (Inris un peu d'e:iu distill6e, à laquelle on a,joute ensuite 
50cc.  de  solul.iota d5cinorriiale d c  SOiI12, dont on  titre I'excEs 
piir une solutioii N/2 d e  po1:isse ; on exprime le résultat en 
carbon;lle dc putasse ou d e  soude. 1)'auti-e part,  dans la solution 
:ilcooliquc, or] titre directenierit l'alcali libre par  la méthode ordi- 

REVUE DES PUBLICATIOIS ETRAAGERES 

(1) Annolps de rhimie onnl,ytiq7re, 1 ! )01 .  p .  367 .  
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séparé quantitativement des deux corps &ce à l a  propriété qli'iI 
possède d'être soluble lorsqu'il est à I'éti~t d'oxyde hydrati'. dans  
une solution bouillante de  bicarbonate de soude à 10 p. 100. Le 
rnélimge des hydroxydes obtenu par  la inéthode hahituelle est 
dissous dans IICI, ct cette solution est neutrnliséc aussi cxncte- 
iniint que possible, puis p o r t k  il l'ébullition ; on  y ajoute alors 
une solution presque bouillante (le hicarborii~te d c  soucie en quan-  
lit6 siiffisant,c pniir que le rn6l;mge en contiennr approxirnati- 
veinent 10 p. 100 ; le tout est rnairitenu h l'ébullition pendant  
une minute et  dernie, puis on refroidit r:tpideiiit:rit, e t  1'011 filtre ; 
le precipité, recueilli su r  le filtre, cst retlissous dans HCI, et la 
solution est traitée une seconde fois corriine ci -dessus, puis  filtrée ; 
après lavage du précipité & I'eau chaude, les filtrata c t  les 
etlux de lavage sont r h n i s ,  puis acidiflks p a r  IICl ; on porte ii 
l'ébullition, afin de chasser CO" et  le gluciniuin est p r k i p i t é  à 
l'état d'nxydr: hydr;ttb ;tu inoy-im de L'aminoniaque. Cet oxyde 
hydraté est recueilli s u r u n  filtre, lavé avec unesolution d'acétate 
d'arrirnorii;que, puis séché, calcin6 et pesé. 

L'oxyde hydr:ité de glucinium doit étr.3 lavé avec de  l'eau 
contenant un  électrolyte, pour  éviter qu'il traverse le filtre. CO2 
n'est pas chassé très rapidement de la soliition de bicarbonate d e  
sodium lorsqu'on n'atteint pits tout ?i fait l'ébullition de  la  sotu- 
tion ; c'est pourquoi il ne f t ~ u t  pas prolonger celle-ci plus long- 
temps que le temps indiqué.  II .  C. 

Dnsap;e voliimétrirlae  ci^ 1'é.tnIn. - MM. DARROCII et 
\Ili',lKLEJOJTN (Annudes de phmmocie d e  Loiroain d e  juillet 1906). 
- Le dosage de l'étain dans 1cs ininer:tis prksente de9 difficultés 
h cause de  l'insolubilité de l'oxyde ; le meilleur procédé consiste 
& transformer l'oxyde e n  starinate de soude par  fusion avec le 
peroxyde d e  sodium et  B doser vol~ir i&riquernent  à l'aide dii 
chlorure ferrique. 

Voici coinrrient opèrent les auteurs : ils fondrnt dans un creu- 
set de nickel Ogr.50 de ruinerai avec 3 ti 10 gr. d e  peroxyde de 
sodium; a p r k  fusion, ils traitent le ii~klnnge pnr l'eau B I'ébulli- 
tion ; ils transvasent sans filtrer ; l'étain est dissous ; le cuivre, 
le plomb et le fer sorit insolul)iliués ; ils ajoutent du zinc pur ,  sur  
lequei se précipite l'étain ; ils traitent par  IlCl, jiisqu'ii dissolu- 
tion, le zinc et le précipité dont il est recouvert ; ils filtrent, et ils 
dosent l'étain ,i. l'aide d'une solution de chlorure ferrique ; les 
dernières additions doivent &tre faites avec précaution, jiisqu'à. 
persistance de  colorlltion jaune ; pour plus d'exactitude, on peut  
recourir au  proc6déà.l:i. touche avecle siilfocyanure d';~iiinioniuin. 

La liqueur litrée de chlorure ferrique doit Ctre telle que 1 cc.  
pr6cipit.e environ 3 milligr. d'étain pur .  

Si le minerai contient de  l'arsenic, du bismuth,  de l 'antimoine 
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et du cuivre, on précipite a u  préalable ces métaux par  le  fer ; on 
f i l t re ,e t  l'on prkcipite par  le  zinc. 

Dnsngc volum&trlqon de I'nalde riul~uiirique d ~ n f  
b e n  eni ix.  - hl .  Dr A.  KOMAROWSKI (CherniLw Zeit., 1907, 
p .  498). - Pour doser SObII"aris les eaux,  l 'auteur préconise 
la méthode ail chrornnte en se servant des réactifs suivants : 

i0 Chroiiiate de baryte p u r ,  exempt de sels alcalins, de sels de 
h;iryte solubles et d e  carbonate de baryte ; 
9 IJne solution d'hyposulfite de soude, obtenue en dissolvant 

9gr .4  environ de  ce sel d a n s  1 litre d'eau distillée; on titre 
i m u i t e  cette solution, et on  l'étend de maniEre qu'elle corrcs- 
ponde à la soliit,inn suivante : 

3 O  Une solution de bichromate de  potasse. O n  pése lgr.839 (le 
ce sel fondu, qu'on dissout d a n s  1 litre d'eau distillée. Avec cette 
solution, on détermine le titre d e  In solution d'hyposulfite de 
soucle ; 1 cc. de cette dernih-e solution doit correspondre k Icc. 
de  la solution de bichromate de  potasse ; 

4 O  Une solution d'RCI, renfermant de 1 0  k 15  p .  200 d'lICI; 
Ci0 AzHS étendu. 
Le chromate de  haryti: Ctant un  peu snluhle dans  l'eau neutre 

ou un  peu alcaline, on tient compte de  cette solubilité pour  cor- 
riger le résultat (la quaritité de  chrorri:ite de baryte dissoute cor- 
respond & Occ.3 de la solution d'hyposulfite). 

Pour s 'assurer de  l'exactitude d e  la  méthode, l'auteur a fait 
l'essai suivant : il a dissous 2gr.1263 de sulfntt? de  potasse 
desséché dans 1 litre d'eau; il a prélevé 200 cc. d e  cette solution! h 
laquelle il a ajouté 2 cc. d ' H U  et  très peu de chromate de baryte ; 
il n port6 cette snliitinn B I'6hiillil.ion pendanl 5 rn inuks ;  a p r h  
refroidisseiiient, il a neutralisé avec I'aiiimoniaque jusqu'k 
réaction légèreinent alcaline ; il a filtré s u r  filtre à plis 110 602 de 
Schleicher et  Schüll ; il a prélevé 100 cc. d u  filtratum, qu'il a 
introduit dans une fiole munie d'un bouchon rod6 ; il a  jouté un 
excEs d'iodure de  potassium e t  5 cc. d'IIC1 concentré ; au bout de 
20 rninntes environ, il a titré k l 'aide de  l'hyposulfite de soude 
l'iode mis en liberté. Du nombre d e  cc. d'hyposulfite einployi: 
i l  a retranché O cc.3. L e  chifYre obtenu, multiplié par  10, a donné 
la teneur en rriilligr. de  SWH4 dans 1 litre d 'eau.  

Pour doser S O ~ I I ~ a n s  les eaux,  on o p h  absolument de la 
mème facon. L .  G.  

D n ~ a g e  io t lo~né tr iqoe  dcci mclden chi-omlrliie et 
chlnrlqae et ales bioxydes ale inanganéne et dc 
plomb. - M. V.  FARSOE (Zeztsch. f .  ana1,yt. Chernie, 1907, 
p. 308). - l 'our le dosage du  bioxyde dc manganèse et des chro- 
inates, on  eniploie a~nérit1r:ment la méthode d e  Bunsen. Cette 
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niéthode donne des trEs l ~ o n s  résultats, m ~ i s  on a u n e  certaine 
difficulté pour faire absorber complètement le chlore. Cri autre  
inconvénient de  cette méthode consiste en ce qu'on ne  peut p a s  
doser les chlorates ou les chromates en solution étendue. La 
inéthotlc indiquée p ~ r  l'auteur kvite ces inconvénients. 

Pour la distillation, on emploie u n  mélange d e  K13r et  de 
SO'll" étentliis. Le prorliiit i ' ~  essayer est mé1;ingé avec 1 B 2 gr.  
de Kl3r et  I d 0  cc. de SOVll  dilu6 (20 cc. de SObHJ pour 80 cc. 
d'eau) ; le brome mis en lilierté est absorbé p a r  une  solution 
d'iodure de  potassiuru, et l'iode mis en liberté est  t i tré avec une 
solution d'hyposulfite d e  soude. 

Pendant l'opération, on fait passer En courant de CO2 dans le 
ballon. L'appareil ci-dessus est tout à fait pratique pour ce genre 
de distillation. 1 , ; ~  d u r &  thtale de  la distilkttion est da 15 à 
40 niinutes. 12 .  G .  

Uosage tlcr iodiii-es cn prC.aeiice tlcn 11rou1ui-eri et 
dcs ehlorurerr. - hl. RIEGLER (Zri tsch.  f. aimlt/t. Chmie,  1907, 
p. 315). - Le principe d c  la méthode repose sur  les données 
suivantes : 

1 0  Les ioc1i.m~ en solution alcaline sont transforiiiés en iodates 
pnr le pei.ii innpnate dc  potasse 

KI+2MriO'l< f 1 1 9  = IO3K i- 2KOII + 2Mn0' 

2' En traitilrit les iotliites piLr le sulfatr: d'liydrnzine, ce sel est 
dP_conipost avec dég;~gt:nient rl'azotx 

410'K + 3S0'11"zVH' =S041i" fS0'1L4 + 21iI + 6WO + 3-2z2 
On p e u t  donc, en mesurant le volnine d'azote ohtrlnu, calcnler 

la quantité d'iode. 1 rriiligr. d'azote correspond L 3inilligr 94 de  
KI ou 3milligr.01 d'iode. 

N o d e  opiratoiw. - L a  solution des iodures, bromures et chlo- 
rures, dont le volume ne doit pas &tre supérieur. B 40 cc., est intro- 
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duite  dans un  hEcherde 200cc.; on  porte 21'6bullition,et,,de temps 
en temps,  on ;ijoute un  c r i s t d  tle hln04K, jusqu'à ce q u e  la colo- 
ration rouqe persiste aprés une é1)iillitiori d e  2 à 3 rniriutes ; 
on retire du feu. e t  l 'on \joute u n  peu de sucre e n  poudre pour 
éliminer I'excbs de  periiianganate de potasse ; on filtre pour 
enlever NnOs forin6 ; on lave, d e  façon que Ic filtrat,uin ait  un 
voluiric de 60 c c . ;  ori iritrodiiit cc filtrntum dans unc fiole de 
2:iO cc., et I'on qjoiite qiiclques goiitlcs de SOLIP (1 : 5) jusqu'i  
réactioii fortement acide; on agite avec pi4ciliitioii, afin de chns- 
ser CO' ; on fcrrne In fiolr: ;ivt:r. un houchon en c;ioul.cliour ; on 
agite doiiceriient pluaieiirs fois, pour fitire partir COP. La solution 
d'iodates ainsi ohteniie est t,r;iittie p:w Ojir.5 eriviron de sulfate 
d'hydr:izine. et I'oii recueille l'azote cldpa~$. 

Le voliiiiie d'iizote trouvk est trniiçforiiié en poids c l  ce chiff're, 
multiplié piw lc fitcteur 3,94,  donne KI ; multiplié p a r  3,01, i l  
donne l'iode. 1,. G .  

Donage e t  akp;irwtioii rlii c i i i v r c  ales a i i t r r s  i i iétnan,  
par prccipit i t t io i i  alti ci i ir-rc a i i  riiogen de I'ackty.  
Iénc. - 3111. ElCIIJl.\NPi et O. !il \I(O\Vlih (Zeitsclw. f .  analyt. 
C h m i e ,  1907. p .  228). - Si l'on iiitrotliiit de l'acétylène piirifik 
d a n s  un  sr:l (le cuivre rli.t:olnrC p;i.r le  chlorhytlrate d 'hydi~)xyl ;~-  
niirie, il se sépiire de I'iicttyliire dc cuivre (C'IIsCu'O). La préci- 
pitation (ILI cuivre par I'iic:ktyliirie pi:ul b k e  aussi effectu6e en 
solution acétique ou tiirtriqiie. 

L e  précipité ohtenu est filtré et lavé ; on l'introduit dans une 
capsule en porcelaine de 7 2  Cr. environ, et I'on ajoute 10 à 15 cc. 
d'AzOzII (1) - 1 . 1 5 )  ; on chiiuff'e I@Sreiiicnt au bain-intirie ; lors- 
q u d a  dissolution est oI)tcriue, or1 n,jout.e 10 h 15 gouttes d'LizOYI 
( I l -  1.52) ; ori évaport: ii siccitc! ; on c;ilcine. rt l'on pkse. Si le 
cuivre se t.roiive en prksence d e  I'ar;.ent et (111 iiicrciire, on prC- 
ci pite I'nrgerit p i  1X1, r:t le rneixur,c: p i ~ r  I'ilcide pliosptioricjue ; 
le  filtratiirri est atltlitionné de 20 cc tl'AzII1 ( D  = 0.96) et 1-cc. de 
solution de  chlortiylrate d'hytlroxylaiiiine ii 10 p. 100; on fait 
ensuite passer un  courant d'acétylène. Ln prisencc d'alcalis ou 
des  sels de zinc ne $?rie  ptis la précipitntiori. 

Lorsque la  soliition rt:nfi7ririe du  cuivrc, des métaux alcalino- 
terreux.  du inagnésiiirn c:t du  cadmium, on p r h i p i t e  Ic preiriicr 
e n  solution ticktiqiic,. Si la solution renferiire di1 cuivre, de l'alu- 
minium et du  chrome, on l'additionne d'acide tartr,ique; on 
ajoute de l'Iiytli~ox~l:iiniri(: et (le I'iiiiirnoninipe ; I o  filtrr'tum est 
évaporé ; on t::ilciiie avec le nitrnte de pot;isçe et  le carbonate 
d e  soude, et l'on dose .\120%t, Cr'@ par les prociitlés habituels. 

La séparation du ciiivrc, t:t du manganèse se  fait en solution 
tartrique, celle du fer e t  d u  ploirib en solution ;icktique; celle du 
nickel et tle1';irseiiic. en solution ;irriinoriiacnle: celle di1 eohalt en 
solution ammoniacale ou tar l r ique ; celle du bismuth et  de l'étain 
en solution dans  le tartrnte tl 'arnrno~iinqiie. 
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Les auteurs préconisent le  m?me procéd6 polir la précipitation 
du palladiurri l 'état d'acétylui7e. L .  G. 

Ileclierelie du h n r y i i i n ,  do w t r u n C i i i i n  et du cal- 
c i u m .  - M. STANLEY 11. RENEDICT (Ctiemiccd ~ V e w s ,  1907, 
p. 10). - La méthode d k r i t e  p:tr M. Benedict présente les avari- 
tages suivants : 1 0  elle permet  de shparer le biiryuiri sans  
employer les chromates ou les bichroiiiates, qui donnent des solu- 
tions &l«rt3es susccptililes (le g h e r  l'idcritification du strontium 
ou du calciuni ; z0 elle é v i k  1'opér;ltion ennuyeuse de la filtrn- 
t i m  d'une solution contenant des sulfates précipites de bargurn, 
de  stroritini~i ou de  calciuili ; 3O elle est très rapide, simple, et 
exacte. Leu précipités qu'on obtient donrit:rit par  filtration urie 
solution parfaitement liiripide. 

Les rknctifo eiriployés oont : l u  urie soliit,ion saturée d'iodate 
de potnssiurn ; 2O HCl dilué ; 3O oxalate d'nniinoriiaque : 40 solu- 
tion saturée de sulfate d'ii~niiioriiaque. 

L'iodilte de  baryum est trCs peu solulile dans I'eau, mais  il est 
pratiqueinent inscilulile dans  un e x c h  d c  solution d'iodate de 
potnssiurn d e  concentratio~i converiablë, rriGrrie eri présence d'une 
certxine quantité d'llC1. Le bnryuiii est,  de  ce fait, coinpl&teincnt 
précipité de sa solution par  un excès d'iodate de potasse en pré- 
sence ou en I'abscrice d'HG1 dilué ; le filtiatum ne  donne absolu- 
ment aucun prbcipité par  l'adrlitiori d 'un siilfi~te ou d'un chro- 
mate en solution. 

li'iodale de  strontium est plus soluble dans I'eau que le sel 
~or~eupoiirlürit  d e  baryurii. T m d i s  qu'un sel de bnryuiii est corn- 
plhtement précipitf: d'urie solutiori rieutre ou'légèremerit airiino- 
niacnle par  l'addition d'un grand excès de solution d ' iodi~te  de 
potassiuin, u n  sel d e  stroritiurn ne  se pi-écipite au contraire que 
très lentement. D'un autre  cbté, l'iodate (le strontiuin est enti8- 
rement soluble dans HC1 dilué. 

L'iodate de  calcium est plus soluble que les iodates de baryum 
ou rle sl.rontiiim. 

Les précipités obtenus par  l'iodate de  potiissiuin dans  une 
solutiori contenant les rri6taux précédenls soril cristallins, ce qui 
permet de Ics filtrer avec la plus s rande  facilité. 

Voici la rn,zrche analytique qu'on peut suivre : 
Cne portion de  2 à 3 cc. de la solution à essayer est acidifiée 

avec 1 : ~  moitié de son volurne d'HCI SN, et  au  liquide ainsi obtenu 
on ajoute son voluine d'une solution saturée d'iodate de potas- 
sium ; si un  précipité sr, forme immidinlement, c'est qu'il existe du 
haryurn. Si üuciin précipité ne se forme, c'est que le liaryiitn est. 
absent; si, au conLraire, il se forme un précipité très lentement, 
c'est l'indice qu'il existe du baryum en petite (~u i i~ i t i t é  ou du 
strontium e u  quantité considérable. Dans cpelques cas, la pr6- 
sence ou l'absence d u  baryum peut ètre confirmée par  l'addition 
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de quelques gouttes tl'une sol~i t ion de  1)iclirorii:~te à la solution 
priinitire, iri:iis cet essai cst rareirierit nécessiiire. 

Lorsqu'on n étnbli In présence ou l'absence du baryuiri, I n  
solutiori est agitée et aharitlonrik au repos pendrint un quart ou 
unc  dimi-minute.  Le précipité est s6pni.h par  Ic filtre, et, à iine 
porlion du  filtixtiiin (iiinis pas  a u x  prerriièrris portions filtrees), 
on iijniite lin licii plus que sori voliirrie d 'nnc solution snturéc 
de siilfnte i1':iiiiinoriiacliie; le in1'.1ari~e est p r t é  i I'Chollition. 
1Jn préciliité hl:inc permanent i I'éhullition intlique la pifiscrice 
d u  strontiuni pi. la foriiiiilio~i d e  sulfate dr: sti-ontiiini. 

A une :iiitre portion de la solution prirriitive, on ajoute deux 
fois sori voliiine d'iinc solution s:itiirde d'iodiitc de pot;~ssiuiil; 
on agite le iiit.lan:,l:e cil on le laisse reposer peridnnt une deini- 
rriiniile ou  iine minute, puis on filtre ; au  fil1i;itiim on ajoute un 
peu d'oxal;~tc d'ainrnoniaqiie ; ln solutiori est port$e à I'ébulli- 
tiori ; la forrnatiuri k froid ou à cliituil d'uri pr,écipili: blanc [l'axa- 

lrtte de  cülciurn intliqiie I;L présence di1 c:~lciuiii. 
Les essais prkcédents s'appliqueril & des solutions neutres ou 

18gèrenient arrimoniaciales de chlorures d e  colciiim, de strontium 
oii de baryum. Dans It: cours d'urie analyse qiialitntire. les pré- 
cipités de cnrhonntcs doivent etre dissous dans  IlCl dilué, et la 
solution ohtenue doit &tre éynporée ii sircitk et  ctiiinfTke 1égi:re- 
iiieril pour ckiassw lI'1:xi:és d'acide libre. Le rksidii ofiteriu duit 
étre dissous rl:~iii 6 à 10 cc. d 'eau,  e t  c'est cette solution qu'on 
emploie pour faire les essais décrits ci-dessus La portion qui est 
eriiployée pour rcchcrckicr le calcium doit être traitée avec une 
goutte d'aiiimoniaque pour avoir une solution exempte d'acide 
lihre. 

Ln  solutiori d'iodate (!e po1;issiiirn employée comrne réactif 
doit ètre saturée à froid ; pour cela, on  prend un  poids du sel sec 
égal à ln quantité qu'il faudrait pour  obtenir une solutiori iV/2 ; 
on chauffe l'éliullilion le inklarige d'eau et du  sel, puis on laisse 
refroidir la terripéritturc ordinnirc, e n  agitant de tenips en 
temps. 

Ilans l'addition des réactifs, et pnrticuliirreirient pour les solu- 
tions d'iodate de  potassiurii et d'IIC1, i l  est nécessaire de suivre à 
l a  lettre les indications données ci-dessus quant  a u x  proportions 
à employer. Dans ces conditions, les r6sulti~ts sont pirftiitement 
exacts. Il .  C .  

1)nmiipe i i i i  cniliniurii n i ' é t i i t  i l ' n x y t l e .  - M.CH. F1,ORA 
(Chernicd N m x ,  1906, p .  305) .  - Le cndinium peut  &tre dose en 
eurivertissant son carhoriate à 1'ét:it d 'osyde p l i .  siniple- calciria- 
tion ; cet oxyde peut étre soumis h urie forte chaleur s;ins auciine 
perte p:Lr volotilisation ; iri:~is, en présence d'une trEs fnihle 
quui t i t é  de inalikre chürbonriense, il est trks facilement réduit U 
I ' h t  métnlliqiie, et il est alors \-olnl.il H. une liii i~te tc:riipératuit:. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Aussi cette nikthode (le dosage cst. t,nirjoiirs siijet,t,c k erreurs 
lorsqu'on se trouve en 1)rt:sence dcpiipier ù filtrer.l)e noiilbrruses 
rriodificatioris oril été proposkes puiir éviter l'actiori réduc-trice du 
filtre, mais  celles-ci, q u i  nécessiterit des innrii pulalions longues 
et ennuyeuses, n'ont pas donné de rés111t:~ts suffisaiiirnent satis- 
faisants : c'est pourquoi l'nuteur, reprenant cette quwtion,  pro- 
pose d'opérer de la ri1;tnièi.c suivarite : 

O~idissoiitune quantitk d'oxyde de radiiiiuin d'cnviron O g r .  20, 
e t ,  la solution est c%eridue h 300 cc.  avec de l'eau ctiniitle ; on 
ajoute à celle-ci goutte à goutte une solution de carhoriate de 
potasse il 1Op. 100, en agitant a p r k  chaque addition, et cela 
jusqu'à ce qu'il ne  se pi-oduise plus de prkcipitd ; on maintient 
le liqiiirle L l'ébullition l)erid:int 15 niinutes ; le précipité devient 
cristallin et  sc d6pose ftlcilcment ; on le filtre sur  un creuset cle 
Gooch contenant urie couche d'aiiii:inte prénla1)lemt:nt 1avi:e A 
l'eau chaude. puis fortement cidciribr; le prkcipité tic carbonate 
d e  cadniiiiin, aprils lavase, est séché, puis calciné Imtciiierit su r  
un 1iec Riiriseri ; firialcirient, la teiiipérature cst portée nu rouge et 
maintenue aussi Iorigtemps que le crensct ne perd plus d e  poids ; 
on p i w  alors l'oxyde de cadiiiiuiii. I I .  C;. 

Sonvcllr in<-f hucle de d a s ~ g e  da l'ecidc tart~iquc.  
- JIM. -1.-C. CIIAPMAX et PERCY M'IIITTERIDGE (The Analyst, 
t907, p 263).  - L a  iiiéthode la plus ordinairement employée . ~ 

pour doser ?acide t i~ r t r ique  conskte à tr;insfornier celui-ci en 
bitartrate de potasse, puis h t i trer ce dernier avec urie solution 
alcaline. I k  noinhreux procSd6s analytiques ont éti: c l h i t s  e t  
recorriiriandks pour rendre compli:tela précipitation d u  bitartrate 
de pot;tssc. Eri 2902, MM.  E.-B. et F.-B. Kenrick oril proposé, - .  

pour le dosiige (Je l'acide tartrique. une riii:thode polariiiiétriqui:, 
mais celle-ci n'a aucune v i ~ l e u r  e n  raison des norribreuses sub-  
stances qui accunipagnent souvent l'acide tartrique et qui exer- 
cent une action sur  la luiriibre polarisée. 11 y i l  quelque tciiips, 
Ley a proposé de doser l'acide tartrique eri le précipant :t 1'Ftat 
de sel de zinc, calcinant le précipité et pesant l'oxyde, ce qui 
perrriet (le cdciiler I'itcide tartrique. Cette méthode est Cgrnleiiicnt 
trils crif.iqiia11le. 

Après avoir essiiyk de noiiibreux métaux, les auteurs ont  
trouvé que l'acide tartrique peut étre pri?cipité coiiiplètemerit 
d'une solution i l'état de  sel de  bismuth;  le tiirtr;ite bisiiiiittiiqiie 
est coiiiplèteiilr~nt insoluble d m s  uiie solution étendue d ' i~cide 
acEtique ; 1 iiiilligr. d ' x i d e  tni.t,rique eri solution dans 30 cc. 
d'eau donne un  préc~pité  nettement visible par  I'ndclition du  
rkactif tiisiiiiithiqiie. 

Les aiiteurs iitilisent. aussi l a  r6ni:tinn q u e  l'ka11 <Ir: Saint-Gillrs 
a signalée eii 18319 et  qui coiisiste en une  oxytlatioii de l'acide 
tartrique par  le permanganate de potasse, en prcsence d'un 
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acide minéral ; les auteurs ont appliqué cette réaction au tartrate - -  . 

de bismuth. 
L e  réactif bismuthique est prépnrk en dissolva~it 30 gr. de 

nitrate acide d e  bismuth dans 20 cc. d'acide acétique cristalli- 
~ ~ b i e  e t  diluant ?i 300 cc. avec de l'eau. Si le  rkactif, au  niornent 
de sa  dilution, précipite légkrement, on le filtre avant  d'en faire 
usage. 

Les solutions suivantes sont aussi  nécessaires : 
A c i d e  s u l f u r i q u e  d i lué .  - Solution k 10 p .  100 en volume. 
Permi~ngcinate  d e  potasse. - Solutiori h 1 p .  100 de sel pur cris- 

tallisé. 
Acide  oxalique. - Solution conteriant 19gr .9  d'ricitle cristallisé 

pur pour 1 litre d'eau. 
;Mode opirntoil-e. - Un poirls de 1ü substance h tiniilyser corres- 

poudant à environ Oar. 10 d'acide lartiique est. exaclerrieril pesé, 
puis dissous t l m s  40 cc. d 'eau;  cette solution doit étre rieulralisk 
par  la potasse causlique, si elle est acide; par  l'acide acétique, si 
elle est alcaline ; on porte à l'ébullitiori, .et l'on ctjoute 50 cc. du 
réactif bismiitliique; on agite pendant q~ie lques  rniriiites ; le 
précipité est filtré, Inl+ avec l'eau bnuillaIite et redissous sur le 
filtre avec 20 cc. envirnn de SOql" 110 p. 100 r:t c h i ~ u d  ; 30 cc. 
de la solution d'acide sulfui.ique sont employés B laver le filtre. La 
solutiun titrée do perriiarigii~inte de potasse est ver,sée dari!: la 
liqueur chaude jusqu'k ce qu'elle soit en t r k  léger excès, et cet 
excks est t i tré avec l'acide oxülique. 

E n  o p h a n t  de cette façon, il a été reconnu que 0gr.10 d'acide 
tartrique correspond B 14 cc. d e  solution de permanganate de 
potasse. 

Des exp6riencr:s ont 616 entreprises pour  rechercher quels 
son1 les acide? o r p i i q u e s  qu i  peuvent gfiiier celte rnéthode. Le 
citrate de bisiiiuth est plus soluble dnris l'acide acctique que le 
tar t rate  du  iriéiiie m6ta1, mais la tlilférence de solubilité ne 
permet pas la séparation tlris deux acides. e t  la iiiSthode ne peut 
pas  étro appliquée au dosage des tartratcs e n  préscncc des 
citrates. 

L'acide oxitliqiie et l'acide iiialique sont aussi précipith par le 
réactif bisinuthiqiie et ag i swnt  SLII .  le periiiitnganate de potasse. 
L'acide succiniqiie est pai.t,ielleiiierit pi.i.cipit0, mais le perinan- 
gariate n'a aucune action, ce qui  pc:i.riiet de dbterminer l'acide tar- 
trique en prkscnce de l'acide succiriique. 

L n s  les vins, l'acide tartrique ne peut piis être dosé par la 
niéthode au bismuth,  car,  en i&iiie tenips i u c  I';~cide tartrique, 
il se prkcipite d u  t;iiinin ou d ' a u t r ~ s  substances organiques, qui, 
agissant s u r  le peim;~rigannte d e  pelasse, tluriricrit uii pourcen- 
tage t rop élevi:. ~e çucrt: de canne, le  tleutrose et le levulose, lors- 
qu'ils sont présents avec l'acide tartrique, ri'afrectent pas I'ernc- 
titude de la méthode. H. C. 
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Dobiage de l'indigotine. - M .  W. POPPLEWELL 
BLOXAM (Chernicd K C I . ~ ~ ,  1906, p. 149). - L'auteur a Ctudié les 
méthodes i n d i q u k s  pour le dosage de I'iridigotine. I I  a cherché, 
en premier lieu. h préparer de l'indigotine pure dr:vimt servir de 
type ;  deux procitdés ont été employés dans ce but,  dont le 
premier consistait a suhliiiier l'indigotine sous pression 1-éiluite ; 
le deuxiCiiie recristiilliser dans la nitrobenzine l'indigo N B. A .  
S. F. rein a ; en partant  de ce dernier produit, Ics deux procédés 
donnüierit u n  cohposi: parfaitement convenable pour l'analyse. 

La sulfonntiori de l'indigo et le titrage du cornpose sulfoné 
avec un réactif o x ~ d a n t  OU T ~ I I I I C ~ ( X I ~  sont la hase de toutes les 
méthodes prat iqurs  de  ce genre d'analyse. 

Lorsqu'ori oxyde, B l 'aide d u  per i i i iqa r ia te  de  potasse, le coin. 
posé sulfoné qu'on obtient aveci'iritligo brut ,  les &iiltats n'iridi- 
quent pas la teneur exacte en indigotine en raison de l'oxydation 
qui se protlii~t aussi sur  les impuretés contcnuesd:ins l'indigo. 
Deux riactif's ont  et6  iriiagin6s poar  Iti précipitntiori de  ces der- 
nières : le chlorure d e  bnryuiii et le càrbonate d e  chaux ; rnais ni 
l'un ni l 'antre rie peut  htre ~niployi : ;  qiielqiies iiiipiiretés sont 
bien prkipi tées ,  iiiiiis il en rwte  d'autres en quantité t rop inipor- 
tante pour donner un  r8sulti~t exact, et,  d'autre part ,  urie certaine 
proportion d'indigotine est aussi précipitée. 

La réduction de I'indigo sulfone', a u  moyen du  trichlorure de 
titane, qui avait Ç t é  recomiiinndéc par Knecht, ne donnc pas 
davantage d e  bons résultats ; elle est cependant priférable la 
iriéthnde ail permanganate, surtout pour l'indigo brut .  

E n  présence de ces iiiauvais résultats, I'aiitciir a ahandonné 
l'idée dJRlirriiricr les irripuretés de l'indigo. 

I k s  résultiits beaucoup plus exacts ont été obtenus (in précipi- 
tant I'indigoline et laissant les inipuretés dans la solution ; cette 
précipitat~on,a été oliteriue nu moyen de l'acétate de potasse. La 
séparation quantitative  il^ I'irirligotiiie pnr cette méthode dPpend 
surtout du degré d(: sulfonation de I'intligotine; de nombreux 
essais ont éti': fiiits pour rechercher quelle concentration l'acide 
sulfurique [levait 2tre crriployé, et aussi quelle devait 6tre la 
durée de l'action d e  cet acide et quelle t e m p h t u r e  i l  convenait 
d'opérer. 

 es conditions Iris plus f a v o r a b l ~ s  consistent à amener l'indi- 
gotine à l'dtat de cuiiiposé tétrasrilfoné ; on olitient daris ce cas 
par précipitation un  produit netteiiicnt cristallin. 

Si 1 gr. d'indigotine pure est sulfoné pendant 20 iiiinutes à 
OgO avec SO'IIVuii i i~nt  k 20 p .  100. le coiiipi~sé ttltiasulforié est 
obtenu sans aucune perte ri'irirli~otiiie. h i l r  o l~ ten i r  le ni?riic 
résuitii.t avec un  indigo b r i ~ t ,  [.elte sulfunation doit Qtre faite pen- 
dant 45 niinutes avec SO'11Yi 25 p.  100. Ori opère coiiiiiie suit : 

100 cc. de 1;i solution d'indigo a 1 p. 500 sont prbcipités par  
100 cc. d'unc solution aqueuse d'acatate rlc potassiurri a 450 gr. 
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p a r  litre ; le mkliinge est chaiiff(i jusqii'>~ dissolution coniplète, 
puis on  le refroidit dans  u n  courant d'eau froide, et finalement le 
1.6cipierit co~iteriant le rriélari;.e est iriairiteriu peridarit urie heure 
dans u n  bain réfrigérant composé de glace et  d'eau ; le tktrasul- 
fonate d'indigotine et de potassium est filtré s u r  uri creuset d e  
Gooch en employant le vide, e t  on  le lave avec u n e  solution iço- 
tonique d'acétate dc potasse. 

Le sel est ensuite dissous dans 300 cc. d'eau et ti tré B l'aide 
du periiinnganate de  potasse ou d u  trichlorure de titane. 

k1. C.  

Etude R U F  ICR ~ntim~ptiques ajou1i.s HU init pnor 
SR ~ o n s c ~ ~ a t i ~ n .  - M M .  H. l)R00P IUCHMOND et 1iOi,1, 
MILLER (The A n u l y s t ,  4907, p. 144). - P~ri>riÈnrr p a a n E .  - 
Act ion  des antiseptiques sur 1'acidiFcalion d u  lait. - La proportion 
d'acidité du  liiit est en fonction : 

2 0  Du norrihrc et clcs esp5ces orgimiques qui  produisent I'aci- 
dit6 ; 

De l'intensité avec Inquelle les organismes se rriultiplient 
pour  produire l'acide lactique ou cI1;tuties acides ; 

30 De la nature et de la proportion rlm substarices qui entra- 
vent le di:veloppeiiient d m  organisiiiiis ou leur pouvoir de pro- 
duire l'acide lactique; 

4O De la  tr:mpCr;~ture. 
P i ~ r  de  norulireuses expériences, les auteurs on t  constaté que 

l'acidité c h  lait est fonctiori d u  temps et de la t m p é r a l u r e ,  
comme l'indique le tab1e;iu suivant : 

Tempsenheures. 1.3 20 25 30 35 40 45 50 
Acidité. . .  . . O,! 0 3  2.5 6,0 13,0 %,O, S0,0 (i2,O 
Temps en heures. 55 60 70 80 90 100 110 120 
Acidité . . . . .  70 74 7 82 83 88 91 93 

L'acidilé ;t 6ti: délerniirik eri titrwit 20c:c. de  lait avec une 
solution approxiiilatirciiîent K j l O  d'hydrate  d e  stroritiane en 
présence de 1i1 phénolphtaléine comme indicateur : les résultats 
sont expriiriés e n  cc. tl'illcnli riorrnal et pitr lilre de lait. 

Iles auteurs ont Ctiidié l'influence de  In tenipérature sur I'aci- 
dité développée dans le lait et ont reconnu q u e  1r:s eflets (le 
cdle-ci par;~isserit 1-6spliers entre 15 e t  3"s e t  que, pour unc 
augmentation de 1 0 0 ,  In valeur d u  dt:,veloppernent de l'acidité 
augmente de 2 foi? 075. 

Ils ont ensuite ritudi6 les dl'ets produits pnr  les suhstancrs 
anliseptiqnes siiivantrs : acides ai.ornnti(jucs (ircidc snlicglique, 
acide henzoïque, iicidc, phtiiliqiie) ; coinl)osi;s phknoliqucs (jli-nap- 
thol, abrns td  i i i i  a-naptliol si11foii;~te t l ( :  ç t i a~ ix ,  ~-ii;ij)tIiol sul- 
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fonnle de sodiiiin, r h r c i n e ,  phlorogliicine) ; siihstnncrs basi- 
ques jcjllirie (l), celle-ci a 4tt: prise curriiiic: type); compos6s 
inorganiques (fluorure de  sorliuin. fluoriire acide de potassium, 
sulfite de soude neutre. niitnbisiilfite de potassiiiin, borates). 

Ces substnnces ont Et6 +joiitEes au lait dans  les proportions de 
0,2, 0 , i .  0,05 et 0,035 p .  200, et  I'nciditi a été dkterminée B des 
intprvnlles rCgiilicrs. 

I,cs coiripos6s ;;;tritisept,iques qui ont eu lin dPct prkservatif 
sorit les suivarils : Iierizoale de soudr de forrriule suivante 1 et  11, 
henzoate de potasse, 9-napthol, s:~licylnte (le soude, inétatiisulfite 
de soude et d i ~ e r s  inhlnnges d e  bor:~tes d e  formule 1, II, III, IV 
et V. 

Les beozontcs aviiicnt coiniiie coiilposition : 

Renzoate Benzoxte Benzoate 
de soude de soude de 

formule 1 fc~rrriiile I I  potasse 
- - - 

Acide  benzoïque. . . .  i 8 ,9  p. 100 60,O p.  100 75,3 p. 100 
Carbonate de sonde  . . . - 4 7 , 7  . - 
Humidite . . . . . . .  5, i  - 12.0 - 0,45 - 

Les ~ r i é l a r i ~ e s  cl(: 1)uriiies qui or11 ('!té employGs avaient la com- 
ps i t ion  centésirnnle suivante : 

1 II I I I  IV 
. . . . . .  Xa20 10,7 4 7  5,9 4,4 
. . . . . .  F O 3  57 7 57 4 49,8 97.2 

Soit en  1i03H3 . . 102.3 . 101,7 BS,3 ,101,4 

Le mélange 1 eontenait u n  peu d e  silccharine. 
Le mél:inge III contenait un  peu de  saccharine 

d'acide salicyliqiie. 
I'our faire un essai coinparatif concernant l'action cnnserva- 

trice des tlivc:rs compns6s essnyPs par eux,  les aiitriirs ont ajout6 
0,l  p. 400 dc  ces aritist:ptiqiies H dii lait porté h la leiripkra- 
tii i~? de 30'~, et voici les tcnips en heures au  bout desquels le 
lait co11mienc;~it il s'acidifier : 

hcidc borique. . .  10 heures  3-nnphtol. . . . . .  4 h .  J/4 
- henzoiqiie. . 3 II  ,112 M6tubisiilfii.e di: po-  
- snlicgliqiic . 7 h I / 2  tasse. . . . . .  21 heures 

DEUSIE~IF:  P A I I T I E .  - Rechrrche ~t dosage des anliseptiques ajoutés 
nu k i t .  - Les seuls antiseptiques que, pr;itiquenient, on puisse 
ajouter au lait sont : les horntes, les benzonles, les s;tlicylates et  
quelquefois, inais beaucuup plus iarcnient, le 3-napthol. Le 
rriét~ibiaulfite de polaçsiurri ri'est pro1)ublernent pas employé à 
cause de son goût désagréable, méme en petite quantite. 

(1; La cylline es t  u n i  varitit6' de créolinc (.Vote du traducteur) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La forrrinline et I'eaii oxygénée n'ont point été étudiées par  les 
auteurs .  

Recherche des bmwoates. - Le henzoate clo soude est vendu sous 
des noms différents cnininr antiscptiqnc du lnit et de la créine, 
o t  les vendeurs prétcntlent que ce composé ne peut ktre décele. 
SR rect~ei ,~ht :  est poirrtiint Iiicn s imple.  O n  p r k i p i t e  la caséine 
avec l'acide iic:t%iqiie, e t  l 'on ti~,iite le pctit Ii~it. par  u n  rnklange 
d'étht:r ort1iri;rire et tl'atlier tir: pi'!trule ou par le chloioforrne; le 
solvant est liivu avec de l'eau : on lui n,joiite ilrie pt1tite quarititk 
d'eau, uii peu de  ptii:nolplitalt'!iiie i:t rlc I';ll~-.;~li tliluti goutte par 
goutte, jusqii'b cc que la couche tkyuc?use soit rosée ; on obtient 
ainsi, dans quelques cc. de  soliition, l'iicidc ljcnzoïque que con- 
tenait le  Init; on peut, d a n s  cette soliition, déceler l'acide ben- 
zoïque par  les rdnctinns siiivantcs : 

a) Le chloriire ferrique prorluit u n  prdcipité de  coulei~r  cha- 
mois, insoluble dans I'iicide acétique ; 

b) La soliition acide, réduite avec le magn6siuin, donne de la 
benzalddhyde ; 

~j E n  évapornrit B siccité ilrec la chaux sodée et en cnlcinnrit 
le résidu dans lin p z  inerte, on o l~ t ien t  de  la benzine, dont 
l'odeur est cara.ct,Frisl,iqiii: et qui  pciit Btre convertie en nitro- 
benzine 6gitlemenl ciiractkristique ; cette nitrobenzine dunne, 
p a r  réducliori, de l'aniline3 q u i ,  coritlensée avec: du p-ri:iphtol 
en solution alcaline, donne urie colori~tion rouae;  

d) En évaporiirit la soliition & siccité, en aclditionn:~rit le 
r6sidu de 3 cc. d'iinilinc et tic O ;r; O? dr  ctilorhydrntc dc rosit- 
niline, et en chiiiithnt. pendant 20 ininutes, on obtient une cou- 
leur hleue : 

e) Si l'on Sv;~[iore la sululion :L sicci1.é et qu'on chauKe le 
résidu avec S0'112 et de l'acide galliqiie, il se forme de l'anthra- 
gallol. Eri rendunt le iix\ltmge alcalin, il se produit une coloration 
rouge. devcnnnt brime. 

Toutes ces r i ic t ions on1 kt6 obteiiiies pilr lcs i~uteiirs avec des 
traces d'acide bcnzoïqut:, et ils ont pu retrouver 0,03 p. 100 
d'acide tienïoïclue ilans 11: lait, en opdrxrit su r  50 cc:. 

Recherche du 3 - ~ m p l ~ t o l .  - Les aiileurs opèrent comme suit : 
ils préparont d'iiborii une solution de henzirline diazotée ( 2  gr. 
de benzidinc, 2 g r .  d e  riitriti: de  sodiurii, 4 cc. d'HC1 conccntrk 
et 100cc.  d'c;tu), qii'ils iieutiai~liseiit cil employant la phénol- 
phtaltJine corninc: intliciit,eiir ; i l r i  pc:ii d(: cette sniution est ajoutCe 
k quelques cc.  d e  l r~ i t :  s'il existe d u  ,?-n;~pt l iol ,  il se produit une 
coloration rouge. IJ':tlc;llirii1é (luit Stre évitke dans cette réac- 
tion, car le lait lui-iiiéirie donni: en solulion alcaline une colo- 
ration rouge brun.  On peut confiimer cet essai avec une solution 
d c  phériylhyclrazinc di:~zotée, laquclle produit,  en solution rilca- 
linc, unc coloriition roiioe, r r i i 1 . i ~  rie donne rien iLvec le lait,. 

Le p- nnphlol peut aussi etre exkui t  avec le chloroforrne, et la 
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solution chloroForiniqiic, chauffée avec la potasse caustique pen-  
dant quelques miriiites, donne une  colorittion bleue, s'il existe du 
p-naphtol. 

La recherche des autres antiseptiques ne ~iréscinle aucune rlif- 
ficultS et est l~ieii  co~iriue. H .  C .  

Mtrspbiinfus CC slrophoatitie. -M. K.-W. MAiVN(Phor- 
mnceutical Jou~.nnl, 4906, II, p.  93). 

Quatre sortm d e  strophnntus ont  ét6 ktudiées. 
i .  S t ~ o p h n n t t ~ s  komhi jl?j d'origine iiicoiinue 
2. S. liombi, M~z~ztlnlu Brand. 
3. S. ~ ! i c l ~ o l s o n i .  
4. S. IjTatus. 
Les huiles extraites avaient les c:iri~ctéristiques ~ i i ivan tes  . 

1 9 3 4 
Rendement . 34,s p. 100 37,71ip. 400 29,90 p. 100 35.01 p .IO9 
Densité . . 0,9249 0,9278 0.9âj9 0,9230 
Acidité libre. 7,55 6,84 14J4 5,i7 
Indice de sa- 

ponifica- 
tion . . i!X,6 189,7 190,5 191,3 

Indice d'iode 
(18 heures). 100,07 99,4 99,7 9 3 3  

Point. de fil. 
sion des 
acides gras. 330 33O 330 290 

Les strophantines obtenues Btaient cristallines, légèrenient 
rougebt,rcs e t  di5liqiiest:eriti:s. La solut.ion alcoolique Ctnit rlentro- 

BYre. 
1 4 3 4 

Renderrient . . 7.27 p.  100 6,W p .  100 3,69 p .  100 7,76 p. i00 
Acide siilfurique 

8 80 p. 100. . vart foncé vert fonce brun brun 
Strophantine do- 

aCe par la mé- 
thodeB la slro- 
phantidine. . 9,36 8,93 7 3  3.88 

A .  D. 
- -~--_ - 

BIBLIOGRAPHIE 

Les Nouvcaotés clilmlqaes poor a 9 0 7 ,  par C. POULENC, 
docteur ès sciences. 1 vol. de 3-47 pages, avec 203 lin. (J.-B. Baillière 
et fils, éditeurs, 19, rue Ilautefeuille, Paris). Prix: 4 i'r. - M. Poulenc 
conserve dans son ouvrage le rnêrne plan général que les années pre- 
cedentes. 
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Dans le premier chapitre, sont rangés les appareils de physique qui 
s'appliquent particuli6rement la chimie, comme. par exemple, ccux 
qui sont destinés à I R  deterniinalion des densités, des hautes tempé- 
ratures. etc. Signalons en particulier une nouvelle balance permettant 
de déterminer la densite des corps solides et  une noiivelle chambre 
noire pour pio,jectiona, sans qii'il soit nécessaire de faire l'obscurité. 

Dans le second chapilrc, se trouvent réunis tous les appareils de 
manipulation chimique propi.ement dite et  dont la disposition est de 
nature à faciliter les opérations longues et  fiistidierises. On y trouve 
dPcrit I'apparril rle d'Arsonval pour la distillation et 1s dessiccation 
dans le vide, base sur l'utilisation de  l'air 011 de l'acide carbonique 
liquides; de nouveaux appareils à extraction, de  nombrenx types d'ap- 
pareils pour la prkparation des gaz. 

Le troisi6mechapitre coniprend les appareils d'electricité en génbral. 
On y lrouve la description di] nouveau transformateiir e1er:trolytique 

des coiirants alternatifs en coiirants redressés. 
Le quatrième chapitre cornprend les appareils s'appliquant àl 'ana- 

lyse. On y trouve de nouveaux appareils pour l ' analyc  des laits et des 
vins. 

Dans l e  cinqiiiérne et  dernier chapitre, sont classes les appareils 
intéressant l a  Liacteriolngie, oii l'auteur decrit. en  part,iculier un nouvel 
appareil pour l'obtention industrielle des microorganismes cultivés. 

L'nn~lgae chimique en sucrerie et raffinerie de 
cannc ct de Iwtteravc. par CH. FRIBOURG, chimiste à la Société 
des sucreries ~t raffineries d'Rgyptr. Preface de h l .  Pellet. 1 vol. de 
390 pages, avec 51 fig. ( t I .  Diinod e t  E.  Pinat, editeurs, 49. quai des 
Grands-Augustins, Paris) .  I1rix : 12 fr .  Sn. - Depuis quelques années, 
M. Fribourg s'occupe du contrôle ctiirniquo en  sucrerie e t  raffinerie et, 
depuis six ans, il est charge de  la direction du Laboratoire de  la sucre- 
r ie et raffinerie d'El IIawamdieli (Egypte), ce qui lui a donné souvent 
l'occasion de fornier des aides pour le seconder. II s'est t.oujours efforce 
de leur expliquer, sous la forme la plus simple, ledetail des opérations 
chimiques qui leiir ktaient demandées. Ce nouvel ouvrage est un 
recueil de  tous ces conseils e t  rrnseignernents, ainsi que l a  description 
des m é t h o d ~ s  à employer pour arriver facilement à l'analyse des pro- 
duits sucrés provenant de  la canne e t  de la betterave 

Dans la prerniijre partie, I'aiiteur fait un historique de  la fabrication 
e t  du raffinage du sucre ; puis il di;crit les méthodes génirales de déter- 
mination des 6lkrnents principaux des rnalièrcs sucrtic~s (eaux et  matiC- 
res séches, siicre, glucose, matières minerales). 

La deuxii~me partie comprend l'application de  ces méthodes gene- 
rales aux dimerrnts produits, inatibres premières, jus, sirops, masses- 
cuites, sucres, 6;outs et mélasses qii 'on-rencontre e n  sucrerie et  raffi- 
nerie. 

Enfin, dans la troisième partie. il traile de l'analyse de differents 
produits qu'on a a examiner en sucrerie el  en raftinerie, tels que cal- 
caire, chaux, charbons, noir animal, bleu d'outremer, albumine de 
sang, engrais divers, etc., in6thodes décrites siniplement. de telle 
facon que les aides déjh un peu exercés à la pratique des manipula- 
tions puissent facilement arriver à les utiliser. 
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C'est, en rCsume, un excellent livre, très pratique, que les nombreux 
intéress6s consulteront util ernent. 

Les porl'uins, lem iu&tlic~aiienls et leu pi-uiluitr plio - 
tograplilqucs, par A. I,icnox, professeur A 1'Ecole pratique de  
commerce de  Narbonne e t  L. BLANC, pharmacien de . 1 p n  classe. 2 vol. 
de96 pages, avec 19 figures ( J - B .  Baillière et  fils, éditeurs, 19, rue  
Hauteleuille, Paris). Prix : l fr. 50. - Les industries dont  l'étude 
l'ait l'objet du  volume publil par MM. Ligriori ct Blanc, ont  une carac- 
tEristique commune : c'est d'étre, pour une large part ,  tribulaires d e  
la chiniie et de devoir aux progres de cette science leur remarquable 
developpeiiient actuel. 

Mais, quelle qu'ait été I'importaiice indiistrielle prise par Ics pro- 
duits synthetiques, ils ne  sont pas parvenus k supprimer l'emploi des 
produits naturels correspondants, auxquels continuent d'avoir recours 
la parfurnerie e t  la pharmacie. Aussi les auteurs ont-ils etudie con- 
curremment dans ce travail les substances fournies par la nalure et 
celles qu'eiabore l'industrie chimique. 

En traitant des parfums, ils ont  pu mettre ainsi en lumi&re non seu- 
leinent les importanl.es conquétes realiskes sous la poussée de Iascieiice 
chiinique, mais encore les perfectionnements apportes dans ces der- 
nières années à l'extraction des principes aromatiques contenus dans 
les végétaux. 

Ln ce qiii concerne les medicamcnts, M M .  Lignon e t  Blanc ont 
passé iinc revue d'ensrnihle de tout ce qui releve du prodiiil rnediciniil ; 
la condensation a laquelle le cadre de I'Bnçyclopédie les a obliges 
permet d'englober d'lin regard rapide la variété et I'éteodiie consi- 
derables de la science pharmaceutique. 

Quant aux produits usités en photographie, ce ne sont ,  a quelques 
rares exceptions près, que des cnrripnsPs prépari's chimiquenitint. ; 
les auteurs ont surtout insisté sur ceux dont l'emploi est special A la 
photographie ou qui trouvent un débouché relativement considérable 
dans la pratique de cet a r t  (sels d'argent e t  d'or, révélateurs, elc.). 

Enfin, au sujet de chacune des classes de  substances, ils ont lourni 
des données permettant d'apprecier I1import,ance du mouvement com- 
mercial dont ces articles sont l'objet. 

Fnliricatioii des collcrr et gélmtanerr, par J .  FRITSCH (Des- 
forges, édikur ,  29, quai [les Grands-Augustins, Paris (lie). Prix : 
3 Fr. 50. - Le voluine que publie M. Fritsch est divisé en trois par- 
ties, dont la première est-consacrée aux colles d'origine animale  ; 
celte première partie comprend cinq chapitres, dont le premier traite 
de la gélatine; dans les chapitres suivants, l'auteur passe en revue l a  
fabrication de l a  colle d'os. la fabricaiion dii pliospl-iüle de cliaiix, l'ex- 
traction de I'ossEine, l a  fabrici~tion de la colle de peau e t  de la colie 
dc poisson ; on y trouve un aperçu théorique du collage et les procedes 
à einplojer pour l'essai des colles. 

La deuxieme parlie a pour titre : Xatières udhesiaes d'origine 
~ ~ i g e t c ~ l e  (goriirrie arabique, ainidon et dextrine). 

Dans la t r o i s i h e  partie, l'auleur donne des recettes de colles liqui- 
des el d'adhésifs divers (colle liquide pour niétaux. colle à bouche, 
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colle pour métaux, colle pour verre, bois, porcelaine, colle d'amidon, 
colle de caséine, etc.) .  

Nos lecteurs trouveront dans cet ouvrage d'utiles renseignements. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
Arrêté: fixant lem niéllioilen que dolveiit mulvre lea 

laboratuirem ufliclels pour l'nnaljrie des matlereo 
g r m s n e s .  

P~ocÉnés  eT RÉACTIFS chÉiiar:x. - I )os~r ,s  iim A C I ~ I E B  L m n m  nASS LES 

C U R P B  GRAS. - Hiac i i l  : solution alcoolique de potasse N/5 .  - hlesiirer 
900cc. de Io liqueur de potassa qui sert 8. rl~tarrriiricr l'indice de srrpo- 
nification (voir cet article), et y ajouter assez d'alcool à 90-950 cente- 
simaux pour compléter un litre ; agiter pour rendre homogbne et 
cuuserver dans un flacon bieri boucli6. Il peut arriver qu'avec le temps 
il s e  forme, au sein d u  liquide alcalin, un prkcipite blanc de carbo- 
nate d e  potasse. II est alors de toute nCcessitC: de  jeter l a  liqueiir sur 
un grand filtre B plis qu'on couvre d'une plaque de verre. On utilise 
seulement le liquide limpide ainsi obtenu. 

Prztique de l'essai. - Introduire dans u n  vase en verre 20cc. d'al- 
cool amylique o i ~  d'dther fiull'iiiique, 5 A 10 gouttes d'une solution de 
phtaléine du phenol, puis goutte ti goutte une solution alcoolique N/Fj 
dc potasse ou de soude, jiisqu'h virage au ronge. Habituellement une 
seule goulte de liqueur alcaline produit ce résultat. Verser alors ce 
liquide dans un autre vase en  verre, dans  lequel on a préalablement 
placé 20gr.  du corps ti essayer, et ,  la lessive alcoolique de putasse 
étant placée dans une  burette graduée, la laisser conler goiil.te ti 
goutte dans le corps gras, eu agitant couslarnnienl, jiisqii'à ce que la 
coloration rose produ~le  persiste nu moins une dizaine de  secondes ; 
noter alors Io volume de solution alcaline ernployee e t  en déduire 
I'aciditb d e  l'huile, qu'on expiirrie ordinairement en acide oleique, 
hien qu'elle puisse étre produite par d'aulres acides. Coirirrre le poids 
moléculaire de l'acide olkique est de 482, un litre de  liqueur alcaline 
normale saturerait  exactement ?88.?gr. d'acide oli'ique, donc I cc. de 
liqueur NI5 sature 282/5000 d'acide olfiique. L'essai. elant eflectui 
sur 20gr . ,  exige S c c .  de cette liqueiir ; pour 100 gr'., il en aurait fallu 
SN, et ,  comme I cc. représerite 281/500U d'acide olbique. il en rt!sulte 
que l'sciditë de IOUgi. dii produit ~ s s a ~ t !  eat exprimée, e n  acide 
oléique, par l'équation : 

Les solutioris alcoolioues d'alcali variarit facilcrrieut de titre. on ue 
cherche pas habituellement avoir des liqiieiirs qui soient exacte- 
ment KI5 ; on se contente d'en dkterminer l a  teneur en alcali en les 
t i trant avec une solution dCcinormale d'acide sulfurique. 

Il est indispençahle de reprendre le titre des liqueurs alcooliques 
chaque fois qu'on procédc des essais effectue's A un ou deux jours 
d'intervalle e l ,  a fortzori, lorsque le lernps Ccoulé est plus long. 
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DETERMINATION IIE L'INDICE DE SAPONIFICATION OU DE KOTTSTORFEH. - 

Rappelons que l'indice d e  saponification est le nonibre qui exprime l a  
quantité de  potasse KOH qui peut s'unir aux acides gras ethérifies 
contenus dans 4 gr. rie la subslarice essayée. 

Rioctifs : i0 Solution alcoolique de potasse, obtenue en  agitant 
80gr. de potasse c i  l'alcool dans  un litre d'alcool à 950 ; abandonner 
au repos pour pcrmettrc au  carbonate de potasse de se dbposer, puis 
filtrer sur un grand filtre h plis ; le liquide clair est titre, puis titendu 
d'alcool, de façon à contenir environ %gr. de  KOH par litre ; conser- 
V P P  en flacon paii'ailenir:nt clos ; 

20 Solution aqiieuse d'llC1 dbcinornial ou B titre connu. prépar6e 
de la façon suivante : dissoudre 45cc. d'HU pur à 20-%lot i  dans  u n  
litre d'eau ; rendre parfaitement homogcne et  determiner le titre au  
moyen d'une solutiori aqueuse normale de soude ou de  potasse; A cet 
effet, prélever 23 cc. [le soude ou de  potasse rinrr~iale ; les placer dans 
un vase en verre avec qiielqiies gouttes de  plitaléine du phénol, puis, 
la liqueur chlorli~driqiie @tant  placée dans une burette graduee, la 
laisser couler goulte a goulle, en agitant jusqu'à decoloration ; noter 
le nombre N de  cc. empIoy& ti cet effet ; cornnie chaque cc. d'alcali 

2,4 
représente Ogr.06 de KOII ,  I cc de  la solut.ion acide - - K O H .  

N 
Pratiqua de l 'rssni.  - La rnatilre grasse étarit. anieiiée à I'Ctat de  

fusion ou ktant naturellement fluide, l'aspirer dans u n  tube effile et l a  
laisser tomber dans  une fiole d'Erlenmeyer d'une contenance de 
250cc. et taree à l'avance ; en  peser exactement 5gr., ce qui s'ob- 
tient aisément par I'erriploi du tube effile et, au besoin, par l'usage 
d'une bande de papier filtrer qu'on n ianauvre  de façon à ahsorber 
le produit employé en  exces. On doit s'attacher h n e  pas soiiiller les 
parois du vase. 

Verser sur cetle matière grasse 25cc. de l a  solution alcoolique de  
potasse ; en même temps, placer dans une autre fiole, exactement 
semblable à celle qui rontient la matière grasse, 25cc. de la merne 
solutiori alcoolique ile potasse ; 1':ilcaIi doit. dans les rleiix cas, étre 
mesure avec la plus grande eracliiiide ; chaufier chacun de ces vases 
pendant un quart d'heure au réfrigérant &reflux ; si, par le refroidis- 
sement, la matière ainsi saponifiée se prenait en masse, il suffirait de 
la richauffer pour la faire repasser a l 'etal liquide e t  permettre ainsi 
le titrage ; a cet eflet, l'additioririei d'urie dizaine de gouttes d'une 
solution de p1it;ileine du phénol e t ,  l'IIC1 titre ktant contenu dans une 
burette graduée, le laisser tomber goutle à goutte dans le liquide, en 
ayant soin d'agiter conlinucllemeiit, et cela jusqu'k ce que la colora- 
tion rouge disparaisse ; le virage est net ; noter le nombre M de cc. 
d'acide ernplojé. 

D'autre part, rEpeter exacleincnt la mPme opération avec le flacon 
ternoin, qui ne renferme que d e  la pota~se  ; coiiinie precédemment, 
les additions d'acide ne  se font qu'apri.; avoir ajoute de la phtaléine 
du phenol et sont poiirsuivies jusqu'h décoloration, ce qui exige un 
volume V d'acide. 

On e n  conclut que les %cc.  de liqueur alcaline employés a la sapo- 
nification pouvaient saturer Vcc. de la liqueur titrke d'HG1 et  que, 
d'autre part, aprbs la saponification, il i rste une quantile d'alcali libre 
qui sature RI cc. d'HC1. 
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La potasse employee à saturer les acides gras  mis en  liberté par la 
saponification est donc capable de saturer V - Rl cc. d'HC1, et, comme 
Icc .  de celui-ci équivaut, d'aprés ce qui a été dit précédemment, 

4 4 
& -?- de potasse, la quantité de potasse saturée par les acides gras 
N 

est : 
I,4 ( V - M ) X - .  
N 

Mais o n  a opéré sur 5 g r .  de corps gras. Pour exprirrier l a  quantite 
d'alcali qui aurait  été employée pour I g r .  de cetle même inatiére, il 
faut  diviser le nombre précédent par 5 : o n  a alors, pour l'indice de 
saponification ou de KUtlstorfcr, la valeur en g r .  : 

on doit l'exprimer en prenant le milligramnie cumule unité. 
Rema?yues : i0 L'essai temoin doil être etfecluè pour chaque serie 

d'essais ; mais il est bien entendu qu'un spul t imoin suffit pour uri 
nombre quelconque de déterminations effectuées en serie ; 

Po La saponification n'a lieu noririalement quc si la potasse em. 
ployée est en exces notable ; tout essai dans lequel la neutralisation 
sera obtenue par une addition d'HU titré inlërieure ti '2 cc. devra 
étre recommencé. 

DOSAGE DES ACIDES SOLUBLES. - Pour effcctlier le dosage des acidcs 
solubles, on procède exactement coinmc poiir la détermination de 
l'indice de Kottstorfer, de telle l'acon que, coiiirne l'a indiqui: M .  Plan- 
chon, les deux essais peuvent étrc faits sur la mZme prisc d'essai ; 
mais il faut employer un flacon d'Erlenineyer de 200 à E 0  cc., jaug(i 
spécialement en  y introduisant 150 cc. d'eaii alcoolisée i~ ,I5 p. 100, 
chauffant 50° et inarquant soit a la pointe de dianiarit, soit par un 
t ra i t  de vernis, le niveau du liquide. 

Pratique da l 'essai.  - Dans un ainsi j a u ~ e  e t  sec, introduire 
exactement 5gr .  d u  corps gras,  ?5 cc. de la solution alcoolique de 
potasse et effectuer la saponification coinnie i l  a 6té dit precedein- 
men t  ; déterminer ensuite la quanlitC M d'Hill nécessaire pour l'aire 
disparaitre la coloration rouge due & l a  phtaléiiie ; on connait.d'autre 
part ,  le vnliime V tl'HC1 yni doit Bt.re ernplnyti pniir satiirrr cxacte- 
ment 25 cc. de la solution de potasse chnuffee dans les mi.mrs condi- 
tions ; après avoir noté le nombre R I ,  qui sec\ ira uniquenient au cal- 
cul de l'indice de  Koltstorfer, conlinuer les affusions d'acide jusqu'a 
ce qu'on en ait eniploy& exactement un volume V ; par suite, la 
putasse est entièrement rientraliséc, e t  les acides gras sont inis en 
!ibertti ; l ~ s  pnrtei. à la t~mpernt i i rc  de  50°, cri g aj«utnnl assrz d'eau 
boiiillante pour aîfleiirer au l ia i t  de jauge Ir niveau sup&rieiir d u  
liquide aqueux ; placer alors sur l'orifice du ballon une  petite laine d e  
caoutchouc, qu'on presse avec la paunie de la main,  c t  agit,cr vive- 
ment  une centaine de  fnis : les acidrs solutiles se dissolvent dans 
l'eau, à l'exception d'uiic pelitc qiii~ntile, qui wstc cri solulion dans 
les acides insolubles ; placer la fiole diiris i i i i  courant d 'wu Triilde 
jusqii'h solidification des acides sous forme de gtiteaii arlhCrent au 
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vase, dont on le detache e n  donnant  avec le doigt u n  coup un peu sec 
sur les parois extkrieures ; le liquide aqueux peut alors Fltre dkcante 
sur un grand filtre & plis ; prélever exactement 50cc.  du liquide 
filtré, clair ; les additionner de  phtalbine du phénol e t  en  determiner 
l'acidité au moyen d'une IiqueuraqueuseNjlO de soude ou de potasse 
dont on emploie Acc. Pour  exprimer l'acidité en acide butyrique, 
multiplier par 0,348 le norribre A ainsi oLilcnu. 

~)ETEI<MINATION DE L'INDICE D'IODE. - Réaclifs : i o  Solution d'iode : 
agiter fréquemment ti froid 50gr.  d'iode bisublimé dans environ 700 & 
800 cc. d'alcool 99' ; la dissolution terminée, compléter un litre 
avec de l'alcool à 950 ; jeter sur  u n  grand filtre tI plis, afin d'en sepa- 
rer les impuretés insolubles et  conserver en  u n  lieu obscur e t  en 
flacon bien clos ; 

80 Solution de bichlorure de mercure:  dissoudre 60gr .  de ce corps 
dans un litre d'alcool h 950 ; 

30 Solution d'hq-posdfite de soude h 24gr.8 par litre ; l'hyposulfite 
employé doit être absolument neutre (dans le cas contraire, neutrali- 
ser exactement la solution préparée) ; 
40 Solution aqueuse contenant par litre 9 a IOgr. d'iodate de 

potasse ; 
50 Solulion à 200gr. par litre environ d'iodure de potassium ; 
60 Solution d'empois d'amidon obtenue en versant, sur $gr .  d'ami- 

don, 100 cc. d'eau distillée bouillante, agitant et filtrant ; cette solu- 
tion s'altérant. assez prorripterrierit, il est Lion d'y ajouter quelques 
inilligr. d'iodure d e  mercure, qui prolonge la durée de la codserva- 
tion. 

Toutes ces liqueurs doivent être conscrvéea en flacons bien clos et tI 
l'abri de l a  lumière. Seule l a  solution d'amidon peut rester h l a  
Iumih-e. 

Pour l'essai, prendre exactement Ogr.3 d'huile ou d'acide gras pour 
les produits siccatifs, et  Ogr.5 pour les substances non siccatives (2 ) .  
1.a pesee s'effectue, soit dans  un verre de montre tare, soit dans une  
petite nacelle e n  verre, qu'on trouve aujourd'hui chez les verriers e t  
qu'on peut fabriquer s o i - m h e  en  coupant u n e  canne d e  verre sui- 
vant deux génératrices opposées e t  divisant les deux demi-cylindres 
ainsi obtenus e n  parties égales dont on relève les bords h la lampe 
d'émailleur ; la matiére grasse liquide ou fondue est prélevée avec 
un tube effile e t  placée dans  le verre de montre  ou l a  nacelle préala- 
blement tarés ; en s'aidant d'uiie bande d e  papier A filtrer pour absor- 
ber l'excés de matière introduit, on arrive trks aisément a peser a u  
milligr. près avec rapidite ; lorsque la pesee a été effectuée dans une 
nacelle. on introduit celle-ci e t  son contenu dans  un flacon d'environ 
500 cc., pouvant se boucher B l'émeri, dans lequel on ajoute 15 cc. de 
chloroforme destine dissoudre le corps gras (pour les matières 
solides il faut  agiter quelque temps) ; si, au contraire, la matikre a 
été placée dans un verre de'montre, on la chauffe lorsqu'elle n'est 
pas naliirellement liquide et, au  moyen de  15 à 20 cc. de chloroforme, 
on la fait passer intégralement dans  le flacon de 5OOcc. Dans tous 
les cas, placer en même tenips une m h e  quanti té de chloroforme 

( i )  Ainsi que pour le saindoux. On prendra seulenierit Ogr.4 pour les 
acides liquides du saindoux. 
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dans un autre flacon egalement de 300 cc., puis, dans chacun d'eux, 
verser exactement 2û cc. de  la liqueur d'iode et  20cc. de la liqueur de 
bichlorure de  mercurc : agilcr, boucher les flacons, noter I'heure et 
abandonner pendant deux heures au repos ; au bout de  ce temps, 
verser dans chacun de  ces flacons %cc. de  la liqueur d'iodure de 
potassium et  agiter pendant une  ou deux minutes ; cette agitation 
est indispensable si l'on veut éviter, lors de l'addition ulterieure d'eau, 
l a  formation d'iodure rouge de mercure, qu'on n e  peut faire rentrer 
en dissolution ; verser d'un seul coup 100cc.  d'eau distillée et agiter 
pour rendre h o m o g h e  ; il ne reste plus qu'A ti trer  l'iode resté libre; 
a cet effet, la liqueur d'hyposulfite de  soude é tant  contenue dans une 
burette graduée, l a  laisser couler goutte A goutte dans l'essai ti titrer, 
en agitant sans  cesse, et  continuer les affusions jiisqii'à ce que l'essai 
ne  soit plus que 1Pgerement coloré en jaune  ; ti ce moment, ajouter 
5 2 4Occ. d'empois d'amidon, qui colorent la masse en vert, et  conti- 
nuer ires soigneusement les affusions d'hyposulfite jusqu'a ce qu'une 
goutte de cette liqueur produise l a  décoloration de l'essai ; cette 
décoloration doit persister même par agitalion ; noter,  d'une part, le 
nombre N de  cc. employés pour I'cssai et, d'autre part ,  le volume V 
d e  l a  méme liqueur employée pour le temoin.  V - N représente, 
e n  cc. d'hyposulfite de soude, l'iode fixé par le corps gras. 

Pour  titrer 1%)-posulfite de  soude, placer 4 t~ Licc. de la solution 
d'iodure de potassium et J c c .  de l a  solution d'iodate de potassium 
dans  un vase en verre contenant 10cc .  d 'eau ; y ajouter exactement 
10cc. d 'une solution Y/IO de SO'H? e t  quelques cc. d'empois d'ami- 
don ; dans  la liqueur ainsi obtenue, verser goutte à goutte l'hyposul- 
fite, en agitant constamment jusqu'à d6eoloration, et noter le volume 
A necessaire pour produire ce rtisullat ; or1 en  conclut que A = IOcc .  

0,127 
de  liqueur N/10 = 0,137 d'iode ; donc I cc. d 'h~posulfi le = - 

A 
d'iode. 

La matière grasse en essai, dont le poids est P (Ogr.3 ou 0gr.S sui- 
vant  le cas) a donc absorbé : 

0.127 
(V  - N) X - d'iode ; 

A 

100gr .  de cc méme corps gras aura ient  absorbe : 

0,127 100 V - N  
( V  - N) X -- X - = i 2 , 7  - d'iode. 

A P A X P 

Pour  chaque série d'essais, il faut préparer un  témoin, comme il 
vient d ' e h  dit ; il est bon, en outre. de vérilier de temps à autre Ic 
t i tre de  la liqueur d'hyposulfite de  soude. 

Remarque. - Le mélange de  corps gras,  de  cliloroforme, d'iode et 
de bichlorure doit rester homogPne pendant toute la durée du contact 
(2 heures). S'il en était autrement,  il Faudrait augmenter la quantitb 
de chloroforme jiisqu'8 ce que ce résultat soit atteint. 

DOSAGE DE L ' A C I ~ E  AHACHIIXQUE ET DES ACIDES NON SATUHÉS (ACIDES 
LIQUIDES O U  ACIDES FLUIDES). - PROCÉIIE RENARD, MODIFIE PAR M M .  TOR- 
TELLIET RUGGIERI. - Saponifier 20gr. d'huile par 3 0 ~ ~ .  d'une solution 
alcoolique de potasse & 120 gr. par  litre, en chauffant au réfrigérant 
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ascendant ; ajouter au liquide quelques gouttes de phtaléine du phe- 
nol, puis goutte goulte juste assez d'acide acPtique 10 p .  400 pour 
faire disparait.re la coloration ronge ; chauffer, d 'autre part, dans une 
fiole conique de  500cc., 200cc.  d'acétate de plomb a 10 p. 100 e t  
100cc. d'eau ; lorsque la mnsse est  il l'ébullition, y verser en mince 
filet la totalité de la solution alcoolique de savon préparée precédern- 
ment et agiter s m s  cesse ; porter de suite l a  fiole conique sous un 
courant d'eau froide et. l'y iriairiteriir pendant dix minutes, en impri-  
mant constamment au vase un mouvement de rotation ; laisser repo- 
ser et verser toul le liquide clair ; laver le savon trois fois de  suite 
avec chaque fois 200cc. d'eau à 60-70U et laisser refroidir ; cgoiitter 
soigoeusement ; dessécher au besoin le savon e t  le vase en les tou- 
chant avec du papier à filtrer, et verser, sur le savon de plomb ainsi 
Invé et adhérent aux parois du vase, 200 cc. d'éther fraîchement redis- 
tillé ; agiter;  fixer & un réfrigerant ascendant et  chauffer au bain .  
marie, en maintenant l'éther h une douce ébullition pendant vingt 
minutes et  en agitant de temps à autre pour détacher le savon des 
parois du vase. 

Retirer la fiole et  la mettre dans l'eau froide pendant une demi- 
heure; filtrer nlors la solution éthérée. en ayant soin d9ent.raîner aussi 
peu que possible de  précipité ; reprendre par 10Occ. de  nouvel éther 
et répéter le chauffage au réfrigeriint ascendant, puis le refroidisse- 
ment dans l',eau ; décanter à nouveau l 'ether sur  le filtre qui a dkjà 
servi i cet usage ; conserver ces liquides ether6s pour y doser les 
acides non saturés, en opérant comme il est dit plus loin, et, au  
moyen du noiivel éther, faire tomber le précipité sur le filtre ; laver 
à l'éther le flacon et le filtre,jusqu'h ce que quelques gouttes du liquide 
filtre ne laissent pour ainsi dire plus de résidu par évaporation, e t ,  
lorsque ce résultat est atteint, placer l'entonnoir et  son filtre sur u n e  
boule a séparation ; crever le filtre e t ,  avec de  l'éther, e n  chasser l e  
contenu dans l a  boule ; employer à cet eKet 200ce. d'ether ; enlever le 
filtre et  verser sur  l'éther IfiOcc. d'TIC1 h 20 p. 100 ; agit.er pour 
décomposer le savon et dissoudre dans l'éther les acides ainsi mis en  
liberté, puis laisser l a  couche éthérke. devenir claire e t  évacuer la 
couche aqueuse sous-jacente, qui entraîne la plus grande partie du 
chlorure de plomb formé ; laver à nouveau avec 100cc. d'HU 
20 p .  100 e l  effectuer au besoin un autre lavage, de  façon b enlever 
tout le chlorure de  plomb ; laver ensuite deux fois avec 100cc. d'eau 
distillée ; soutirer l'eau e t  jeter sur un petit filtre l a  liqueur éthérée, 
qu'on recueille dans une fiole conique ; laver le vase et  l 'entonnoir 
avec un peu d'éther, qu'on ajoute 2 la portion principale, et soumettre 
ii la distillation pour cbasser tout l'éther ; le residu est composé 
d'acides gras solides ; verser dans le vase qui le renferme 100cc. d'al- 
cool à 90° et une goutte d'HC1; fermer le flacon avec un bouchon tra- 
verse par un thermomètre et  chauffer, en agitant, jusqu'h 600; la 
dissolution é tant  ainsi obtenue. laisser refroidir pendant quatre 
heures ; jeter sur un filtre le précipite et  l'y laver avec 30 cc. d'alcool 
à 90° employés en trois fois (10cc. chaque fois), puis & plusieurs 
reprises i l'alcool 70° ; placer sous l'entonnoir u n  petit ballon 
de 25Occ. et verser sur le filtre de  l'alcool absolu bouillant, qui 
dissout le précipité ; en chasser l'alcool par distillation et reprendre 
le résidu par 100 cc. d'alcool ii 900 (sauf dans le cas oh ce résidu est 
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- 302 - 
très faible ; on se contente alors de 50 cc. d'alcool A 900) ; chaiiffer au 
bain-marie LI 600, aprbs avoir ajoute une goutte d'IICI pour éclaircir la 
liqueur ; laisser refroidir pendant quatre heures ; filt.rer ; t!gniitter e t  
laver trois fois avec 10cc.  d'alcool 90°, puis avec de I'alcool ti 70° ; 
le Iavoge est terminé des que Ics liquides filtrks n'abandonnent plus 
rien lorsqu'on en  évapore quelques gouttes sur  un verre de montre. 
Grace à ces deux cristallisations, les acides restés sur le fillre sont 
purs. Ils consistent en un rriélange d'acide aracliidiqiie C 9 0 H 4 0 0 a  et 
d'acide lignocerinique C'4H'8OY Pour les doser, jeter sur  le filtre de 
I'alcool absolu bouillant e t  recueillir les liquides dans une capsule 
tarée ; porter au  bain-marie pour en elirriiner tout l'alcool ; dcssecher 
le résidu dans l'étuve A 100° e t  peser. 

Prendre, au t,uhe capillaire, le point de fusion de ces acides. 
Celui-ci doit Etre supérieur à 70° e t  généralement voisin de  74O. 

11 faut, en  plus, ajouter au poids trouve celui des acides rcslés en  
solution dans l'alcool à 900 (il n'y a pas lieu de  s'occuper de l'alcool à 
700 dans lequel ils sont insoluhles). A cet eiret, il suffit d'evaluer le 
volume d'alcoul à 900 erriployé ; 100 cc. de  cet alcool dissolvent des 
quantités d'acides variables avec l a  tempkrature et leur proportion : 

l o  Si l'on a trouvé un poids variant de 2gr.07 à Ogr.5, il faut ajou- 
ter, pour 100 cc. d'alcool a 900 : 

Ogr.07 A 15O, 
Ogr.08 ii 1703, 
Ogr .O9 d 20°. 

20 Pour un poids variont de  Ogr.47 à Ogr. 17, il faut ajouter, pour 
100 cc. d'alcool A 900 : 

Ogr.05 A 15O, 
Ogr.06 à 17O.5, 
Ogr.07 a 20°. 

3O Pour un poids inferieur à Ogr.05, il faudra ajouter, pour 200 cc. 
d'alcool h <JO" : 

Ogr.031 à 150 
Ogr.04 i i u , 5  
Ogr.045 à 200. 

DOSAGE DES ACIDES N O N  SATERES (.kCll>~:S LIQUIDES O U  ACIUES FLUIDESJ. - 
Abandonner a u  repos pendant toute l a  nuit. dans un vase bien bouchc 
et  daos u n  courant d 'eau froide, les liqiiidcs éthérés renfermant les 
sels de plomb solubles prépares dans l'opération précédente; le lende- 
main,  dkcanter sur  un g rand  filtre a plis l a  plus grande partie de la 
liqueur étheree limpide et  la recevoir dans un entonnoir h décantation; 
y ajouter iO0cc. d'HG1 rait en  ajoutant A une partie d'acide du com- 
merce quetre parties d'eau ; boucher l 'entonnoir e t  agiter pendant 
plusieurs minutes ; abandonner a u  repos pour permettre la séparation 
de la couche etherée, qui renferme les acides gras non satures et qui 
se réqriitL la partie sup6rieiire ; soutirer alors la couche aqueuseinfé- 
r ieure;  agiter encore deux fois la liqueur éthérée avec de l'eau aiguisée 
d 'HU;  laisser reposer ; soutirer chaque fois la couche aqueuse ; finale- 
ment,  jeter s u r  un filtre sec la solution ethérée, qu'on recucjlle dans 
une  fiole conique; relier celle-ci, d 'une  part, un appareil producteur 
d'acide carbonique et, d'autre part ,  B un réfrigérant descenilaut, puis  
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chauffer au  bain-marie;  on élimine ainsi, à l 'abri de l'air, tout l 'tther, 
et il reste les acidcs liquides, qu'on laisse refroidir dans le courant 
d'acide carbonique; il ne reste plus qu'h les aspirer dans  un tube effilé 
et k en peser Ogr.3 pour déterminer l'indice d'iode E .  comme il vient 
d'étre dit. 

Si l'on connait l'indice d'iode il des acides gras totaux de la matiére - 
D 

essayée, le rapport  - indique la quantité d'acides liquides ou non  
R - 

saturés contenus dans  4  gr.  des acides totaux ; pour l'erprinier, par  
rapport à la graisse e t  n j n  pa r  rapport  aux acides gras. i l  suffira de le 
muIliplier par l'indice d e  liehner des corps considérés et de  le divi- 
ser par 100. Toutefois, l a  plupart des corps gras a y a n t  un indice de 
Hehner voisin de 953,  il suffit de multiplier par  0,955 pour avoir l a  
teneur de la graisse en acides liquides. Bien entendu, on ne peut pas 
eniployer ce far:teiir pour les heurres d e  vache nu de crico, qui ont des 
indices de Hehner différents. 

RECHERCHE DE L'IKILE DE COTON - PROCÉDE HALPHEN.- Réaclils : pul- 
vériser du soulre en canon e t  en dissoudre i gr. dans  100 cc. de SUI-  
ïure de carbone; melanger avec j00 cc. d'alcool tirnylique. 

Essai. - I1aris uri tuhe k essai, verser 1 cc. de  l'huile h essayer e t  
2 cc. du réactif ci-dessus ; l 'immerger aiix deux tiers daris un bain d'eau 
salée et chauffer il l'ébullition pendant une heure ; a u  bout de ce 
temps, ajouter 11 nouveau 2cc. de réactif et  chauffer encore pendant 
30 a 40 minutes; s'il s'est développé plus ou moins vite une coloration 
orangé ou rouge, la presence de  l'huile dc coton est  ddmontrée ; 
seules les huiles de  capok et de baobab se ccirriporteut corritrie l 'huile 
de coton. Leur presence dans l'huile d'olive comestible constitue une 
fraude au merne t i tre qu'une addilion d'huile d e  coton. 

Ilarrive, pour quelques mélanges contenant des huiles de coton 
auxquelles on a réservé un certain traitement, qu'il se développe non 
pas une coloration rouge franche, mais une teinte brune h fond orange 
quis'aperçoit encore bien en rcgardanl le tube, placé sur  un fondblanc. - .  

selon son a i e  ; ce cas est rare;-lorsqu'il se produit, si la teinte orangé 
existe, elle permet encore de  conclure A la presence de l'huile de 
coton. 

P H O C ~ É  BKCCHI-MII.I.AU. - Riactif : solution d'azotate d'argent h 
3 p. I O J .  

Dans une  capsule de  porcelaine de 150cc., chauffer 15cc. de matiére 
grasse jusqu'à ce qu'un thermomètre, employé comme agitateur, 
marque l l O O ;  retirer le thermonietre ; le remplacer par lin agiiateur ; 
verser lentenient uu mélange (rendu horriogéue par agilotion préala- 
ble) de 10 cc. de soude caustique ti 360 8,  e t  de 10 cc. d'alcool à 900 
et continuer &,chauffer doucement, en agitant constamment,  jusqulA 
obtention d'un liquide limpide e t  hornogene ; ajouter alors 150cc. 
d'eau distillée chaude et chauffer encore en agitant constamment, 
jusip'ti ce que la masse soit iirrieuée A occuper la rnoitié du volume 
qu'elle avait avant l'addition d'eau ; retirer du feu; additionner peu àpeu 
de S 0 4 H 2  au dixikme jusqu'8 rSacLion IégFrement acide,et, au moyen 
d'une cuiller en platine, en argent,  en corne ou en celluloid, recueil- 
lir 6 à 7 cc. de grumeaux pàteiix que l'addition d'acide a séparés; 
placer ces acidesgras dans uri tuhe à essai de  2 ceritirri. Pi tit: diarnktre 
sur 9 centiin. de longiieur et  laver trois fois de suite avec 10cc. d'eau 
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froide, qu'on decante chaque fois en retenant les acides dans le tube 
avec la cueiller; ajouter alors t 5cc .  d'alcool B YZU e t  agiter jusqu'i 
dissolution ; additionner le liquide de 2cc. du réactif argentique et 
chauffer le tube & essai a u  bain-marie, à l'abri de l a  lumibre et  & la 
teinpératnre de  9n0, jiisqu';i ce que le tiers de son contenu ait iiistiile; 
ramener  a u  volunie primitif par addition d'eau chaude e t  continuer 
chauffer pendant quelques instants ; lorsque l'huile de coton est pré 
sente, elle fournit fréquemment, dans cet essai, des acides gras surna- 
geant qui présentent l a  particularité d'être colores e n  noir par l'argent 
métalliqiie ; en l'absence d'huile de  coton, ces mêmes acides ne sont 
pas colores. 

Remarque. - II est  essentiel d'éviter la fusion des acides gras 
hydrates, qui doivent étre dissous dans l'alcool pour subir l'action du 
réactif argentique. 

~ E C H ~ C H E  DE L'HUILE DE SÉSAME.- PHOCED~ VILLAVKCCHIA LT FABRIS.- 
Réactifs : Solution de 2 cc. de furfurol incolore et  fraîchement distillé 
dans 400 cc. d'alcool à YOO-930 ; cette solution est stable. 

Acide chlorhydrique pur à ?O0-2i0 B. 
Dans un tube à essais, verser 0cc.l  de l a  solution de  furfurol, 20 cc. 

d'HG1 et  .IOcc. de l'huile B essayer ; boucher le tube et l'agiter vive- 
ment pendant une minute au nioios ; si l'huile prend une coloration 
ronge, ou si, par le wpos ,  l'acide separe prend une  coloration i'ran- 
chenlent rouge, cela indiqne la présence de l'huile d e  sesanie. 

( A  suivre). 

A i r è t é  n i i n i s t é r l e l  r e t i r a n t  u n  1 , d i u i - a t d r e  inonl -  
c l p n l  dc P ~ r i s  I'agrC~nacnL de I ' h t a t .  - Par  arrête du 
13 juin 1907, le ministre de l'Agriculture e t  celui du  Coirimerce ont 
abroge l 'arrete antérieur par  lequel ils avaient agréé le Laboratoire 
municipal de Paris conime pouvant être admis a procéder à l'analyse 
des écliantillorls prélevbs dans le but. d'assurer la répression des frau- 
des sur les vins, les matiitres alimentaires et  les produits agricoles. 

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

dical des cliimistes, nous nous chargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le permettent, de  procurer des chiniistcs aux industriels qui en ont 
I~esoin et des places aux chimistes qui sont à la rccherclie d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser à M .  Crinon, 45, rue Turenne, Paris 30. 

Sur l n  deinande de M. le secrétaire de l'Association des anciens élèves 
de I'lnstitnt de chimie appliquée, nous informons les indiistriels qu'il- 
peuvent aussi demander dcs chimisles en s'adressant à lui, i3, rue Miches 
et, Paris ( G e )  

L'Association amicale des anciens é1Pves de l'Institut national agrono- 
mique est à rriêrrie cha ue année d'offrir à JIM. les industriels, chi- 
mistes, etc., le concours %e plusieurs ingenieurs agronomes. 

I'ri4re d'adresser les deniaridos au sibge social de l'Association, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 5.. 

pour tout de suite un chimiste rompu aux analyses ON DEMANDE aliuientaires, principa~eriient celles des vins. - Adres- 
ser offres au docteur Huhert, 3, avenue Saint-SaCns, Bbeiers. 

Le Gérant : C. CHIS(iS. 

LAVAL. - IMPRIYERIG L. BARNICOUD ET Cm. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Essais sur lu réduction do pcntoryde de vnnadiuin, 
Par M. B. Mmva'ir. 

Dans le but  de  diSterminer le poids atomique du  vanadium ptir 
la 1116ttiode de Roscoë, j'ai fait quelques essais de  réduction du  
pentouyde de  van:idiuin soit p a r  l'oxyde de carbone, soit pa r  
l'acide cyanhydrique. 

L'oxyde de carbone, en réduisant le pentoxyde de vanadium, 
se transforme en anhydride carbonique, gaz qu i  est plus diffici- 
lement dissociable que la vapeur  d'eau ; cela permet d'obtenir 
le trioxydc de  vanadium p u r ;  tandis qu'en employant l'hydro- 
gkne comme réducteur, la vapeur  d'eau forniée peut réagir sur  
le trioxyde de vanitdiurn et donner le tktraoxyde : V 2 0 3  + EIW = 
V90"+ A g .  Il peut donc s'établir u n  étal  particulier d'équilibre 
qui ne peut ê tre  rompu que si la vapeur  d'eau formée dans  la 
réiiction est diluée diins une  assez grande qiiantitR d'hyrlrogéne. 
D'autre part ,  ainsi que l ' a  ktabli M. Ditte, le tétraoxyde devann- 
diurri est trPS difficilement réduit p a r  I'hydro,' = m e .  

L'oxyde de carbone qui a servi d a n s  mes expériences a été 
préparé p a r  l'action de  l'acide sulfurique sur  l'acide oxalique ; 
on déb;irrasse ce gaz de l'acide carbonique auquel il est mélangé 
en le faisant passer dans une solution de  potasse caustique 
30 p. 100, et  on le recueille dans  u n  - gazomètre ; la réduction a 
été faite dans un tube de  verre de Bohême chauffé a u  rouge ; la 
fin de la rtinction a éte apprécide par  pesCe, c'est-&-dire a p r &  
obtention d u  poids constant de la  substance réduite. 

Les résultats expCriinentnux ont étE Icç suivants : 

Nacelle f VZO5 . . . . 
Nacelle + O  . . . . . 
Poids correspondant à V105. 
Kacelle+ suhstarice aprés la 

réduclion . . . . . 
Nacelle . . . . . . . 

Poids correspondant ti V s 0 3  : 
Trouvé . . . . 
Calculé . . . . 

Comme on peut facilement le constater, les résultats de la  
réduction du pentoxyde de vanndiuin p a r  l'oxyde de carbone 

Aom 1907. 
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sont très bons, e t  il me  semble qu'on peut employer ce rtklucteiir 
avec avantage pour la vérification du poids atomique du vana- 
dium par  la méthode de Roscoë. 

J 'ai entrepris encore quelques essais de  réduction du  perituxgde 
d c  vanadium au  moyen de l'acide cyanhydrique. Le produit de 
la réduction que j'ai oht.enii est d'un hm11 noir et rie ressern1)le 
nullement au  V2K*, qui  est b run  foncé. de suppose, pour le 
moment ,  comme du reste les résultats obtenus nie le font croire. 
que  cette substance est le bioxyde de  vari:idiuiri V'Ot. J e  compte 
continuer ces recherches afin d'éclaircir ce point. 

Les rés~ i l t a t s  obtenus sont les su ivu i t s  : 

Nacelle + VZO\ . . . (1) ti,5.167 (2) 5 , j062  
Nticelle + O . . . . . 3,3806 5,OOtif.i 

Poids correspondant B V 9 0 6 .  0,1461 0,0990 
Sacelle +substance après la I 

réduction . . . . . (1) 5,4884 (21 5,0804 
Nacelle . . . . . . . 5,38n6 5,0066 - - 

0,1070 . 0,0738 

Poids coirespondant B V * O a  : 

Calcule . . . . (1) 0 , 1 0 7 6  (2) 0,0734 
Trouv@ . . . . 0,1078 0,0738 

Dans toutes ces expériences, il faut  toujours, au commence- 
ment, éviter de chaufrer trop fort, afin dc ne pas  porter à In fusion 
le pentoxyde de  vanadium;  vers  la fin de  In réaction, on peut 
klcver la t emphature ,  car le trioxyde n'est pas  ftisihle. 

Au cours de la préparation du  pentoxyde d e  vanadium, en 
calcinant le mét,avanadale d'ainmoniaque rccrist,allisit plusieurs 
fois, j'ai ohservé que le creuset de platine dans lequel j'ai fait la 
calcination a été traversé par  le pentoxyde de vanadium. Ce phé- 
nomène s'est reproduit plusieurs fois avec différents creusets. Il 
est fort possible que le platine ckiautfk au rouge devienne poreux 
et laisse traverser le pentoxyde de  vanadium en fusion. En 
zmployant le  creuset d e  plntine neuf, il a fallu chauffer du pen- 
toxyde pendant  plusieurs semaines pour constater le passage des 
liquides h travers les parois d u  creuset. En outre, Ic pcntoxyde 
de  vanadium se comporte comme beaucoiip d'autres corps qui se 
dilatent en se solidifiant. C'est ainsi que lecreuset'de platine dans 
lequel j'ai chauffk le  pentoxgde de  vanadium s'est deformk. II 
résulte d e  ces recherches que, pour la vérification du  poids ato- 
mique d u  vanadium, on 'peut avantageusement remplacer 
l ' h y d r o g h e  par  l'oxyde de carbone. 
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Dans un prochain mémoire, j'étudierai l'action d'autres rkduc- 
teurs sur le pentoxyrle de vanadium. 

Tracail  f oz t  m i  Laborn/oire de chimie ann ly t i q~w  
de I'Universitk rie Genc;w, dirige par M .  le pro- 
frssmr Duparc. 

 DORA^^ tic l'iorlc vrni d a n s  les iodcs brnta 
oo sublimks, 

Par M. H. C o u n r ~ s ~ u r . .  

La rn6thode habituellement employée pour l'analyse des iodes 
mi:t.alloïtliques consiste il dissoudre u n  poids ditermin6 dc 
ceux-ci dans  une solution d'iodure de potassium, puis  ii t i trer 
cette dernière a u  moyen d'une solution d'hyposulfite de soude, 
titaloririée avec une liqueur type d'iode, titrée elle-même au moyen 
d'acide nrsénicux ou confectionnée en pesant exactement u n  
poids d'iode chimiquement pur ,  qu'on dissout au moyen de KI 
dans un volume d'eau déterminé. 

Cette mCthode est t r k  rapide, mais elle n'est pas exempte de 
critique; s'il existe avec l'iode d'autres halogénes, chlore ou 
brome, ceux-ci peuvent IibCrer une certaine quantite d'iode pro- 
venant du  KI erriplog6 à l a  dissolution, et le  dosage d e  l'iode est 
plus ou moins surchargé. Ce procCdC n'est donc pas applicable à 
tous les iodes qui  se  trouvent dans le commerce, mais seulement 
à un iode exempt des autres halogbncs, et,  dans ce cas, l'exacti- 
tude de la méthode ne dépend plus uniquement que du  soin avec 
lequel les liqueurs étalons ont  été préparées. Pour  le dosage de 
l'iode wni dans un  iode quelconque, j'ernploie la méthode sui- 
vante, qui présente l ' ava~i lase  d'élirriirier le chlore ou le lirorrie ; 
elle a ,  pa r  contre, l'inconvénient d'exiger des manipulations plus 
longues que  celle qui  a 6té décrite ci-dessus. 

3 gr. environ d'iode, pesés exactement dans un  petit tube 
lx~uchP, sont transvasés dans une fiole conique contenant 70 
1 2 5  cc. d'eau; o n  :~,joiite :L ce in&tnge,  p a r  petites portions, 1 gr. 
environ de litnaille de fer (l), et  non de fer redzcit ( 2 ) .  Le iniliinge 
est adrité jusqu'à obtentiori d'uiie liqueur iricoloie ou légkremerit 
verditre ; on filtre daris une fiole jaugée de  250 cc., e t  les eaux  

(1) La lirriaille de fer doit Ctre lavee a u  préalable avec de l'éther, afin 
d'eliniinw les traces de iiiatibre grasse qu'elle pourrait contenir. 

(21 La majeure partie de?  fers reduits qu'on t rouve dans le conirnerce 
Ctant prépartSs avec des oxydes ferriques obtenus par  précipitation, ceur.ci 
contiennent souvent des traces de  chloiurrs provenant des alcalis precipi- 
tants ou d'un lavage incornplet des oxydes de fer. 
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de lavage servent à co1npl6ter jiisqu'au trait  tie jauge; on agite; 
on préléve exactement 50 cc. d e  la liqueur obtenue, qu'?ri laisse 
tkouler dans une autre fiole jaugée de 100 cc. ; on introduit dans 
cette fiole Ogr.5 à. 1 gr .  de  carbonate d e  soude sec et  pur ,  prCa- 
lable~rient dissous dans un peu d 'eau;  on agi te;  le fer est pré- 
cipité: la liqueur doit posséder une réaction netternent a1c:ilirie; 
on cninplkte exncterrient le volume de 100 cc. avec de I'cau; o n  
filtre; on recueille dans une fiole bien shche jaugPe 50 cc. du 
filtraturn. qui  représentent exai:tc:iiient 25 cc. de  In liqueur pri- 
mitive. Cette dernihre solution, transvasée dans une  fiole conique, 
est acitlifike par  addition d'AzO'II, puis  on lui ajoute un  quart de 
son vuliiiiie d'i~rriirioriiaque (1) ; on precipile alors l'iode par le 
nitrate d 'argent ;  le prkcipité est i-ecueilli, lavé et séchii, puis 
fondu et pesé, et siln poids, niiili.ipli6 p a r  0.340, puis par  10, 
donne la quantité d'iode vrai contenu d a n s  l'échantillon analys& 

Le chlore reste dans l'eau mère  ammoniacale; pour le d h -  
miner, il suffit de neutraliser cette solution a u  moyen d'AzO"1 et 
de recueillir le précipite de chlorure d'argent. 

Les Tarlnes talqokes, 

Par M .  EUG. COLLIN. 

L'opinion publique a été vivement irripressionnée par  la d6cou- 
verte d'une fraude qui ,  d'après ce qu 'ont  raconte les journaux 
politiques, aurai t  pr is  une irriport:irii:e considérable dans quel- 
ques départements du  midi d c  la France, notarnmcnt dans la 
Charente Inférieure et dans la Haute-Garonne, et qui corisiste- 
rait  d a n s  l'addition d'une forte proportion (le talc, ou silicate de 
rnagnksie, dans la farine d e  blé. L'émotion qu i  s'est produite et 
qui  est justifiée par  le rBle considérable que joue le pain dans 
I'alirnentation, est entretenue par les coniinentaires des jour- 
naux, qui ,  avan t  que  les experts a ient  fourni leurs rapports, 
dknatiirent coinpli:t,errient la qiiest,ion e t  fournissent B son snjet les 
I'6sultats les plus erronfis et les plus absurdes. Dans quelques-uns 
de ces journaux, on a parlé d'empoisonnements occasionnés par 
les farines saisies ; selon d'autres, a u  contraire, il ne s'asirait 
pas de  farines, mais  sinipleinent de  sons irdulti:ri.s. Sans avoir la 
gravité qu 'on lui attribue gi.néralemi:nt, cette fraude rie pouvait 
manqua-  d'triiiouvoir les consoirimatcurs de  pain, et s a  découverte, 
suiva111 d'aussi près celles qui  orit été faites propos des vins, 

(1) Si l'addition d'ammoniaque donrie un léger précipité ocreux, on filtre 
la solution et on lave le filtre. 
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serait [le nature jeter quelque di.~onsidérntiori sur les produits 
du Midi et à. faire croire que la fraude sévit dans cette partie de 
la France plus que partout ailleurs. 

Ce n'est pas la preiiiiii-e fois qu'on signale la falsification des 
farines de ble au rrioyen de matikres rriiriérales. I'aririi les pro- 
duits qui ont été utilisCs dans ce but, on cite : le sable, le pl i t re ,  
I'olbûtre, la craie,  la ch mm,  l'alun, les c a ~ b o n a t e s  de rnngnisie et de 
soude, le sulfritr? de 6ui.,yle, In pwce ln ine  pzilcirisie. 

Le talc ou silicate de 11iagni:sie ne figure pas, corrinie on le voit, 
dans cette nornt:riclatiire ; sn consoiririiation, qui est restke pen- 
dant très longtemps très restreinte et limitée à. l'usage qu'en font 
les marchands de gants et de chaussures, a pris, depuis quelques 
années, une importance considérable. Il joue un grand rOle dans 
l'industrie du papier ; il est employe par les confiseurs pour lus- 
trer les dragées. La médecine l'utilise pour le traitemerit des 
affections cuti~ri6cs ; beaucoup d c  parfunicurs en ont fait In base 
essentielle des poudres de riz et des fameuses poudres de perles 
fines; mais ce sont surtout le développement et les progrès de 
l'industrie automobile qui  ont Je plus contribué à accroître la 
consoirirnation de ce produit, qui est actuellement considbable. 

Beaucoup de personnes, qui ne connaissent du talc que l'em- 
ploi qu'elles en font  pour mettre leurs gants ou leurs chaus- 
sures, ont été stupéfi6es d'apprendre le nouvel usage auquel o n  
appliquait ce produit dans ln Cllarente-Inférieure et dans la 
Haute-Garonne ; quelques-unes ont merne cru k une niystifica- 
tion. 

Pour quiconque a pu apprécier l'appétit, la maniEre d'opkrer 
et les ruses des fraudcurs, cette falsification n'a rien de stupé- 
fiant. Si  c'est la première fois qu'il est signalé en France, I'empfoi 
du talc pour falsifier les substances alimentaires est bien connu 
en Allemagne et en Italie. Ainsi une falsification des plus com- 
munes du riz, dans ces pays, consiste à le polir avec du talc, 
afin de lui donner,' lorsqu'il est devenu dtfectueux, l'apparence 
lisse et brillante qui caractérise le riz de bonne qualité. Cette 
pratique est rnénie devenue si frequente que les usines où l'on 
décortique le riz en Alleniagile possèdeut B peu près  'toutes des 
machines spéciales pour ce polissage. Le riz soumis ii cette opé- 
ration peut parfois renfermer 1,s p. 100 de M c .  A 'plusieiirs 
reprises, le Conseil de salubrité alleinand a donné des instruc- 
tions spéciales à. tous les inspecteurs du service des denrées ali- 
mentaires pour qu'ils surveillent activerrierit la qualité des riz 
entiers et pulv6risés. 

Le talc est abondamment répandu dans la nature ; on le ren- 
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contre rlansla Bretagne, dans les Hautes-Alpes prhs de  Briançon, 
dans le Saint-Gothard e t  dans le Tyrol. Une des principales car- 
rières de  talc est situ6e dans  l'Ariège, à Luzcriac, sur  les flancs 
de la cbte Saint-Barthélemy, à 1.800 métres d'altitude: cette 
carrière fournit chaque jour 300 quintaux de  talc. 

P a r  son toucher veloutE et  onctueux, son insipidité, son inso- 
Iiibilit6, son apparente innocuitci, s a  couleur blanche, sa densité 
considérable, sa  finesse extrême, la niodicité de  son prix, la 
facilit6 de s'en procurer s:iris kveiller l'atlention dcs indiscrets 
ou des ouvriers, le talc se prête, plus  que les autres matiéres 
minérales, ?I falsifier les farines de blé, qui,  ail toucher, doivent 
étre souples et douces, s ixhes et fleurantes, e t  laisser percevoir un 
gruau trEs fin lorsqu'elles sont pressées entre le pouce et  ['index. 
La proximité de J,uzenac, oii sont localisées les principales car- 
rières françaises de talc, permet encore d'expliquer la faveur 
dont  jouit ce produit  auprks des fraudeurs de  cette régiori. 

Le noiribre considérable des minotiers qui  paraissent incri- 
minés dans l'affaire des farines additiorin6es de talc nous con- 
dui t  à supposer que ce gerire (le fraude doit étre pratique depuis 
un  certain temps déjà ditns la @ion où il a été signalé. S'il en 
est ainsi, il est permis d e  croire que les essais ou analyses de  
farines ne s'y prat iquent  pas habituellement ou qu'ils s'y font 
t r h  iiriparfaitemenl et qu'on y nkglige cornpléternent, en raison 
méme de leur rareté, la recherche des matikres minérales. Rien 
n'est cependant plus facile à constater dans u n e  farine que In 
présence d u  talc. M. Cailletet. pharmacien à Charleville, a indi- 
quE, en 1858 (2) .  un mode d'essai trés pratique. qui se recom- 
mande par  son extrême sirriplicite et p a r  une sensibilité tellernent 
grande qu'il permet d e  séparer u n  dixiérnn de milligramme de 
malii:re minérale ajoutée Ii 10 gr .  d e  farine. Cette méthode 
repose : 2" sur  l'insolubilité dans  le chloroforme dcs farines de 
bl6, d e  seigle, d'orge, de légumineuses, etc. ; 2 O  s u r  leur densité, 
q u i  est moins grande que  celle de ce liquide ; 3"ur l a  densité 
plus grande que celle d u  chloroforme, des matières minérales 
ajoutées ;Z la farine. 

L'opération, qui est en quelque sorte m(knnique, consiste ti 

agiter 1 gr. de  farine suspecte avec 60 gr .  de chloroforme dans 
u n  tube & essai muni d'un robinet à sa  partie inférieure : on 
agite le mélange plusieurs reprises, et on laisse déposer; au 
bout de  quelques instants,  les matières minérales qui peuvent 

C .  C A I L L E L ~ ,  De l'essai de la farine de blé d Paris, Eug. Lacroix, édi- 
tour, 1858. 
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avoir kt6 introduites dans In farine, plus lourdes que le chloro- 
forme,t.omhent au fond du tube, tandis quela farine, plus lC.gére, 
remonte à. la surface du liquide. Au bout de six à huit heures, la 
siparation est compli:t,e, et il suffit d'ouvrir le robinet du tube 
pour avoir la matihre minérale et en opérer l'analyse chimique. 
L'emploi du tdi.achlorure de carbone, qui a kt6 indique dans ces 
derniers temps, pour reconnaître les fari~ies talquées, repose sur  
Ic même principe, mais nc donne pas dc meilleurs rCsultnts. 

L'iricinirntion de la  farine, bien plus longue et délicate à cori- 
duire, I'snalysc des cendres obtenues permettent d'apprkcier 
s'il y a eu addition de rnittières minkralcs et de constater leur 
nature. 

Pour rechercher la présence du talc, on humecte les cendres 
avec quelques gouttes d'acide fluorhydrique, et l'on dessèche au  
bain marie, afin de chasser lit silice ; le résidu est repris par l'eau 
acidulée, et l'on y recherche la magnésie par le phosphate de 
soude dans les conditions ordinaires. 

En examinant directenient au microscope de la farine de blé 
talquée, aprks l'avoir délayCe dans l'eau, on peut constater i m m k  

Dépbt arnylacb laisse par la farine ta1 uée 
u, amidon de  hl6 : 1 ,  larrialles de taTc. 

' 

diatement la présence du talc si la proportion en est notable, et 
surtout si l'on fait l'observation à. la  IumiErc polarisbe ; mais nous 
trouvons plus commode d'utiliser, pour cette recherche, l'exa- 
men du cane amylacé qui s'est déposé au fond du verre conique 
dans lequel on a réuni les eaux amylacées recueillies au moment 
de l'extraction du gluten de la farine. Après avoir décante avec 
soin to~ite l'eau qui surnage ce dkpbt, on detache avec un cou- 
teau la partie de ce dépût qu i  reste adhérente au fond du vase ; 
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s'il y a eu addition d e  talc dans  la farine, on peut 6tre certain r i c  
retrouver celui-ci dans toutes les prises d'échantillon faites au 
sommet de  ce chne amylacé, qu i  contient la plus g r m d e  partie d u  
talc ajouté à la farine. 

Le talc se  présente, dans  ce cas, sous l'apparerice de  laiiielles 
cristallines, pliis oii moins larges, d6chiquetées sur  les bords ; 
les unes sont transparentes et très minces ; les autres, beaucoup 
plus épaisses, sont constitu6es par  des plaques cristallines super- 
posees e t  entre-crois6es en différents sens. P a r  leur apparence 
spéciale, leurs formes trEs variables, ces cristaux se détachent en 
très g rand  nomiire a u  milieu des gros arairis d'amidon de hl6 qui 
constituent la partie inférieure du dépbt arnylacd. 

Eu 6g;ird B sa densit,i:, le t.alc se rasscrnble trks rnpitleinerit ni1 
fond du vase o ù  l'on a recueilli les eaux a r n y l a c k  ; on n'en 
trouve pas  dans  les couches suphieures  ou moyennes du dé@. 

En raison de sa firiesse, le talc passe à travers les m:tilles du 
tamis no 240. C'est dans le cbne amylacé qu'il  faut le recher. 
cher .  

Le brui t  fait au tour  des farines talqnées nous ç ~ n ~ l d e  avoir été 
considérahleinent ex;ig,.lr6 p a r  la presse quotidienne ; I'impor- 
tance de  cette :ifTaire, qui a eu un  si gr:ind retentissement, ne 
pourra  6tre r6ellt:rilent connue que lorsque lcs experts auront 
d6posé leurs rapports.  1)'urie riote publike daris le Bulletin des 
sciences phaimncologiyues d u  iiiois de m a r s  dernier par 81M. Eury 
et  C;tilloux, pharrriacieris chimistes k la Rochelle, qui oril eu 
I'occasiori d'examiner des produits talquCs, il  rksultcrait que le 
genre  de fraudes aurai t  surtout 6té prntiquF s u r  des repasses de 
froment qui etaient destinées a l'alimentation des bestiaux et qui 
avaient. kt6 additionnbes de 8 ?L 10 p. 100 de  talc. lnd6peridani- 
ment  de ces produits de  qualité infëricure, ces chimistes auraient 
été ainenks ù. examiner aussi des farines boulangères addition- 
nkes d'une proportion de talc atteignant 5 p .  100. 

Hien qu'on ne soit pas  nettement fixé s u r  les propriktés phy- 
siologiques du talc :idrriinistrt. k l 'intérieur, il n'est pas permis 
de douter que cette substance niinCrale, adininistrée h dcs doses 
assez fortes et r6pétÉes chaque jour, ne puisse produire des acci- 
dents. Les repasses examinées par  MM. Kury et Cailloux rie con- 
tenaient que 10 p .  100 de talc, et néari~rioiris elles ont déterminé 
l'empoisonnement de plusieurs porcs. Cc sont ccs accidents qui 
s e  sont reproduits à plusieurs reprises et  les plaintes qu'ils ont 
suscités, qui  ont déterminé les parquets  de Saintes, de la 
Rochelle et  de St-Jcan-d'Angely à s'occuper de cette affaire; ils 
ont eu pour  rksultat utile d'arréter la mise cri vente de farines 
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boulangères qui auraient pu provoquer chez l 'homme des acci- 
dents plus regrettables. 

Des renseignements que nous avons recueillis, il résulterait 
encore que cette fr;tudc est restée localisée dans une région trPs 
limitée : les laboratoires de I1aris où l'on s'occupe spécialement 
de l'analyse des farines, le laboratoire municipal d e  Bordeaux 
n'ootpas eu l'occasion de rencontrer u n  seul ichantillon de farine 
boulangère talquée. 

~ ' a n a l y n e  des urines, 

Par M. le Dr HUGUET. 

Pour que le clinicien puisse tirer dcs analyses d 'ur ine toutes 
les indications qu'elles coinporlerit, il faut qu'il procède avec 
méthode et qu'il connaisse bien la coiiiposition norm;~le de  
I'urine. 

Qu'est-ce que  l 'urine? 
C'est u n  liquide aqueux, colori, k réaction acide, contenant en 

dissolution un certain riorribre de principes dont l'enserrible est 
désigné sous le nom d'extrait .  

Cet extrail  corrirriunique 2 l'eau jouant le rûle de  dilsolvant u n  
certain nombre de propriétés. 

II augrriente s a  densiif!. 

Il change sa  tension superficielle (MM. Billard et  Perr in ont 
dSmontré que ln toxicité urinaire est e n  raison inverse de  la 
tension superficielle de ce liquide). 

II abaisse son point de  congélation (cryoscopie). 
L'extrait lui-mérne n'est pas composé de  substances de  même 

nature : les principes qui le constituent peuvent se  rapporter h 
trois types : substances azotées, substances rriinérales et subs- 
tances ternaires. 

En outre, l 'urine, en traversant les organes urinaires, entraîne 
des éléments histologiques dont l'examen rnicroseopique est  sus- 
ceptible de donner des renseignements précieux. 

En somme, c'est sur  ces divers éI6ments que doit porter une  
premiere analyse. C'est I'analyse primitive ou l'analyse type PR, 
qui doi l  corri~ireridre : 

Extrait. 
Substances azotées. 
- minCrales. 
- ternaires. 

Densitk. 
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Tension wperficic:lle. 
Cryoscopie. 
Couleur. 
Acidité. 
Examen microscopique, 
Sucre. 
Albumine. 

J'ai dit plus hau t  que l'extrait de  l'urine communiqiie L I'eau, 
qu i  joue le  rôle de dissolvant, u n  certain nombre de propriéth.  
On considère en efïet le  plus souvent les urines comme une solu- 
tion dans l'eau. Eh bien ! ce point d e  vue est faux : la vérité est 
que chaque substance contenue dans l 'urine est dissoute, non 
dans I'eau, mais dans  la solution de l'ensemble des autres subs- 
tances. On objectera peut-ètre que c'est 1 i  u n e  dist,inct,ion bien 
subtile et que c'est ergoter s u r  les mots ; nous espkrons dérrion- 
trer,  p a r  les faits que nous allons citer, qu'il n'en est pas ainsi et 
que  la  distinction que nous faisons est très importante, 

1 0  Le coefficient densimétrique de  l'urke dans I'eau est sensible- 
blenient de 4. ; dans l'urine, il n'est guère que de 1. 

« 2" L'abaissement dc la tension superficielle produit par la 
(( dissolution de certaines subslances dans l'eau pure el daris 
u l'urine n'est pas  identique. Ainsi, les phknols, dissous dans 
c l 'eau, donnent toujours un  abaisserrient de  tension superfi- 
« cielle beaucoup moins marqué que lorsqu'ils sont dissous dans 

l'urine. 
(( 30 La diffusion, à travers une  membrane poreuse, des sels ou 

u de I'urFe contenus dans l'urine ne  se fa i t  jamais avec la même 
ci vitesse que lorsque ceux-ci son t  dissous dans l'eau pure. 

u 4" L'abaissement d u  point de congrilation, o h k n u  par  addi- 
& tion de chlorure de sodium à l 'urine e n  général (et d'une 
« manière remarquable pour  certaines urines) n'est pas kgal à 
« celui obtenu p a r  dissolution de la mérrie quantité de chlorure 
« de sodium dans I'eau pure D (Billard). 

Nous avons signalé plus hau t  les recherches qui doivent cons- 
tituer l'analyse type PR. 

Coiiiment présenterons-nous cette analyse au médecin? 
Nous nc nous occupons pas ici des rcriseignemcrits d'ordre 

ptiysicpe. microscopiqiie, faciles à indiquer très simplemerit ; 
nous parlerons seuleinerit dcs ri:sultats suscept,ibles d'Stre tra- 
duits par  des chiffres. 

Nous croyons qu'il est bon de les donner d'abord dans  u n  
tnhleau indiquant les chiffres p a r  litre et p a r  24 heures ; puis, 
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étant donnée l'habitude adoptke aujourd'hui de tout traduire par 
des graphiques, nous résumons le tableau dans un graphique 
analogue à celui que nous avons proposé dans nos notes d'uro- 
logie (1894) et qui a été reproduit par hl. Vieillard dans son livre 
l'urine humaine. 

Ce graphique, basé sur l'emploi de la règle à calcul, a I'avan. 
tage de donner siinultaniirnent les chiffres vrais trouvks par 
l'analyse, soit au litre, soit aux 24 heures, et les proportions qui 
existent entre les élérrierits dosés. 

Xous avons tou.jours 6th satisfait de ce graphique ; nous propo- 
sons cependant de lui faire subir une ~~~~~e modification : dans 
le graphique actuel, la normale est representée par une verticale ; 
à sa droite, se t,rouvt:nt les pc1int.s p k h a n t  par exces, et B sa 
gauche ceux qui pechent par défaut; nous proposons de nous 
ranger au type beaucoup plus répandu, Jans lequel la normale 
est représentée par urie ligne horizontale au-dessus de litquelle 
sc trouvent les chiffres par excbs, et au-dessous les chiffres par 
dkfaut. 

Une expkrienee de plus de dix années ne nous a conduit, en 
somme, qu'à cette légère modification. 

Voici donc le clinicien en présence d'un tableau indiquant les 
résultats fournis par l'analyse type PR. 

Çonirnerit va-t-il discuter ces rksultats? 
Sous allons indiquer ici quelles devraient être les idées direc- 

trices devant prksider à la discussion d'une analyse urolo,'q ue. 
Ce que le tableau indique en premier lieu, c'est l'intensité des 

échanges nutritifs. Si les rapports entre l'üciditk, la couleur, 
l'extrait, les substances azotées, les sels, les substances ternaires, 
la toxicité, sont normaux, l'analyse sera representée par une 
lisne droite ; mais cette liane droite pourra se trouver au-des- 
sus ou au-dessous de la normale, indiquant de la sorte si les 
échanges nutritifs pbchent par escésou par défaut; mais s'il n'en 
est pas ainsi, si le tracé de l'analyse présente une ligne brisée, 
décelant des excès ou des defaut8 dans les éléinents dosés, nous 
exarnirieroris les résultats rn&hodiquement, les uns par rapport 
aux autres, et nous arriverons à. conclure ou que ce sont les 
matières azotées ou que ce sont les sels dont les rapports sont 
mauvais. 

Une nouvelle analyse, pouss6c dans cette direction, indiquera 
dans quel sens se trouve la d6feetuosité signalée, et l'on arrivera 
ainsi à donner In formule urologique des difi'érentes diathéses 
(pour parler le Inngaae usité il y a encore peu d'années) sur les- 
quelles peuvent se greffer diverses affections. 
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Aujouid'hui, les diatlibses n'ktaiit plus admises, il est possilile 
d'arriver, pa r  un  examen methodique, donner la car:~ct6ristique 
des Ml-ains et,  de n-ième que le jonc ne pniisse qii'en t r rrain acide, 
que la digitale ne se  trouve jamais en terrain calcaire, nous arri- 
verons un jour à. dire : un grand nombre de dcrrn;itoses prurigi- 
neuses poussent en terraiiis manquant  de  chaux, d'autres en 
terrains intoxiqu6s, la tuberculose e n  terrains démiriérnlis6s, les 
troubles trophiques sont sous la dkpenrlance d e  I'hypo ou de 
l'hypertension qu'indiquera un  trouble urinaire, etc., etc 

Mais cc:s t ravaux ne sont. pas encore faits, e t  l'on voit, d'aprés 
ce que nous avons dit jusqu'ici, que ,  m h e  en adoptant : i 0  la 
rriéthode rationnelle d'interprétation dont  nous verions de piir- 
ler ; 2 0  une  technique uniforme pour tous !es chimistes ; 3O une 
représentation également uniforme des résultats, iI faudra qu'un 
grand norribre de lravailleurs se consacrent à de patientes et 
minutieuses 6tudes pour arr iver  L l a  dbtermination de la for- 
mule urologique dichotomique des affections ; encore est-il 
probable que, dans un  certain nombre de  cas, on n'y arrivera 
jamais, car ,  pour continuer la comparaison que nous avons déjà 
empruntée au  règne végétal, il en est des affections comme des 
plarites, qu i  s'adaptent presque indifférerrirnent à tous les ter- 
rains. 

Dans u n  article ultérieur, nous étudierons la technique d e  
l 'analyse type PR. 

Realierclie mlcroclilmlqoe de très petites 
quantités de brome, 

l'rofcsseur dc chimie t~ I'Ecole nationale de médecine vbtérinaire et 
d'agriculture du Perou. 

On n'a pas indiqué jusqu'ici d e  m6thode pour la recherche 
microchimique d u  brome, aussi le procédé suivant,  qui utilise 
des rkactions connues et  que j'ni t,oiijonrs ;~ppl iqi ié  avec succès, 
pourra-t-il rendre quelques services. 

Le dérive bronié, sec ou en solution réduite a u  volume de 1 à 
~ c c . ,  est introduit dans u n  petit ballon A (fig. 1), dont le col U 
peut l t r e  ferillé p a r  un bouchon rodé Ç, terminé p a r  u n  tube à 
d6pagement effil6 T ; on  ajoute dans le ballon quelques gouttes 
dc S 0 4 1 1 ~ o r i c e n t . r é  et  quelques gouttes d'iirie solution saturée 
d'ilcide cliroiriicpe ; ori adapte L l 'extrémité d u  tube de désa- 
gement un  miniisculc tuho à essai E ,  daris lequel ou a mi!: 
1 ou 2 gouttes d'une solution d'eau d'aniline bien fraiche, ah 
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liesoin irihiie une trace d'aniline bien pure ;  on chautre alors 
doucement le petit appareil, de manibre k mnintenir I'kl~ul- 
lition pendant plusieurs rriinules ; s'il y a du broiiie, il se dkgage, 
et il est absorbé par In phEnÿlainine, qui se transforme en tri- 
brurrio-arriiriophène. S'il y a une quantité suffisante de brome, on 

Fig. 1 .  Fig. 2.  

voit se former u n  louche blanc, mais, rnEme en l'absence de 
celui-ci, on peut mettre en évidence la présence de ce corps par 
l'examen inicrochimique, ce qu'il faut faire de toute irinnière du 
reste, car, en l'absence de brome et dans les conditions mérncs 
q u i  viennent d'élre idiquées,  d'autres corps peuvent prendre 
naissance qui r6ügissent sur la phénylarnine, et notariment des 
corps à fonction aldéhytlique. Far l'examen microchimique, on 
évite toute chance d'erreur, car le tribromo-aminophéne pré- 
sente des c:tracti:res tr&s nets. Ce précipite blanc, amorphe au 
déliut et forrrié d'un inextricable réseau de grains floconneux, se 
résout rapidement en unc multitude de petits cristaux formés di: 
prismes très minces e t  trris petits, qui remplissent le champ du 
microscope et ressemblent à des bacteries ; quelquefois,. on 
trouve des prismes un peu gros, d'autres fois de longues aiguil- 
les ; mais toujours le champ ofbe l'aspect d'une puissante colo- 
nie d e  bactéries isolées. Quelquefois, ces cristaux bacillaires se 
présentent groupés en rosaces (cg. 2). 
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Mndlfication dn laveur R pot~ssc de Mnqoenne, 

Par M. P. M A L E ~ B E .  

La modification consiste k fermer un tube cylindrique, conte- 
nant  la solution d e  potasse, avec un  bouchon creux auquel est 
soudé le serpentin de verre. Les deux tu l~u lurcs  1ntér;~les sont 
soudées à la hauteur du bouchon; l'une d e  ces tubulures, celle 
par laquelle arrivent les gm, communique avec IC serpentin par 

toyer le tiihe et  de' le 
potasse. 

un I.rou ménagé dans la paroi du hou- 
chon. Les gaz, après  avoir circulé dans 
le serpentin et  s'étie di.,LiarrassEs de 
l'acide carbonique, s'évacuent dans une 
rainure latérale du bouchon, qui aboutit., 
à mi-hauteur! à l'orifice de  la deuxième 
tubulure lat6rülc. 

II suffit de tourner le bouchon pour 
fermer l'appareil, qui est  alors prSt b 
étre pesE. 

L'avantage de cet appareil  réside, 
non-seulement dans cette facilité de 
fermeture, mais aussi d a n s  la facilité 
de  son dkmontage, qui  permet de net- 

remplir facilement avec la solution de 

Ce bouchon étant bien vaseliné. aucune fuite n'est à craindre. 

Calcination dm sulfate de  haryte, 
Par M .  H .  PELLET. 

Nous avons lu avec intérkt la note publiée p a r  M. P. Truchot 
sur  ce sujet dans le numéro du 15 juillet dernier  de  ce Recueil. 

Tout d'abord, nous ferons reinqrquer que nous plaçons les cap- 
sules contenant les prkcipites de  sulfate de baryte à calciner 
dans le rrioufle de sucrerie porté a u  rouge ordinaire? tel qu'il doit 
etre pcur  l ' i n c i n h t i o n  des produits de sucrerie. Il nous setnblc 
que, sous l'influence d e  cette haute température, I'eau est élirni- 
née avant  que le sulfure de  baryum ai t  pu se  former;  en tout cas, 
l'eau n'existe plus lorsque le carbone a atteint la température 
suffisante pour reagir sur  le sulfate de baryte. 

Quant  B la coloration rosée q u e  peu t  prendre la phénolphta- 
léine en contact avec de  l'eau mise s u r  le sulfate de baryte cal- 
cink, elle peut  étre due h plusieurs causes, en dehors de celle 
qu'indique M .  P. Truchot et  qui  peut se produire  dans certains 
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cas (moufle 'peu  chauR6 d'abord, atinosphhre insuffisamment 
oxydante, elc.) ; c'est d'abord le filtre lui-rriême, qui peut laisser 
des cendres à réaction plus ou moins alcaline; ensuite, comme 
le dit M. Truchot, l'alcalinité peut élre due  g une  insuffisance de 
lavage du précipité, laissant des matiéres donnant  u n e  réaction 
alcaline à la calcination 

La constatation de  cette alcalinité n'est pas  pour nous une  
preuve d e  la décomposition du  sulfate de  bary te ;  il faudrai t  
démontrer qu'il passe vh-itablement de la baryte en disso- 
lution. 

D'autre part ,  si, le sulfure de  baryum se transforrne en sulfate 
de baryte p a r  une calcination u n  peu prolongfie, il est alors tout  
indiqué de laisser l e  sulfate de baryte a u  moufle pendant quel- 
ques instants après  la disparition de toute trace de matiEre orga- 
nique. 

C'est, d u  reste, ce que nous faisons habituellement, si  bien 
qu'en portant tout d'abord le moufle h la température voulue, 
pour obtenir le départ rapide de  l'humidité, on n'a pas  9. erain- 
dre l a  transformation du  sulfure de baryum en hydrate  de 
baryte, el,  p a r  la calcination u n  peu prolorigi.e, le sulfure de 
baryum qui  a pu se former se transforme e n  sulfate de baryte. 
Donc il ne se prdduit pas de  changement de  poids d u  pré- 
cipite. 

Ce résultat est obtenu toutes lm fois qu'on a u n  poids de préci- 
pité de  sulfate de  baryte de  quelques décigrammes. 

Si 1s poids du sulfate de baryte est t rop considérable et donne 
lieu u n  produit grisâtre, nous avoris l'habitude de terrrii- 
ner la calcination p a r  l'addition de quelques gouttes d'acide 
nitrique fumant  (ou même d'acide nitrique 0 r d i n a i r e ) ~ o n t e n a n t  
une goiitte d'acide sulfurique, et alors s e  trouvent réalisées les 
conditions nkcessaires pour obtenir facilement l'oxydation du  
charbon divisé dans la niasse et la transformation de tous les 
cornpos6s intermédiaires d u  sulfate de  baryte e n  sulfate même. 
qu'on obtient A l'état parfaitement blanc. 

11 faut également avoir soin d e  ne pas dépasser la dose d'acide 
sulfur iqi i~,  dont un excès exigerait  une prolongation de  la calci- 
nation. 

En définitive, pour  le  sulfate de  baryte comme pour tous les 
autres précipités qui  doivent être calcinés, nous ne  desséchons 
jamais les filtres. 

Depuis la publication de  notre note, nous avons appris  que 
d'autres chiiriistes avaient aussi constate l'inconvénient de la des- 
siccation des filtres avant  calcination lorsqu'il s'agit de silice 
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insolubilisée. c'est-à-dire fournissant u n  produit des plus 
légers. 

Un de  nos coll@ues nous a affirmé que, dans  certains cas, 
dans  le dosase de la silice des produits genre argiles ou ciinents, 
il avait trouvé des pertes allant jusqu'il 30 p. 200 (lu poids de la 
silice, en 'alcinant, pa r  exemple, un filtre trhs sec clans nn 
moufle porté de  suite au rouge ou sur  u n  hec chauffant bien ; 
méme avec u n  creuset, on a très souvent de  la perte, et l'on s'en 
apercoit très bien la flarrime. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANGAISES r 

Nouvclle ni&liucle de dosage d e  I'atiiinouiaque 
daus les en"\; .. - M .  A. BUISSON (Corr~plrs  rendus ilel'Acr~dimic 
dts s c i ~ n c c s  du 4 inxrs 1 9 0 7 .  - M. Buisson a niontré ( 2 )  que le 
dosage de l'ainrnoniaque par  le réactif d e  Nessler cornporte de 
norrihreuses causes d'erreur ; il propose aujourd'hui de recourir 
B une inéthorlc dont le principe a été indiqué par  Gerresheiin, 
principe en vertu duquel l'airirrioniiiquc est iritigraleinent préci- 
pitée lorsqii'on ajniitci du  c a r h n a t c  de soude à. unr. solulion d'un 
scl iiriiriioiiiacnl adclitioririée de  hiclilorure de mei.cure dan.; In 
proportion (le 3 iiiolécules de ce dernier coi,ps pour 3 rrioli.culeç 
de sel ainrnoniücal. 

M. Buisson a commencé par vérifier la précipitation complète 
dc 1'amtnoni:lque par ce procklé ; il a pris 20 litres d'une solu- 
tion de  chlurhydrate d'ainnioniiique et  de bichlorure de  rriercure 
renfermant Ogr. 006 tl'iirnmoninque cl. 3 g r .  50 d e  bichloriire d e  
rnerciire par  lili.e, et i l  a ajoiité à cette solution 200cc. d'une solu- 
tion de cnrborinte de soude 2 13 p. 100 ; après un repos d e  
S i  heures, il a décanlé ; le liquide ne  donnait plus de coloration 
avec le rCactif d e  Ncssler. 
N. Iluissona fiiit varier In proportion d e  bichlorure de mercure, 

e t  i l  a conslaté que le précipité a une composition constanle tant 
quella proportion de  bichlorure de mercure n'est pas suparieiire i 
Ogr. 50 par  litre ; lorsque cette proporliori es1 dépassée, le préci- 
pité n'a plus de composition constante, p a r  suile de  la formation 
d'oxychlorure de  mercure. 

La composition du précipité est C02(Bg5Az2C12)2 O + 3HQ 
qu'on peut représenter ainsi : 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1907, p .  G l i .  
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ce qui permet de le consid6rer romme u n  chlorocarbonate for1116 
par l'union du chlorure mercurique e t  d'un carbonate basique de 
diinerciirarninoniii rn. 

SEché h iOOo, il jauni t  et perd son eau d'hydratation. 
hl. Buisson conseille la trchnique suivante : on prend 1 litre 

del'eau h analyse,r,qu'on additionne de 5 cc.de soude pure au  I / h  ; 
on distille e t  I'on recueille le distillatum d a n s  20 cc. d'eau chlor- 
hydrique h 1 p .  100 ; on filit en sorte que  le volume du liquide 
distillé sqit l lgèrement  supérieur B 100cc. ; on amène avec de 
I'eau distillée le volume k 1 litre ; on ajoute 10 cc. d'une solution 
de chlorure mercuriqiie k 5 p .  200, e t  I'nn précipite p a r  IO cc. 
d'une solution d e  carbonate de  soude k 15p .  100 ; après u n  repos 
de 24 heures, or1 filtre à la trorripe sur  uri entoririoir dorit la 
douille présente deux Ptranglemerits, entre lesquels oii a. tassé du 
coton de verre recouvert de coton de verre pulvcirisé ; on la \e  le, 
précipitk avec 5 cc. d'cnu ; on  séclie L 200° et  I'on pèse. 

Le filtre a étci préalablement InvP,, séché et pesl.  
L'augmentation de  poids du  filtre, rnultipliie par  0,03, donne 

~xacterncnt  la q ian t i tk  d'arniiioniaqiie eont&iie dans lin litre de 
I'eau analy sée. 

Cette méthode permet de doser avec exactitude des q u a n t i t k  
d'ammoniaque siip$rieures S I millipr. ; elle permet, de plus, de 
doser pondéralement des q u a n t i t k  d'airiiiioriiaque inf6rieures à 
1 iiiilligi.. lorsqu'on ne peut dispoiordr  plus d'un litre d'eau. 

U O ~ H ~ C  al<.: l'u111t11011laq1me dan* le lait  et clnns le 
R R I I ~ .  - hi. LAUAT (Bulletin de la Soçie'lé de pharrnrccie de Bor- 
deaux de février j!)07). - Lnil,. - On se sert du  bicarlmnate 
d e  soude pour prolonger la conservaLiriri di] lait düris les foi& 
chaleurs de 11ét,6 ; on emploie quelquefois aussi dans  le mCme but  
le carbonate d'aiiinioniaque. D'autre part ,  RIM. Trillnt et Sauton 
ont montré que, sous l'influence de  certains microorganismes, et 
aussi dans 14s cas où les v a c h  n'ont pas  été traitées dans des 
conditions convenables de propreté, ainsi que dans ceux où ces 
animaux sont placés dans drs  étables mal aérées, le lait peut corite- 
nir de l'ammoniaque en faible proportion. 11 y a donc i n t h %  B 
rechercher l'ariiiriuniaqiie dans le lait 

A cet elTel, M. Trillat a déjà proposé uri procédé très serisihle, 
basé sur  111 réaction de  l'iotl~ire d'azote ( 2 ) .  RI. Labat en propose 
un autre, qui  consiste opBrer sur  20cc. de  lait, reçoit 
dans un matras  jaugé de 100 cc. ; on ajoute IOcc. d'une solution 
ikcente et faite ù frojd de rnétnphouphate de soude, comme on le 
fait pour le dositge du lactope ; on ajoute ensuite 2 c. d'lICl pur ,  
et l'on complète l0Occ ayec I'eau distillée ; on filtre ; on prend 

( 1 )  Voir Annales de chimie analytique, 1905,  p.  179 et 335, 
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50cc. de  f i l t rahrn,  qu'on additionne d e  Dficc. d'eau distillée et 
de 5 cc. de lessive de soude pure  ; on agite et  I'on distille ; on 
recueille les 50 prerriiers cc. de liquide qui  passent L la distilla- 
tion, e t  l'on titre l 'ammoniaque avec SO'HZ Nj100, en présence 
d e  la; résazurine. 

Soit n le nombre de cc. employés e b q  la quantité d'ammonia- 
q u c p a r  litre de la i t ;  on aura  : 

En additionriaiil un lait  d'une quantité connue d'ammoniaque, 
M. Labüt l'a retrouvée avec son procédé. 

Sang. - RI. Labat opére comme pour le lait ; afin de le débar- 
rasser des  albumoïdes, il emploie également le rnétaphosphate 
rie soude, e t  il opère seulement sur  2Occ d e  sang.  Tout le reste 
d e  l'opération est le méme que  précédemment. L'Cquation finale 
est alors : 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Recherche et dosage de I'aolcle sulPuri~iie e i r  pré- 
wcuce de 1'~cliie flu~rliyclric~uc. - M. BllNST DEUSSEN. 
(Zaitschr. f .  annl!jt. C h m i e ,  1907, p .  330). -Pour rechercher S041l2 
dans HFI, on ajoute B ce d e r n i e r u n  peu de bicarbonate de soude, 
e t  I'on évapore 1000 dans une capsule en platine ; le résidu est 
additionné de carbonate de soude sec, de façon que le mélange 
ait  une réaction alcaline ; la poudre obtenue, dont le poids ne doit 
pas dépasser Ogr.5, est mélangée avec u n  peu de papier A filtrer, et 
l'on calcine le tout  jusqii'k fusion ; le produit fondu est repris 
par  l'eau froide ; on filtre, et, dans le filtratuin, on cherche le 
sulfure en ajoutarit u n  peu d'acide acétique et en faisant un essai 
& la touche s u r  du papier à l'acétate de plomb.Le dosage de SOW 
est fait de  la mSine façon que l'essai qualitatif. Ce dosage se fait 
par  colorimétrie, en sc servant  d'un mélange type de  sulfate 
de soude et de fluorure d e  sodium. P o u r  l'exactitude du dosage, 
il est utile que le mélange type r,ontienne & peu près la mhme 
qua~itilb. de  fluorure que 1'~chanLillon soumis l'essai, parce que 
le fluorure empêche la réduction d u  sulfate, ainsi que le mon- 
trent les résultats ci-dessous : 
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Coloration 
- 

1. Ogr.00023deSO' + O gr .  Ode NaFl +Ogr.  3 de CO~h'aebrun-noir 
2 . 0  00025 - + O  2 - + O  2 - brun-clair 
3 . 0  00025 - -+O 4 - + O  1 - j aune  

Il faut encore que  le mélange qui  sert d e  type ne soit pas  u n  
simple mélange de deux sels, mais  que ce soit un mélange de  
deux solutions qu'on évapore ensuite à siccité. 

Etant donnée l'influence du  fluor sur  la réduction, il faut Cviter 
d'opérer s u r  une t rop grande quantité de produit ; on obtient u n  
bon résultat en mettant  une très petite quantité d e  bicarbonate d e  
soude, par  exemple 0 g r . i  e t  r n h e  rnoins. De cette facon, on 
augmente la sensibilité de la réaction. 

S'il s'agit des fluorures solides, comme N:iFI, KaFIHFI, KI'I, 
on prend cornme prise d'essai de  Ogr. 2 k Ogr. 3 de  produit. S'il y 
a des rnktaux lourds, on chauffe -avec une  solution de  carbonate 
de  soude; on filtre, e t  le  filtraturn, évaporé à siccitb, est t ra i té  
cornrrie on i'a iridiqué. L. G. 

Dosage d u  e y n n a r e  de polrsnioin dans les e y n n o r e s  
iiiciostrieïs. -M. A. ADAN (Zeitsçhr . f .  analy l .  Chernie, 2907, 
p.337).-La rnkthode est baskesllr latransfoririation des cyanure3 
en ferrocyanures et le t i t rage deces derniers a u  moyen du perrnan- 
g n a t e  de potasse. Les cyariates, les sulfocyanures et les sulfites, 
méme en quantite notable, n'influent pas s u r  les résultats. 

Les réactifs nkessaires  sont : 2"solution de potasse à 23p.  200; 
2 0  solution de SO'H" à. S08p. 200 ; 3" solution saturée de Mn04K ; 
4 0  solution saturée de  sulfate ferreux ; a0 solution décinormale 
de ;Cln04K (Icc.  = 0.156Cy) ou micux u n e  solution dont 1 cc. 
= 0gr.I  Cy.  Cette solution de 31nOhK est titrée a u  moyen d'une 
solution de ferrocyanure de  potassium contenwnt 3 g r .  d e  sel 
dans 300 cc. d'eau ; pour le titrage, on ajoute 15 cc. de  SO+HP à 
20 p. 100. 

Pour faire u n  dosage, on dissout IO g r .  du  cyanure à essayer 
dans 200cc. environ d'eau ; on  ajoute 2cc. de la solution d e  
KOH et une quantité de la  solution satur6e de suIfilte ferreux 
représentant l 2  gr .  de  ce sel. Cette dernierc solution est ajout60 
par portions d e  5 cc., en agitilnt constamment. 

ag réaction qui  se prod&t est la suivante : 

On ajoute ensuite SO'H' jusqu'h ce qu'il se  forme d u  bleu de  
Prusse ; on ajoute encore 15 cc. de SObH2, puis  du  MriOCK jusqu'k 
coloration persistante. S'il est nbcessaire d'employer plus de Z gr. 
de  Mn04K, il faut  aussi augmenter la quantité d'acide, d a n s  la 
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proportion de 15 cc. de  S04112 pour chaque gr .  de MnO'K. La 
réaction qui se  produit est l a  suivante : 

On ajoute ensuite de la solution saturke de sulfate ferreus 
(quantité corresporid:tnt à 15gr. de sel ; on  rend la solution alca- 
line en ajoutant 15 cc. dc KOH à 35p  p. 100 ; on agitc ct  I'on amène 
le tout h 1 lilre. P a r  l'action du sulfate ferreux on a : 

La solution ainsi obtenue est jetée s u r  un  filtre à plis ; on pré- 
lève 5 0 0 ~ ~ .  d u  filt,raiiim, auquel on ajoute 20 cc. de SO7-Io, et 
I'on titre par  le R M Y K  N/10. 

L'erreur corresporidarit xu volurrie du précipité formé est irisi- 
p i f i an te ,  mais on peut déterminer la valeur ,de ce précipitg en 
partant  d'une quantitE connue de ferrocyanure d e  potassiuni. 

A n ~ l y s e  de I'éLni~n. - M. E .  VICTOR (Cherniker Zeit., 
1906, p. 179). - Lorsqu'il s'agit d'étain 2 peu près pur ,  on se 
contente ghéra len ien t  de déieriiiiner les impuretés, qui sont : le 
cuivre, ~ e - ~ l o r n b ,  l'antimoine et  le fer,  et t rès  rarement  l'arsenic 
et le bismuth. 

Lorsque l'étain est moins riche (96 p 200), on le dnse volunlé- 
triquement. 

Four  la recherche des impuretés dans l'&in pur ,  on prend 
2 0 g r .  d'étain à 9 9 p .  100 ou 205r.  d76tain à 98p. 100, qu'on di- 
m u t  dans  2OOrc,. d'IlC1 (1) - 2.224.). fm se wrvant  d'un ballon 
d'Erlenrneyer d'environ u n  litre e t  en chauffant iégéreiiient. 

Dans la solution refroidie, on ajoute d u  chlurate d e  potasse par 
petites portions, jnsqu'k ce que les métaux étrangers soient dis- 
sous et  que la solution reste Iégkrement jaundtre, mènie à I'Bbul- 
lition ; on  chasse ensuite complEtcment le chlore par  une Cbulli- 
tion prolongée, ce qui est nécessaire pour pouvoir séparer 
ensuite le plomb. 

D'autre part,  on  dissout dans u n  peu d'eau chaude 30gr. d'acide 
tar t r ique exempt d e  p!omb; on alcaliriise à l 'aide d e  l'arrirrio~iia- 
que  ; on ajoute cette solution froide k l a  solution froide d'étitin, 
et le mélange est addi t ionnt  d'un petit excès d'ammoniaque, en 
ayan t  soin de  refroidir constnmm&t ; on chauffe cette solution 
vers  40°, et  I'on ajoute avec précaution une solution saturée 
d'fIZS; de  cette f a ~ o n ,  on ne  précipite que Ic cuivre, le plomb, le 
fer e t  le b i smuth ;  on filtre; le filtraturri est additionné d'une 
nouvelle quantité d'IIPS pour vérifier s'il y :i encore dcs rriétnux 
précipitables; le précipité qui se  trouve s u r  l e  filire est lavé à 
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l'eau chargée d'H2S, et  I'on dctermine par  les méthodes connues 
les métaux contenus dans ce précipite. 

Poiir doser l'antimoine dans  l'étain, on dissniit IOgr. de  ce 
dernier dans IIC1, e t  I'on oxyde par  CIO'K ; le chlore est chassé 
par 6bullitio11, et la solutiori est fortement P.teridue ; or1 ajoute 
ensuite quelques clous et lin peu de fer rédui l ;  la fiole est fermEe 
avec un boucho~i  muni  d'une soup;i.pe I h n s e n ,  e t  l'on abandon ne 
pendant trois quarts  d'heure ; après  refroidissemerit k l 'abri de 
l'air. on fait passer cette solution s u r  un filtre contennnt un  peu 
de fer réduit ; on lave le filtre avec un  peu d'eau acidiilCe par 
HCI, jusqu'à ce que  les eaux  de lavage rie donnent  plus qu'un 
trhs faible louche avec une solution d'HgC12. 

Le précipité coritenu sur  le filtre est transvase dans une fiole 
et dissous d a n s  IlCl avec un  peu de C103K. 

A cette solution on ajoute de ln soude en plaques. jusqu'k ce 
qu'elle soit fortement alc:iline; on filtre sur  l'amiante le préci- 
pité de  F e 9 2  le filtraturn est  additiorini de 50cc. d'une solution 
saturée de  sulfure de sodium, e t  l'on porte à l'ébullition pendant 
quelque temps  (1) ; apres filtxation di1 sulfure de ciiivre, on 
njnute au  filtratum. u n .  peu de cyanure de  potassium, et .on le 
soumet à l'électrulyse à c.h:iud, en commençant avec un cour:t~it 
faihle (0,2 arnpcre), puis avec u n  courant d'un ampkre. Le dépht 
de l'antimoine est obtenu en 2 heure 112. 

Pour le dosage de l'arsenic, on dissoul l o g .  d'étain diinsHCI; 
on  oxyde la solution, hieri refroidie, avec C1031< ; on ajoute ensuite 
IlCl concentré; on p r k i p i t e  l'arsenic h l'6t;rt de sulfure, et on le 
dose à. l'Ft,at de pyroarséniate d e  magnésie. 

Lorsqu'on se t rouve en prksence d'un étain contenant moins de 
96 p. 100 de  ce rriétal, ou dose l'éti~iri voliiiiititric~ucrric~it. La 
mbltiode imploy4e est celle qui consiste à oxyder le chlorure st:in- 
neiix par  une solution fortement acide de perchlorure de fer. 

L .  G .  

Morlificlition rlc In  iiiédlioilc dc Volliarcl pour le 
~ O N R ~ C  aïes ciiiuriires. - MM. A .  110S:iNOI"F et  A .  IIILL. - 
La mlthotlc de  Vnlhiird, pour  le dosage dcis chloriirc.~, rons i sk  à 
acilifier la solution à. titrer avec A203Jl ,  à ajouter un sel ferrique 
comme indicateur, à pr,écipiler le chlore avec une solution titrée 
d'azotate d'argent a.joutée8 en excès et en proportion connue et 
i déterniirier l'excès d'azotate d'argent avec une solution titrée 
d(: sulfocyanure, la fin de  la réaction étant indiquee par  la colo- 
ration rouge due au  sulfocyanure ferrique. En principe, cette 

(1) Comme le prCcipite de Fe3O" entraine géneralen~ent  uri peu d'anti- 
riioinr. il est pr6S6ralile, aprks avoir chassé le chlore de  la solution, d e  
neu t ia l i~er  celle-ci par Azll3, d'ajouter IPS, de  diswudre le sulfure d'anti- 
moine dans le sulfure de  sodium .et de tuaiter la solution comme plus 
haut. 
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méthode est trés rapide et paraît irréprochable, mais, en pratique, 
elle est inexacte. De nombreux opérateurs l'ont déjh critiqube; 
les uns ont prétendu que Az03H libre détruit lacoloration doririée 
par le sel ferrique; d'autres disent que le sulfocyanure ferrique 
est décomposé par le chlorure d'argent précipité suivant I'équa- 
tion : 

Fe (AzCS)~ + 3 AgCI = FcC13 f 3 Ag AzCS 

et  ces derniers recommandent de filtrer le prkcipité de chlorure 
d'argent avant le titrage au sulfocyanure. 

Les auteurs oril repris cette élude, e l  ils concluent qu'il est 
necessaire de s6parer au préalable le prkip i té  de chlorure 
d'argent ; cette mBthode est un peu longue, mais elle gagne en 
exactitude. 

Quant RU dosage des bromures et des iodures par cette méthode, 
i l  peut se faire comme à. l'ordinaire, c'est-a-dire sans filtration 
préalable. II. C. 

Dosage de l'antimoine dans le eaoatehoac valca- 
nlsé. -M. le Dr B. WAGNER (i:hemikerZei!., 1906, p. 638) - 
Le dosage de l'antimoine dans le caoutchouc a une grande irripor- 
tance. Pour procCder & ce dosage, on prend, dans un creuset en 
porcelaine, Ogr.5 à !gr. de caoutxhouc di..coupé, et l'on :ijoiite 
un mélange de i partie de nitrate de soude et de  4 parties de 
carbonate d e  soude ; on chauf'fe trés peu au comrnenc%ment, en 
tenant le creuset couvert ; tout d'abord, il y a un peu d'eau qui 
s'évapore, puis viennenbdes hydrocarbures; au bout de quelques 
minutes, on chauffe davanlage, et une fum& blanche se dkgagc; 
lorsque cette fumie a cessé, on ctiautTe plus fort, jusqu'à ce que 
la masse commence à fondre. S'il reste des portions non brûlées, 
on ajoute un peu de nitrate de potasse pulvkrisé et sec, et l'on 
calcine de nouveau, jusqu'A ce que toutes les parties organiques 
soient brûlées. Après refroidissement, le creuset est introduit dans 
une capsule contenant de l'eau ; on acidule par IICI, en couvrant 
la capsule ; on chaufïe à. l'ébullition, afin de chasser CO2 et les 
vapeurs nitreuses ; on filtre afin de séparer la silice, et l'on fait 
passer u n  courant de HzS dans le filtratum chaud. Le précipité . . 

est rerxieilli sur un filtre en amiante. desséché, calciné diins un 
courant de COB et pesé 4 l'dtat de Sb2S3. 

Cette méthode donne de très bons rEsultats, mais & la condi- 
tion que les matières organiques soient cornplèterncnt brRlées. 

L .  CI. 

Skpnrstlon qunntltative e t  clirccte do  clrlare 
d'avec le brome. - M. LAUNCELOT W. ANDIlEWS (.hm. 
of a n m .  chernical Society, 1907, p. 275). - Prendre une fiole de 
Kjeldahl de 400 à 500 cc. posskdant un  col de 20 à 25 cen- 
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tirnitres de longueur ; y introduire le mélange de chlorure et de 
bromure, puis une solution d'iodate de potasse, de  l'acide 
nitrique et une quantit,é d'eau suffisante pour quelevolume total 
du mélange soit compris entre 200 et 250 cc. ; la fiole est disposée 
de façon ?I être sous un angle de  303 par rapport à la verticale et 
doit reposer sur  une forte plaque d'amiante, percée en son cen- 
tre d'une ouverture de S centim. environ. Cette disposition 
a pour but d'éviter le contiict de  la flamme du bec servant 
B chauffer, sur  les cdtés de la fiole. Le long col de la fiole 
a pour effet de servir de rkfrigérant A reflux, en permettant le 
retour ?i la fiole dcs quelques traces d'HCI qui pourraient se dkga- 
ger lorsque le volume d u  liquide est réduit au  minimum. On 
chauffe à l'ébullition avec un  hec Bunsen, jusqu'à ce que le 
volume du liquide soit réduit A 90cc. ; lorsque la quantitk de  
chlore est faible, on peut réduire à 60cc. sans perte appréciable, 
mais, d'une façon générale, il est préférable de ne pas pousser la 
rkduction au-dcla de  90 cc. La solution est, à ce moment, parfai- 
tement incolore, et il ne reste qu'une trace de brome. On ajoute 
100cc. d'eau distillée, et  I'on continue I'éhiillition jusqu'à ce qu'il 
se soit évapore 50cc. de liquide ; lavapeur peut k ce moment étre 
essay6e avec un papier à la  fluorescéine, et,  si la couleur jaune 
de celui-ci ne se transforme pas en rouge, c'est que le brome est 
complètement chassé. Kéanmoins, pour plus de sûreté, on adapte 
à l'extrémité du col de la fioleun bouchon en caoutchouc très pro- 
pre, muni d'un tube recourbé, et I'on fait plonger celui-ci dans 
un tuba à essai contenant iOce. d'une solution d'iodure de potas- 
sium à 2 p. 100, additionnée d 'un peu d'IICI dilué pour lui don- 
lier une légère réactiou acide ; la vapeur passe d a m  ce rriélarige 
jusqu'à ce que le contenu soit devenu chaud, ce qui demande 
environ 40 secondes, et,  si le liquide à ce moment ne donne 
aucune coloration jaune, le brome peut étre consider6 comme 
compléternent expulsé. Cet essai est bcaucoup plus délicat que 
celui au papier à la fluorescéine et que celui qui consiste à se servir 
d'une solution de  bicarbonate de soude ICi$rement colorée avec 
de l'indigo. 

Lorsque le brome est corripliiternenl expulsé, on ajoute, sans 
ir1terrompi.e l'ébullition, I cc. à .lcc.5 d'une solution d'acide 
phosphoreux à 25 p .  100;  on continue 1'6bullition jusqu'à éli- 
mination complète de l'iode, ce qui se reconnait à la colora- 
tion ; cette opkration demande 5 minutes au plus ; enfin, lq, 
liquide restant dans I i i  fiole est distilli: jus(p'8 ce que son 
volume soit réduit à 9Occ. 

A la solution bien incolore et refroidie restant dans la fiole, 
on ajoute un excès modéré d'une solution NI20 ou NI50 de nitrate 
d'argent, puis un Sragrrienl d'un bon papier à filtrer, et I'on agite 
violemment jusqu'k ce que le papier soit réduit en pulpe; on 
filtre; on lave l'insoluble ; on you te  au  filtratum 5 cc. d'une 
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solution de  nitrate ferrique 40 p. 100, puis  .on titre d'aprbs 
la niéthode de Volhard avec une  solution N/20 ou K/50 de 
sulfocynniire jusqu'à coloration rouge persistante. 

Tous les rkactifs doivent 'étre contrôlés a u  point de vue du 
chlore. 

La solution d'iodate de  potassium doit étre N j 5 ,  c'est-k-dire 
contenir 7gr. 138 de ce sel par  litre. 

La vtkilication de cette solution, ainsi que des autres  rkactifs, 
au  point de  vue du  chlore, doit sc faire en effectuant un essai i 
blanc avec 2 gr. de KI, une quantité convenable de solution d'io- 
dnl.e, d'acidc nit,riqiie e t  d'acide phosphorc:iix 

Pour  le  dosage d u  chlore dans le bromure d e  potassiun1 
ordinaire, le tableau suivant  perrriet de connaitre la quün- 
tité d e  réactifs et d e  suhsliincc, B employer, suivant la r i chess~  
approximative en chlore du bromure 2 essayer : 

Si le mélange KCI + BKr 
coqtient p .  i M  Poids a employer  Solution NI5 Acide ni t r ique  

de KCI de K C I + K R r  d'iodate de potasse 2K 
A A - - 

d e  5 à 10 O gr .  600 36 cc. 20 cc. 
de I,N à 5 1 gr. 800 96 cc.  26 cc.  
de  O,% à i , 5  3 gr. 600 486,cc. 35 cc. 

Uosngr du chlore daru le 61,ome ind~~s t r ie l .  - Introduire 3 gr  de 
hroine exnctenicnt pcs i s  (ou davantage si I n  qiinntit.6 de  chlore est 
infkrieure & 0,ii p. 100) dans une snliit.ion de  2 gr .  d'intliirr, d e  
potassiurri dans 90 cc. d ' m u ,  contenue dans unt: fiole fermée par 
un bouchon à l'krneri (si l 'on opère pendant  la saisori chauile, i l  
est nkcessaire que cette fiole o i t  refroidie dans de la glace). 
Dans tous les cas, 1;i fiole, après 1';~dtlition d u  brdme, est fermée 
rapidement, puis agithe vi~oureiiserncril  ; on transvase dans 
une fiole de  Kjcldahl de  400cc.. sans  s'occuper du dkgagenient 
des vapeurs  d'iotlc, et d e  brome, et ,  a p r é i  avoir 1-irick la firila 
lwiichée, on a,joiite 60 cc. de  la solution d'iodate de potasse, %cc. 
d'acide nitrique et  une quantité d'eau suffisante pour  faire uri 
volume d'environ 250 cc ; on procPde ensuite coinine il a été dit 
plus h a u t .  

II. C. 

Dosage de I'ecétciuilicle et dc lm ph&aac&tine t l~ i i s  
les prCparaiiunn ~~liartiiaceiiiiqiie.4. - RIM. J . - L .  TCIi- 
NER. el C H - E .  YhKDEL1LF:ED (Amrvicmi J o u i d  of l'/~nr.nlacg, 
1907, p. l s l ) .  - On peiil employer doux rnBthodes pour ledosage 
de l':tciitanilide : 

1 0  P a r  sitponification de  l'acétnnilide au moyen d'un alcali et  
distillation de  l'aniline produite; acidiilation du distillatuin avec 
I l C l ;  diazotation ail iriny(in du nitrite de sodium k basse tenipé- 
rature.  Firialerrieiit, on fait la corribiriaison avec l'acide $-naphlol- 
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n-disulfonique. L a  quaiitittr de colorant azu foririé peut  dtrc: esti- 
r n k  par comparaison colorimtrtriqire avec une solution du r n h e  
principe colori~nt  prépari: au rrioyen d 'une proportion connue 
d'aniline fraîchement distillée ; 

20 Par saponificntion d e  l'ücétanilide au moyen d u n  alcali. 
distillation (le l'acide acktique par  atltlilion d'un acide s u r  I'acé- 
tate formé, et t i trage di1 tiist,illatiim. 

La prwriière iii6thode est t rop l o n p e  et  trop difficile, tandis 
que la d e u x i h e  peut &tre appliquée facilement par  presque tous 
les chimistes. 

Voici comment opèrent les auteurs:  
1 gr.  d'acdtanilitle est süponiliée en chauffant ii. l 'ébullition,pen- 

darit 2 ou 2 heures, dans une fiole munie d'un rkfrigérant ascen- 
dant, avec 3 g r .  (le soude caustique, 20cc. d'alcool cl. 10cc. d'eau. 
La  solution obtenue est t ransvaiée dans une capsule, et l'alcool 
est chassé a u  bairi-marie. 1.e résidu est versé düris un entonnoir 
k séparation et  agité avec de  l'éther, afin d'éliminer I'anilirie 
provenant de la saponification ; la solution éthérke est agitée 
deux fois avec de l'eau pure,  afin d'enlever quelques traces d'acé- 
tate de sodium, qui  est un  peu solublc dans Ï'Bther ; les eaux pro- 
venant de ce traitement sont  réunies avec la solution aqueuse 
originale. 

I,e mklange aqueux est plac6 dans une fiole d e  1 litre de cüpa- 
citF et :icitlifié avec 35cc. environ d'une solutiori d'acide plios- 
phurique k 83 p. 100, et  l'acide acétique est entraîné p a r  u n  cou- 
rant de vapeur  d'eau. (II est ri6cessaire d e  placer entre la fiole et  
le réfrigérant un tuhe 9 boules de Kjeldnhl, :ifin d'éviter l'en- 
traîrienicnt d'un peu d'acide phosphorique dans le dist,illoturn). On 
pousse In distillation jrisqu'k ce que le distillatum ne donne plus 
de réi~ction acide a u  papier de tournesol. Ordinairement 2 heures 
sont nécessaires pour arriver à ce biit. 

Le distillaturn est t i tré à l'aide d'une solution de soude, en 
eriiployarit .la pliériolptilnléirie comme indicateur ; I cc. de  solu- 
tion de soude riori~iüle Fquivaut à O gr.13409 d'acétanilide. 

Afin de s':tasurer de l'applicabilitd de cette méthode a u x  diver- . . 

ses prépi~ratioris pharmaceutiques, les trois mélanges suivants 
ont dt6 analysés :lu point d e  vue de  I'acBtalinide : 

1 .  E l i x i r  conten(rnt en solution alcooliuue à 35" 0 a r . 9 4 7  d'acita- ., 
llilide pour 1 0 0 c c .  auec les composés suivants : extrait de chmvre  
indien, c a f ~ i ~ ~ e ,  hical-bonntr! de sol&, saliqllnte de soude, camphre 
monobromt;, eztrrul de jusyuiame, e:cLrait /luide d e  y~lsémitcrn, exti.ai& 
fluide de gvaine de céleri ,  esprit aromutique d'amn~oniague.  

130cc. de cet élixir ont été évaporés a u  bain-marie, afin d'éli- 
miner l'alcool. Le résidu a été agité quatre  reprises avec d u  
chloroforme ; les solutions chloroformiques, réunies, ont Bté con- 
centrées B un  petit  volume dans.une fiole d'Erlenmeyer, au  bain- 
iiiarie, eri évitant de produire une forte éliullition du chloroforme 
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pendant l'évaporation ; les dernières portions de chlorofornieont 
étc éliminées par une addition répétée de petites quantites d'éther 
et distillation de celui ci ; la complète élimination du chloroforme 
est nécessaire pour éviter, au cours de la saponification, la for- 
mation de phénylisocyanide, qui dégage une odeur extrémernent 
désagr6able. Le dosage de l'acétanilide a été eKectué d'aprés le 
procédé ci.dessiis ,indiqué, et les r6sultats ohtenus ont ét6 sntis- 
faisant*. 

II. Milange d'ncelanilide et de salol. - Ce niélarige est très 
employé en médecine, et le dosage de l'acétanilide dans celui-ci 
est d'un intérêt tout particulier. Ce dosage presente une difficulté 
consistant en ce que le' salol est saponifié et que le mélange dis- 
tillé après acidification S l'aide de l'acide phosphorique laisse 
déwawer l'acide p h h i q u e  qui vient fausser les résultats du titrage 

O ,  a de 1 acide acktique. La mkt.hode a été modifike comme suit : 
i2pri.s que leniélange saponifié a été acidulé par l'acide plios- 

phorique, on l'agite une fois avec de l'éther. Tout le p h b o l  est 
enlevé, mais, pour ne pas perdre d'acide &tique, l'éther est traité 
k trois reprises avec de l'eau, et les eaux de lavage sont réunies 
avec la première solution acide. La distillation dans un courant 
de vapeur est ensuite conduite comme plus haut. 

Les rCsult,ats otitenus ont kt6 également exar.t.s 
III. - Gaze antiseptique, contenant de l 'acdanilide, d u  sulfoph,enutc 

de zinc, de t a l u n ,  de-l'clcide boriyue, du. Ih,yrrrol, d.u menthol, t e  l'eu- 
calyptol et  de la formaldihyde. - Un morceau de cette gaze a été 
coupé en deux parties. La premiére partie, qui pesait 51 gr 35, a 
été extraite complètement d a n s  u n  appareil de Soxhlet avec le 
chloroforme, et la solution chloroformique a éth traitée comme il 
a été dit pour l'klixir. La seconde partie, du poids de 48gr.500, 
a été traitée dans un appareil de Snxhlet avec de l'alcnol, car les 
auteurs avaient suppos6 que le chloroforme ne pénétrait pas 
assez dans toutes les parties de la gaze. La solutiori alcoolique a 
été kvaporee ; le résidu obtenu a et15 repris par l'eau, puis agité 
avec du chloroforme, et celui-ci a été traité par le procédé précé- 
demment indiqué. 

Les résultats obtenus ont été satisfaisants. 
Conclusion. - La méthode peut donc &tre itppliqu6e à tous les 

mélanges plrarrnaceutiques ; il est seulement nécessaire, d'une 
façon générale, de traiter le m6larige avec le chloroforme ou avec 
l'alcool, dans le but d'obtenir l'acétanilide dans un  ktat de pureté 
suffisant pour en permettre la saponification. Si, après la sapo- 
nification et l'acidulation par l'acide phosphorique, certains aci- 

- - 

des volatils autres que l'acide acétique peuvent exister, il faut les 
enlever par l'éther avant la distillation. 

Ce qui vient d'étre dit s'applique aussi à la phénacétine. 1 cc. 
de solution normale de soude correspond B Ogr.17779 de phéna- 
cbtine. 
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11 est évident que si,  en même temps que I'acétanilide, il existe 
de la phénacétine ou d'autres cornposés acétylés, cette méthode 
ne peiit pas étre appliquée. 

Quelques sels, comme les acétates, les nitrates, les nitrites, etc., 
peuvent influencer les résultats ; il faut éviter avec soin que les 
rkactifs employ6s en contiennent. 

Les chlorures sont sans inflnence, l'acide phosphoriqne ne 
déplaçarit pas  HC1. 

S'il existe des carbonates, l a  solution, après  acidification, doit 
être chauffke pendant quelques instants a u  réfrigkritnt ascen- 
dant afin d'éliminer COP. 

Tous les joints de  l 'appareil  doivent &tre faits avec du caout- 
chouc, les bouchons d e  liège absorbant l'acide acktique. 

I I .  C .  

Dosa~e de la morphlno dlsnonte dans IR glycérlnc?. 
- MM. GOIWlN et 1IARRISON (Apotheker Z e i t . ,  1906, p. 887). - 
Le dosage d e  la morphine dissoute dans  la  glycéririê présente 
des difficultés, parce que les réactifs ordinaires de la niorphine 
ne la précipitent pas  complétement; on ne peut songer à éli- 
miner la glycdrine p a r  volatilisation, car  on  serait  obligé, pour  
cela, d'opérer à une température élevée qu i  altererait l'alca- 
loïde. 

Le procéde préconise par  les auteùrs  consiste ii etendre la 
glycérine de trois fois son volume d'eau e t  à ajouter de  la  solu- 
tion normale d'iode ; après  un repos de douze heures, 80 p .  100 
environ de la morphine sont  précipit6s iL l 'état de  cristaux de 
triiodure d e  morphine ;  on reCueilÏe les cr is taux;  on les lave 
avec la solution d'iode, et l'on titre l a  morphine alcaliinétrique- 
ment. 

Acicle sallcyliqne dnnrr le  vin et les conserves. - 
M. D. VITAL1 (Giornate di farmacia, 1906, p. 530). - II vaut  
mieux employer le toluol que l'éther ; ce dernier entraîne, en 
effet, des acides organiques qui peuvent gèner la réaction du  
chlorure ferrique. 

Avec le  toluol, o n  peut déceler l'acide salicylique dans 10cc.  
de vin contenant Ogr.00005 d'acide salicylique. 

On obtient une réaction très sensible de  I'acide salicylique p a r  
le pr~(:édé suivant : k l a  solution salicylique. ajouter une goutte 
de solution d e  sulfate d e  cuivre assez diluée pour être incolore et 
évaporer à siccité. 

Le r6sidu prend une belle coloration verte, qui  devient violette 
par addition dc chlorure fcrriquc. A. D. 

Falsilicatlon des halles esseutielles (American Diug- 
gist, 1906, p. 333). - On a déjh signalé l'addition a u x  huiles 
esse~itielles d'éthers artificiels, tels que le succinate d'kthyle ou 
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l'acétate de  glycéryle.  011 ciriploie auss i ,  d a n s  l e  riiéiiie but,  
le c i t ra te  d 'éthyle.  su r tou t  d a n s  les essences d e  bergamote  et 
d e  1:lvaride. F o u r  r eche rche r  ce t te  falsilicatioii. 11 f au t  diçtillcr 

press ion rédui te  Iü m a j e u r e  pa r t i e  d e  l'esscince ; l e  résidu est 
saporiifik p a r  In pot,nsse c t  distilli:. 

L'alcool peu t  &Ire caractEris6 dans l e  p rodu i t  d e  l a  distillation 
et l 'acide c i t r ique  d a n s  le rksidu.  A .  I). 
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( A .  Ilerinann, éditeur, 6. rue de  l a  Sorbonne, Paris, V'). Prix : 6 I'r. 50. 
- L'ouvrage de l'ost est très connu et  trés apprécia des cliiinisles. Le 
seul tort  de sa preiriiere édition était de dater de  près de 23 ans, et 
l'on sait combien l 'industrie chimique s'est métatnorphos6e depuis un 
quart  de  siécle. Aussi nos lecteurs seront-ils très heureux d'apprendre 
l'apparition d'une deuxikme édition. 

Cette deuxifme édition française du Traité d'analyse cfti7fiiyue 
appliguee a u x  essais industriels de J .  Post et  B .  Ncurnann com- 
prendra deux voliiriies grand iii-û0 d'environ 900 pages chacun: avec 
de  nombreuses figures ; elle sera publitle en huit fascicules se vendaut 
separernent et  renfermant,  autant que possible, un  groupe d'industries 
ayant cntrc clles certaines analogies. 

Voici le soinmaire du fascicule i ~ r ,  qui vient de  paraître : 
Chapitre 1 : Eaa et e a u x  risiduai7.e~. - Eau pour l'industrie. Pr;- 

liiveriie~it des écliaritillons. Exaiiieo physique. Essai yualilalif. Ana- 
lyse quantitative. netermination de la diirete. Oxydabilite Emmen 
microscopique et biologique.. Conclusions A tirer des résultats analyti- 
ques .  Eaux résiduaires industrielles. Composition Prise d'éch;inlilloo. 
Examen physique. Examen chimique. Examen biologique et microsco- 
pique. Cuuclusioris à t irer  des résultats obtenus. 

Chapitre II : Combrcstzbles. - Exairic:n chirnique des combustibles 
solides. Prise d'cic:hantillon. Déteriniriaticin de  la composition cliiini- 
que. Du reiitlcrnent e n  coke. Iles proprietes physiques. Analyse des 
cendres. Lleterinination du pouvo;r calorifiqne. Calcul du pouvoir calo- 
rifique A l'aide des données de l'analyse elernentaire. DeterininaLion 
directe. Tableau des rksultats dc: l'exarrien analytiqiie et calnrime- 
tr ique.  

Chapitre III : Pyr~rné t?~ ie .  - Géneralilés. Thcrrnonii.tre & mercure. 
Pyromètres fondes sur les points de fusion de  corps solides. Pyrornè- 
tres il eau ou caloriinètres. Pyromètres theririo-électriques. Pyromé- 
ires optiques. Appareils enregistreurs. 

Chapilre IV : Gaz des' fumees, g a z  de chauffage, gaz  des 
moteurs et  g a z  des mines. - Méthodes et  appareils gazometriques. 
Prise d 'echiinti l lo~. Dosage des diffërents éléments des gaz des fumées, 
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des gaz d e  chauffage e t  des gaz des moteurs. Gaz absorbables. Gaz n o n  
absorbablrs. Corritiiistiori des mélanges gazeux. Appareils de Hempel. 
Application des appareils de Hernpel ti l'analyse des gaz. Burette de  
Bunle. Burette d e  Villot. Appareil d e  Drehschinidt. Appareils portatif's. 
Grisouirii.lrcs. Exemples de calcul des analyses. Méthodes spéciales 
pour l'analyse des différents rnélanges gazeux. Gaz des fumées. Gaz 
des gazogènes. G ~ L  des hauts-fourneaux. Gaz des fours A coke. Gaz 
des mines e l  gaz naturels. l>ouvoir calorifique des gaz de  cliauffagc et  
des gaz des moteurs. 

Fahi-icatioii dcu coileai animaleu, par V .  CAMBON, ingé- 
nieur des arts et manufactures. 1 vol. de 916 pages, avec 50 ig. 
(H .  Dunod et E .  Pinat. editeurs, 49, quai des Grands-Augustins, Paris, 
VI"). Prix : 6 fr .  - Cet ouvrage est l'œuvre d'un auteur par1iculii:re- 
ment compétent, puisqu'il fu t  longtemps la tete d'une des plus 
importantes fabriqiies françaises de  colle r t  de gélatine. 

Cet auteur a é t é  hien inspiré en n'alourdissant pas son livre par la 
description de procédés de fabrication anciens plus ou moins ernpiri- 
ques ct d é m o d k  Par coutre, il a rassernbl6 les rnéttiodes scientifiques 
nouvelles, reconnues aujourd'hui les plus avantageuses et  les seules A 
recomrtiaoder. 

C'est donc un travail original et bien personnel, dont I'iitilité parait 
incontestable, tant  pour les fabricants que pour les chimistes. 

Le chapitre des analyses des matières premitres et  des colles et 
gi.lat,ines intéressera plus particulièrement ces derniers et notamment 
le procede imaginé par l 'auteur pour déterminer l a  valeur mar- 
chande des colles et  gélatines. 

Bulletin scientifique et industriel de la maison 
Roure-Bertrand, de Grasse, no d'avril 1907 (2e série, no 5). 
- La l r o  partie, relative aux travaux scientifiques, contient une étude 
sur le linalol e t  la snite des recherches chimiques sur la végétation des 
plantes à parfums. 

La P partie est consacree ti une revue industrie!le, et  enfin, la 
3e partie est une revue des travaux récents sur les parfums et les hui- 
les essentielles. - 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Arrètk fixant les méthoderr que duivent nuivre les 
leboratoires uîûciels pour I'annlym des iiintières 
grasses (suite) ( 4 ) .  

Beurre de vache. 
UOSAGE DR L'E.~u.  - Dsns un petit vase cylindrique k fond plat, de 

niéme nalure que ceux qui servent à doser dans le vide l'extrait des 

(i) Voir Annales de chimieanalytique, 1 ! jU7,  p. 296. 
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vins, ayan t  environ 5 ceutim. de diamètre sur  2 centirn. de hauteur, 
peser 5 gr. de beurre non fondu et les chaiiffcr pendant 12 à 14 heures 
à l'eluve B 1000; s'assurer que deux pesées faites a une heure de dis- 
tance n'accusent plus de  variation sensible de  poids e t  multiplier par 
20 l a  perte de poids, pour l a  rapporter à 100 gr.  de  matière. 

Remarque. - Il n'est pas indispensable que l a  dessiccation soit faite 
sans discontinuité. 

Recherche des antiseptiques. - Les principaux antiseptiques employés 
sont les produits du bore e t  ceux du fluor ; on les recherche d'aprts le 
procridé qui sera indiqué iiltéri~iirernent dans une notice spéciale. 

MARCHE ANALYTIQUE. - PHEPARATION PRBLAULE DE L'ÉCIIANTILLON. - La 
détermination des constantes physiques et  chimiques ne  doit pas étre 
effectuée sur le beurre en nature, inais sur l a  matière grasse privée 
par fusion et filtration des impuretés qui l'accompagnent (eau, 
caséine, etc.) .  C'est donc sur la matii:rr. ainsi piirifii.e que porikroni 
les déterminations suivantes : indice de Crismer, indice de saponitica- 
tion, acides volatils solubles et  insolubles, acidcs solubles totaux. 

Purification. - Placer le beurre dans un bécher e l  le maintenir à 
l'étuve entre 450 et 600 jusqu'à séparation de  la matibre grasse, 
qui se réunit sous forme d'huile la parlie supérieure; cette huile est 
parfois claire et  limpide, parfois trouble, notamment lorsqu'il existe 
de l'oléo-margarine dans le mrilange; décanter cette huile Sur un petit 
filtre à plis place dans  l'étuve m&me et recueillir le liquide clair C L  
limpide, qui sert  à effectuer toutes les déterminations. 

D~TERHINATION DE L'INDICE nE CRISMER O U  TEMFÉRATURE CRITIQUE DE DIS. 

s o ~ r n i o ~ .  - Sur un petit tube de verre ayant environ 8 centim. de 
longueur e t  1 centim. de diamètre, tracer a l'acide fluorhydrique, au 
diamant ou au  vernis. deux traits  correspondünl respectivement aux 
hautpurs occupées par 1 e t  Jcc.  de  liquide ; ce tube é tant  bien sec et 
propre, y verser du beurre fondu et limpide jusqu'au trait correspondant 

1 cc., puis de I'alcool absolu du commerce de densité connue et voisine 
de 0,7967 jusqu'au second trait : fermer le tube par un bouchon laissant 
passer en son centre un thermomètre gradué en  2/5 de degrés et b 
reservoir aussi petit que possible; s'assu,rer que lc therinométre ne tou- 
che en aucun point les parois et  que son reservoir est entièrement 
imrnergk dans le liquide : chauffer ce tube iila flamme d ' m e  veilleuse de 
hec Bunsen, en I'agiLant doucement de  hant en bas e t  de bas en haut. 
jusqu'h ce que son contenu soit devenu homogène et  limpide ; ecarler 
alors letube de la sourccde chaleur et  continuer ii l ' ag i ter~usqu ' i  ce que 
son contenu se troub1e;noter la teniperature correspondante;rtchauffer 
à nouveau le tube pour observer une  seconde fois le trouhlc et verifier 
le premier norritire obtenu. qui indique la température de trouble T :  
au moyen d'une pipette étroite, prelever 2 cc. d u  même beurre fondu 
et  clair ; y ajouter 20 cc. d'alcool absolu, quelques gouttes de phtaléine 
du phénol et titrer l'acidité avec la potasse alcoolique au v ing t ihe  
normale jusqu'à coloration rouge ; si fi est le nombre de cc. d'alcali 
employé, l a  température critique de dissolution du beurre sera : 
T + N .  

L'expérience a montré A M.  Crismer que, pour les beurres purs, ce 
nombre permet dc calculer l'indice de Keichert ; il suffit, pour y par- 
venir, de retraucher, du nombre 83,5, la somme T f K ,  d'où 

indice de  Reichert=83,5 - (Tf N). 
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Si l'alcool employé était a une densita voisine, mais diffiirente de 
0,7967, on pourrait passer du nombre observe a celui qu'aurait fourni 
I'alcool de  densité 0,7967, en  tenant  compte que chaque accroisse- 
ment de 0,0001 de  la densité de l'alcool augmente de 0°1R6 la tem- 
peratiirc de trouble, tandis que tout abaissement de  0,0002 d e  den.  
site diminue la température de trouble de 00186. 

Si, par exemple, un alcool de densité 0,794 fournit à l'observation 
directe une temperature de  trouble d e  4ti0, l'alcool h 0,7967, qui pré- 
sente u n  exces de  densité de 0°0027, aurait  fourni une tempkrature 
de tisouble plus élevée de 27 X 0,186 = Y. L'indice de trouble aura 
donc 6te de 46+5 = 51". 

Nota. - La détermination de la densité de l'alcool se fait commo- 
dément e n  prenant l a  température critique en fonction d'un pétrole 
prealablement étalonné au moyen d'alcool éthylique anhydre et  pour 
lequel une courbe de correspondance doit étre.établie. 

D~TERMINATION DES ACIDES VOLATILS. - Réactif's : Glycérine pure h 
30"aume. 

Lessive de souda obtenue en dissolvant Xigr .  de  soude caustique 
a l'alcool, non carbonatée, dans 30gr .  d 'eau;  %cc.  de  cette liqueur 
doivent saturer de  30 a 35cc. de l'acide suivant : 

Solution aqueuse de  SO'H2, contenant 25 cc. d'acide 2 66O Uaume 
par litre. 

Pierre ponce pulvéris6e. 
Solution aqueuse N/10 de soude on de  potasse. 
Pvaliqrte de l'essai. - 1. Dosage des acides volatils solubles. - ])ans une 

fiole conique dite dlErlenmeyer, d'une contenance de 300 cc. environ, 
iritmduire, au  rnnyen d'un tube effile, le heurre fondu et. en peser exac- 
tement 5 gr .  ; verser dessus 20cc. de glycérine à 30° LI., 2 cc. de lessive 
de soude ou l a  quantité voisine de "cc. qui est capable de  saturer 
30cc. de SObIIZ ; placer sur une toile métallique chauffée par un bec 
Bunsen ouvert de  telle façon que sa flamme trace sur la toile inetalli- 
que un cercle ronge ayant  approxirriativernent la moitié du diarrii.lre 
du fond d e  l a  fiole; chauffer en agitant, jusqu'à ce que la masse qui,  
au début, moiisse au point d e  déborder (ce qu'on évite en éloignant 
l'essai de la flamme) soit devenue tranqiiillc et  parfaitement homo- 
gène, résultat obtenu en 5 à 7 minutes environ ; s'assurer qu'il n'y 
a bien qu'une couche de liquide homogène ; laisser rerroidir pendant 
4 & 5 minutes sur un papier ipoiir isoler de  la table);  ajouter avec 
précaution et  d'abord goutle à goutte, pour privenir  tout débordement, 
90cc. d'eau bouillante, dans laquelle le savon se dissout (en tournis- 
sant un liquide limpide), 50cc.  de  SObIIP à 25cc.  par litre e t  environ 
0 g . l  de pierre ponce pulvérisée ; boucher la fiole avec un lube de  
10 centirn. de Innguenr environ. port,ant en snn milieu une petite 
houle préalablement remplie d'amiante ou de  laine de  verre ; atlelcr à 
un réfrigérant dcscendant cl distiller en chauffant vivcment ; la 
flamme d u  bec Bunsen doit s'&der sur presque toute la surface infé- 
rieure de la fiole conique; de cette façon, on  distille facilement, en 
30 A 35 minutes, les 110 cc. de liquide nécessaires polir le titrage ; il 
est indispensable de distiller en 30 à 35 minutes environ et de recueil- 
lir IlOcc. : faire tombcr, dans le ballon contenant le liquide distillé, 
gros comme un poids de  ta lc ;  boucher au liege et  retourner douce- 
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nient e t  complètement le ballon sur  lui-même, de  façon que le talc 
reste &la  surface du liquide ; agiter alors dnergiquement pendant une 
demi-minute, en imprimant au ballon des secousses laterales trés 
précipitées; retourner à nouveau le ballon ; filtrer le liquide, sans perte, 
sur u n  filtre sec e t  sans plis d e  4 B 5 centirn. de  diamètre ; recueillir 
exactement 10r)cc. et  mesurer leur acidité au moyen d'alcali NI10 en 
présence d e  la phtali ine du phénol ;  le nombre de cc. Y utilises doit 
étre multiplié par 1,1 pour donner la mesure de l'acidité contenuedans 
les 110cc.; il faudrait le multiplier h nouvcau par 2,1 pour le transfor- 
mer  en indice de Reichert. M .  Blougnaud a en effet constate qu'on peut 
avec assez d'exactitude passer de l'indice de LefTmann-Beam L l'indice 
de Reichert, en  ajoutant.iin dixi+rne à lavaleur troiivre. 

2. Dosuye des ucides volatils insolzrhlcs.  -Les acides volatils insolubles, 
retenus en majeiire partie par le t.alc, se tmiivent rkpartis dans trois 
récipients différents : 

4 0  Dans le tube du réfrigérant de l'appareil de distillation ; 
20 Dans le ballon de  IlOcc.  ; 
3O Sur  le filtre, avec le talc. 

Pour  les réunir, enlever l a  fiole et son tube à boule e t  les remplacer 
par une  autre fiole contenant de I'alcool à YOO e t  fermée par un bou- 
chon donnant passage B un tube de  verre qu'un caoutchouc permet de 
relier a u  1-éfrigérant descendant ; chauffer l'alcool de  façon A en rlistil- 
ler 50 cc., qiii suffisent parfaitement pour dissoudre les acides retenus 
par le refrigerant. 

Le filtre (contenant le talc) étant placé sur  le ballon de i l 0  cc. qui 
renferme le distillatum inemployé. le crever avec un fil de  platine, 
puis le laver complètement avec les 30 cc. d'alcool distilles prkcédem- 
ment. ; ajouter au liquide le filtre Iiii-mÎme et quelques gouttes de 
phtalkine du phénol, afin de doser l'acidité avec une liqueur alcaline 
S/IO; le nombre A de cc. employés doit subir deux correctioris : il 
faut d'abord en retrancher l'acidité des 10 cc. de  liquide aqueux, 

-. 

laquelle (1) est -k , puisl'acidite due à I'alcool e t  qu'on détermine par 
10 

un titrage direct effectué sur 5Occ. d'alcool, acidité correspondant 
à C cc. d'alcali N/10. Dès lors, on a ,  pour les acides volatils insolubles : 

DETERMINATION DE L'INDICE DE SAPONIFICATION. - OpPrer comme il  est 
dit precedemment. 

D~TERMINATION DES A C I ~ E S  SOLVBLES TOTAUX. - Operer comme il est 
dit précédemment et multiplier le nombre de  cc. d'alcali employé par 
3, pour le ramener 2 5 g r .  de beurre. 

Huile d'olive. 

RÉACTIFS s~kcurrx .  - ESSAI A L'ACIDE AZOTIQUE. - Réa&/ : acide 
azotique (D = 1,38). 

(i! D'aprés le titrage préckdent des acides volatils solubles. 
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Dans un tube à essai, verser 10 à 15 cc d'huile et un égal volume 
d'Az03B; obturer le tube avec une lame de caoutchouc et agiter, sans 
produire d'émulsion et  seulement pendant quelques instants ; placer 
le tnhe verticalerncnt e t  l 'examiner;  s'il s'agit d'une Iiuilc d'olive pure, 
celle-ci verdit ou se decolore par ce traitelGent pour brunir  ens"ite ; 
au contraire. ellc brunit progressivernent si elle renrerine des huilcs 
de graines ; de plus, la présence de l'huile de sésame est décelée par la 
coloration jaunAlre que prend l'acide; celui ci se sépare avec une  
couleur blanche en l'absence de l'huile de sésame. 

Remarque.  - Les huiles d'arachide e t  d'œillette virent peu au brun 
par ce rbaclif. 

PIIOC~I)E BELLIEII. -- Riactifs : Io Acide azotique de densité 1,38 par- 
faitement incolore, c'est-&-dire complètenient depourvu de vapeurs 
nitreuses et qu'on peut préparer avec u n  acide jaune en faisant passer 
dans celiii-ci un courant d'air jusqii'8 décoloration compléie ou plus 
simplenient en y projetant quelques cristaux d'uree e t  agitant jusqu'h 
décoloration ; 

d o  Benzine saturée de résorcine à froid. 
Essai. - Dans un tube k essai, verser 2 cc. d'huile, 2 cc. de benzine 

saturée de résorcine e t  2cc. de  l 'acide nitr ique dont il vient d'être 
parle ; agiter et observer d'abord l'aspect du  mélange e t  ensuite celui 
de l'acide inferieur qui se sépare.  

Toutes les huilcs virent au violet foncé, B l'exception de  l'huile d'olive 
pure, qui donne une teinte grise, parfois violacée. 

L'acide qui se sépare, jaune au début, t'once peu tl peu et  devient 
jaune-orangé, m a i s  quand I'hiiile de  sdsame existe, l'acide séparé est 
vert et l a  coloration persiste pendant  quelques minutes ; l'obtention 
de cette teinte verte caractérise l'huile de sésame, aucune autre 
rnatiere grasse liquide ne l a  produisant dans les mémes circonstances. 

HECIIERCIIE DI.: L'HUILE D'ARACHIBE. - P R O C I ~ D ~  HLAREZ.  - Réaclif : 
Solution contt,nant 4 i 5 g r .  d e  potasse pure pour f00c.c. d'alcool & 90°. 
Essai. - Dans un tube à essai de 15 à 18 cent im. ,  placer 1 cc. de  l'huile 
essayer, 15 cc. de  la solution alcoolique de potasse : chauffer a u  

réfrigérant ascendant,  de  façon maintenir  une douce ébullition pen- 
dant un quart d'heure ; laisser refroidir; retirer le tube à essai : le 
11nucher ei I'aliaridoriner a I i i i - n i h e  dans un endroit frais ou dans  un 
courant d'eau entre !"Let 15O : en présence de I'huile d'arachide, il se 
forme un precipit.e dont l'importance est proportionnelle i~ la quantité 
d'huile d'arachide, tandis que les huiles d'olive pures restent limpi- 
des ; a p r h  un repos de 24 heures. le précipite formé permet toujours 
ilii reconnaitre 10 p .  100 d'liuilr d'arachide. 

En opirant exactement dans les iriérnes conditions, niais en prenant 
Icc 5 d'liuile au lieu de 1 cc., on obtient, après 28 heures de repos, la 
formation d'un précipité d'arachidate de  potasse, meme  lorsqu'il n'y a 
que 3 p. j00 d'huile d'arachide dans le mélange. Dans tous les cas, le 
prkcipité floconneux, examiné 2 la loupe, doit préseuter des cristaux 
trks nets d'arachidate d e  potasse. 

Nola. -- La présence de I'huile de  coton et de  celle de sésame peut 
provoquer une réaction du même ordre que celle qui résulte de  la 
présence de l'huile d'arachide, de sorte que la fraude est  toujours 
alteslie, et il n e  peut y avciir de  doute que sur  sa nature. 
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En cas de doute, appliquer le procéde suivant, dîi à M. Rellier : 
Placerdans un gros tube a essais en  verre rnincc 4 cc. de  I'huile à 

essayer, 5 cc. de potasse alcoolique i 83 gr .  de KOH par  litre et  chauffer 
~usqu 'à  dissolut~on compléte, en faisant bouillir pendant 3 1  ou 2 miou- 
t ~ s  au rei'rigerarit ascendant ; ajouter Icc.5 d'acide acétique aqueux 
saturnnt. ,jiisii: les 5 cc. de pnt,asse employés; agiter ; on olitierit ainsi 
une solution d'acétate de potasse e t  des acides gras de l'huile dans 
l'alcool c i  ?Oo; faire refroidir rapidement, e n  agitant lc tulle dans I'eau 
à une température infkrieure à 200; en tres peu d e  temps, grace 
l'acétate de potasse, l'acide arachidiqne et les autres acides solides de 
I'hiiile se précipitxnt ; lorsque ce précipité n 'augmente plus, ajoutrr 
%cc. d'alcool à ' i O O ,  coolenant I p. 100 en volurrie d'IlÇl; retourner 
plusieurs l'ois le tube pour opcrer le mélange et  placer dans l'eau 
17°-190; lorsque l'huile contient plus de.10 p. 100 d'huile d'arachide, il 
reste un précipité d'acide arachidique plus ou moins abondant, mais 
toiijours visible, 

Au-dessous de 10 p. LOO, le liquide est limpide ou à peu près, mais, 
si on le place pendant une  deiiii-heure dans I'eau [roide et si l'on 
regarde dans l'axe du tube, on observe un nuage qui e n  masque 
le I'ond ; avec des huiles pures, a u  contraire, le fond du tube est Par- 
I'aiternent visible à traver le liquide très limpide. Quelques huiles de 
Tunisie et  les hiiilrs de coton et de sesarne doririeiit un liquide louche, 
mais si on laisse la température remonter jusqu'à eciaircissement 
complet et  qu'on place ensuite dans I'eau entre l'iO et 190,  le trouble 
dû à I'huile d'arachide persiste seul. 

MARCHE AXALYTIQUE. - Applique le procédé Bellier; 4 cas : 
a. Mélange violet e t  acide vert ; 
b .  Mklange vert et acide vert;  
c .  Mélange violet e t  acide jaune hrun ; 
d .  Mélange gris ou A peine violet et acide jaune.  
Dans les cas a et b, la  cn lo ra t ion~e r t e  d e  l'acide indique la présence 

de l 'huile de sésame. 
Evaluer par comparaisori A peu près le quantum, ce procédé sensi- 

ble dévoilant jusqu'a 1 p. 100 d'huile de sesarne. 
Dans les cas c et d, appliquer l'essai A l 'acide azotique; si l'acide qui 

se sépare est jaune, il y a beaucoup de chances pour que l'huile de 
sésame soit présente ; le constater par le réactifVillavecchia et Fabris, 
car, dans  certains cas, l'huile de  sésame peut échapper au réactif 
Hellier. 

Rechercher l'huile de  coton par le riactif Halphen, et ,  en cas de 
negative, par le procédé Becchi-Millau. 

Hechercher l'huile d'arachide par le procldé Blarez ou le procede 
Bellier. 

Si aucune huile étrangère n 'a 6té caracterist'e, procéder à l'essai 
Cailletet. 

Deterrniner ensuite évenluellement l'indice d'iode et la déviation 
I'oleorefractornetre, qui revklent la présence des autres huiles &an- 
gères, à l'exception des huiles d'amande, d'arachide et de  noisette. 

Huile de noix. 
I l anc i i~  S Y S T ~ Y A T I Q U E  DE L'ANALYSE. - La recherche des huiles demi- 

siccatives se fait ici comm,: il a été dit pour l'huile d'olivg Toutefois, 
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les acides brunissant fortement, il est utile, pour l'application des pro- 
cédés Bellier, Villavecchia et Fabris. et aussi du prockdé Halphen, 
d'opérer sur l'huile elle-même et sur l'huile préalat~lement décolorée, 
au moins en grande partie, par battage avec du bon noir Girard. La  
ilécoloration doit &tre assez poiissee pour que la teinte fournie par  
l'agitation avec IICl ne soit presque plus sensible. 

HECHERCHE DE L'HUILE DE LIN. - PROCÉDE HALPHEN. - Kiaclif : prepa- 
rer, au  moment de l'emploi, une  solution de brome dans le tetra- 
chlorure de carbone, en ajoutant & ce solvant assez de brome pur pour 
que le volume soit augmente de moitié. 10 cc. de solvant seront ainsi 
amenés & .Iti cc. 

Mode opiratoire. - Au moyen d'un tube effilé dont  on connait  le 
débit en gouttes d'huile de  noix par cc., faire tomber, dans un tube 
k essais. 1/2 cc. d'huile ; y ajouter 29 cc. d'ether sulfurique à 660 ; 
boucher le tube et agiter pour dissoudre I'huile; bromer ensuite le 
mélange en y versant, au moSen d'une burette graduée e t  & robinet 
(et par petites portions ajoutées successivement, en agi tant  chaque 
fois le tube pendant 2 ou 3 secondes), I cc. de la solution de brome ; 
boucher A nouveau; renverser une fois le tube pour e n  rendre le 
contenu homogène et l'abandonner dans un bain d'eau k 2s0. 

La présence de  l'huile de lin est caractérisee par ce fait qu'en moins 
de deux minutes, l'essai qui en renferme se trouble et devient opaque. 
Ce n'est que bien plus tard que l'huile de  noix pure se trouble. La 
prescncc de l'huile d'œillette n e  contrarie. pas la réaction. Voici les 
temps nécessaires a la production d'un trouble appréciable & une dis- 
tance de quelques centimètres : 

Huile de  noix : 
De I r e  pression et ancienne . . . . . . .  7 minutes. 
De 2 0  - - . . . . . . .  11 - 
De 2' pressiog + 6 p. 100 d'huile de lin . Immédiatement.  
+ 1 2  p. 100 d'huile d'œillette. . . . . .  9 minutes. 
+ 14 p. 100 d'huile d'œillette + 6 p. 200 

d'huile de lin . . . . . . . . . . . . . .  Moins de  2 minutes. + 20 p. 100 d'huile d'aeillette . . . . . .  IZ minutes.  

Détermination de la densité. 
Détermination de l a  déviation B i'oléorifractométre. 
Si ces derniers curacttres sont normaux, cffcctuer l'essai Bellier. 
KEÇHICRCHE DE L'HUILE D'IXILLETTE ET DES AUTHES HUILES. - PROCÉDÉ 

BELLIER. - Réaclil;. : Solution de potasse préparée avec If3 gr. d e  
potasse piirc tl l'alcool et 100 cc. d'alcool il 910-Mo. 

Solution acétique composéc de  25 gr.  d'acide acétique cristallisable 
et de 75  cc. d'eau distillee. 
Essai préliminaire.- Dans un becher placer Scc. de la solution de  

putasse, puis quelques gouttes de phtaleine du phanol et déterminer 
exactement le volume Y de  IM solution d'acide acétique qu'il faut 
employer pour produire la décoloration. Ce volume doit être voisin 
de $cc.  5. 

Pvatique de l'essai. - Dans un tube A essais de 2 centim. de dia- 
mbtre s;r 18 centim. de longueur, verser 2 cc. d e  l'huile A essayer, en 
la laissant s'ecoulur lentement; ajouter 5 cc. de solution alcoolique de  
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potasse et préparer exactement dans les mémes conditions un essai 
témoin avec de  l'huile de uoix pure ( 1 )  ; dever  progressivement la 
tenipkrature, mais sans  faire bouillir (pour prévenir toute évapora- 
tion), jusqu'h ce que les huiles soient dissoutes; fernier tiermc!tique- 
ment  avec de bons bouchons; maintenir pendant 112 heure au bain- 
marie à ?O0 environ ; laisser un peu ref ro id i r ;  déboucher les tubes ; 
+jouter dans chacun d'eux le volume V d'acide reconnu nécessaire 
dans l'essai préliminaire pour saturer exactement les 5: cc. de solulion 
alcoolique di- potasse; rebouc,her les tubes et les placer dans I'eau A 
250 environ, puis, lorsqu'ils se sont équilibres avec celte temperature, 
les placer ensemble dans I'eau à l?0-19~, e n  ayan t  soin d'agiter fi%- 

queriirrieut. La préserice de l'huile d ' d l e t t e  active la séparation d ' a i -  
des gras insoliihles sous forme d'un t,rouhle. Ce troiiblr se rksout en 
un précipité qui, avec l'huile de noix pure, occupe à peine le fond 
concave d u  tube;  il est  beaucoup plus important avec l'huile d'œil- 
lette. 

Noter le temps pendant lequel il faut laisser sdjourner l'essai ti la 
t.eriipéialiire de  170-193 pour constater la prikence d'un trouble ; celui- 
ci s e  produit presqu'irnmédiatemerit avec les huiles d'olive, de sésame, 
de coton, d'arachide, de lin, de colza et  de navette;  il est plus lent 
avec l'huile d'œillette.Voici, t i tre d'indication, les observations faites 
dans  une série d'expériences (2) : 

T e m p s  necessaire 
pour l'apparition 

NU m6rofi I l l l l l e~  d'un 
d'ordre de  noix d 'ei l let le  précipite visible 
- - - - 

Minuleç 
j . . . . . .  100 O '  32 
% . . . . . .  90 10 2 8 
3 . . . . . .  80 20 24 
4 . . . . . .  60 40 16 
S . . . . . .  40 60 * 9 
C i . . . . . .  420 80 7 
7 . . . . . .  O 1 O0 6 

Les tubes 1 e t  2,  examines Il. la loupe,se lroublent presque en méme 
temps, mais le précipité devient rapidement plus abondant dans le 
no 2 que dans  le no 1. 

Saindoux. 

Mnncrm ANALYTI@ue.  - Maintenir k 40°-ksO le saindoux, afin d'obte- 
nir une  masse limpide, qu'on filtre de façon 3 obtenir une graisse fon- 
due  claire ; rechercher, d'abord, l'huile de coton par le rëactif Hal. 
phen (3), l'huile rie sksarne par le rPactif Bellier et par le réactif 
Villavecchia et  Fdbris. 

Pour  cette dernikre, opérer sur l a  graisse fondue, mais prise ti une 

(1) Qu'on prBpare fa~il~rrieri t  soi-rriPrrie par expression directe oii par 
extraction à la benzine. 

(2) Annales de chimie analytique, 1905, p. 52.  
(3) Lorsque la coloralion rouge est inferieuro, comme intensité, S. celle 

que donne un rnilange 2 p .  100 d'huile de coton, on ne doit conclure à 
la présence de cet,te huile que si les autres çaractéres la confirment. 
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température aussi basse que possible. D'autre part, faire fondre 
l'erhantillon à Urie douce tetnpérature ; en prendre environ 60 gr ; les 
agiter d'ahnrd avec de I'eaii chargbe de carbonate de soiide; celle-ci 
etant soutirie, laver B I'eau chargke d'Az0311 à 2 p. 100; s'assurer 
qu'après lavage et battage. I'eau de  lavage est acide ; la décanter el 
laver à l'eau bouillante, jusqu'& ce que celle-ci soit tout B fait neutre ; 
la matiere grasse ainsi purifike est maintenue en un lieu chaud 
(4U0 B 500) jiisqii'h eclaircissernent complet, piiis fiitr6c sur un filtre 
A plis ; elle sert B rechercher l'huile de coton par le réactif Hecchi- 
Millau. 

En l'absence de réactions caractéristiques d'huiles, mesurer l a  dévia- 
tion i~ I'oléoréfractomètre ; celle-ci est normale, déterminer l'indice 
d'iode. 

Lorsque l'indice d'iode ne dépasse que de qnelques unités le maxi- 
mum de 60, il fant pi~océder a la ditermination de l'indice d'iode des 
acides liquides séparés, comme il a Cté dit précEdemment: pour cela, 
en peser Ogr .4  et opérer conformément aux indications données. 

Beurre de cacao. 

MARCHE AXALYTIQUE.  - Si le produit ne se résout pas & la filtration 
en un liquide parfaitement limpide,il faut le dissoudre daris la benzine 
et filtrer le liquide en le jetant dans  une allonge munie d'un tampon 
d'ouate sur lequel sera dispose : 

i0 Une couche de 43 centim. d 'un mélange h parties Cgales de talc et  
d'amidon bien sec ; 

20 Une colonne de  4 centirn. de sable fin ; 
30 Un tampon d'ouate. 
Distiller le filtratum parfaitement limpide ; verser le r isidu dans 

une capsule plate ayant  un diamètre d'au moins 1 centim. par g r .  de 
matiére grasse qu'elle doit renfermer et  chauffer pendant une demi- 
heure & une heure au  bain-marie ; vérifier l'invariabilité du poids en 
continuant à chauffer encore pendant une demi heure. 

Sur Ic produit ainsi obtenu, déterminer ; 
Io L'indice de  Crismer ; 
2' L'indice de saponification ; 
3 0  L'indice d'iode; 
4O I.cs acides volatils insolubles. 

Appendice 
DÉTEHMINATION IIE L A  ~ E V I A T I ~ N  A I . 'OI .~OH~FHACTO~IÈTHE.  - Descrip- 

tion. - L'appareil se cornpose de trois cuves circulaires renfermant : 
la pliis grande, de I'eau ; I'intermedinire, l'huile type ; la IroisiCme, la 
matière a essayer. Ces cuves sont percées de fenEtrcs garnies de gla- 
ces disposées de telle sorte que le rayon lumineux émis par la flamme 
extérieure d'un brhleur Bunsen passe successivernent par le collirriateur, 
puis par les cuves et  enfin dans une lunette qui permet d'observer l a  
déviation subie et  dont on mesure la valeur au  moyen d'une échelle 
photographique à double graduation arbitraire, placée devant I'objec- 
tif I'intérjeiir de la lunette. 

Foncliorilzrrnent. - Pour faire une détermination avec cet  appareil, 
commencer par introduire, B poste iïxe, dans la flamme du bec Hun- 
sen, une nacelle en platine dans  laquelle on place un petit morceau 
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de sel marin fondu, de façon & avoir une flamme jaune et brillante 
ou rnérne employer simplement un bec de gaz ordinaire. 

Le réglage de l'appareil se fait a des températures différentes, sui- 
vant  que l'essai doit être effectué sur  des huiles ou sur  des graisses. 
Nous avoris dit que l'échelle phot,ograptiique porte deux graiiiiations : 
I'une,marquée O A ,  est eniployée pour les huiles; l'autre, marquee 011, 
est utilisée pour les graisses. 

S'il s'agit d'examiner une huile, placer dans la cuve extérieure de 
l'eau à 220, dont on maintient exactement la température ti I'aiie 
d'urie petite lampe fixée sur  le picd d e  l'appareil et pouvant se 
déplacer verticalement, de f q o n  ti fournir, avec une meme flamme, 
les quantités de chaleur différentes nécessaires pour le maintien de 
cette temperature de 24O. 

D'autre part, faire chauffer, dans  une capsule de  porcelaine, de 
l'huile type, jusqu'à ce que sa  terriperature soit à 220-2 i0;  eri verser 
successivement dans l a  cuve in%diane,qu'on ferme par son obturateur 
di.s que la température est ti &a0, et dans l a  cuve centrale,  puis placer 
le couvercle qui ferme tout l 'appareil. Deux thermomètres, placés 
l'un dans la cuve à eau, l 'autre dans la plus petite cuve. permettent 
de rendre homogène par  agitation et de constater que I'ensenible est 
bien à 2 P  exactement.; ce moment,, approc,her l'mil de l'oculaire ; 
mettre la lunette au  point en déplaçant l a  partie mobile, e t ,  si l'ap- 
pareil est bien placé en face et hauteur de la source lumineuse, on 
aperçoit u n  disque divise en cieux parties : l'une brillante. l'autre 
noi re ;  la ligne qui sépare ces deux parties sert de repére; l'amener 
a coïncider exactement avec le zéro de l'échelle A, e n  prenant dans 
chaque main l'une des deux vis qui se trouvent à l'extrémité du colli- 
mateur et en les manœuvrant en sens inverse ; après quoi les bloquer 
dans cette dernière position. 

pra/ique de l'essai.- L'appareil est alors pret 5 fonctionner ; ouvrir 
le robinet inlérieur de  la plus petite cuve (cuve centrale), de  façon a 
laisser échapper l'huile type qu'elle renferme, et la remplacer par le 
prodiiit a examiner, qui doit étre exactement a 22" au moment de la 
lcctiire. II est bon de remplir et  de vider trois fois la cuve, d e  façon à 
la bien riricer: la remplir A nouveau el  observer à quelle division de 
L'echelle A correspond le repkre dont il a été parlé. 

Pour les matières grasses concrétes, l'opération s'effectue exacte- 
ment de la meme facon, mais, dans  ce cas, il faut maintenir la tem. 
pkrature dans  tout l'appareil h 4Sn et  l'aire le rkglage et la lecture aveic 
l'bclielle I < .  Comme on a lutter contre un rayorineinent cons idhi -  
hle, il faut introduire à l'origine, dans la cuve ex t e r i~u re ,  de l'eau 
uliis chaiide (BO0-6%) et oorter à 470-480 la matiere à observer avant , 2 

de la versrr- dans  la cuve j pour le nettojage, il faut laver d'abord 
avec une huile fluide quelconque, puis a l'éther sulfuriqiie. 

I I  est toujours indispensable. avant  de faire une observation, (le 
s'assiirrr que le hain-marie e t  l'huile à essayer son t  bien, suivant les 
circonslances, à 2%' ou à 400 exacleirient et d'agiter la matière grasse 
avec le tiierrnométre afin de la rendre homogiine. A u  rnoment de l'ob- 
servation, le thermomètre doit etre retire d e  la cuve a huile. 

R e m n r q u e .  - Lrs huiles ou graisses destinées à l'examen optique 
doivent etre parfaitement limpides ; on les obtient en  cet état en les 
agitarit avec un peu de noir animal e t  e n  les filtrant sur du papier ou 
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d e  la ouate. Les indication. sont faussées lorsque les produits son t  
acres ou acides. 

ESSAI CAILLETET (APPLICAHLE S E I I L E M ~ T  A L 'HIJILE I ) 'OLIVR) .  - [ )ans  
un tube 2 essai de 10 ceniirn. d e  longueur sur 25 millini. de diarnktie, 
verser Y'U gr.  de  l'huile h analyser et 6 gouttes ( i )  d'acide sulfuriquc 
pur à 660 B.; agiter en secouant vivement pendant une minute ; ajou- 
ter ensuite 9 gouttes d'AaOVl pur A 40" B et agiter encore une  
rois pendant urie minute ;  plonger le tiitie dans  un bain-marie dont 
I'esii est préalablerrient portée à l'ébullition, en évitant toute rentrée 
d'eau; l'y laisscr séjourner pendanl 5: minutes exactement (lorsque 
les huiles sont pures, elles sont alors colorées en jaune, variant 
de la teinte beurre fondu au jaune fonce, tandis qu'en présence 
d'huile de graines la masse vire au brun-rougeàtre) ; le placer ensuite 
dans de l'eau dont  la temperature est maintenue ent re  Bo et l oO ,  
grhce 2 quelques fragments de glace, e t ,  aprks un séjour de deux 
heures, l'observer. 

A l'exception d'un petit nombre de produils, tels que les huiles d u  
Maroc, l a  pluparl des huiles comestibles sont  ainsi solidifiées complè- 
tenierit, siirl.niit lorsqu'elles sont de  fabrication récente. 1.a presenre 
de 15 A 20 p. 100 d'huiles étrangères empeche en général la solidifica. 
lion et, sous ce rapport ,  l'huile d'aeillette a une action particuliércment 
sensible. 

Les produits qui, dans cet essai, auraient donne une  nuance rouge- 
brun et nne solidification iucnrnplète seront corisideies coirirue suu- 
pects et, par suite, soumis à une étude plus approfondie. 

Arièté admettant le lahoratoire dc la statioii 
uenoiogique de mlontpeliier 6 procéder aux mualyses 
prCvuc~ par Iir loi sur Ics ti-andrn. - Par arreté du 
ministre de l'Agriculture du 4 juillet 1907, le laboratoire de  la statiori 
œnologique dr Montpellier est admis à proceder aux analyses des 
boissons. denrecs alimentaires et  produits agricoles. 

Le ressort de ce laboratoire comprend les départements d e  I'Herault, 
de l'Aude et de l'Aveyron. 

Rcole nationrtlc clem indusli-ics agricoles de Donai : 
11resuei4e, cli~tillerie et sncrerie. - Les examens d'admis- 
siou à 1'Ecole riationale des industries agricoles auront lieu a u  siège 
dc l'établissement, 17,  rue de I'lJniversit6, B Douai, le lundi 7 octobre 
prochain, B 8 heures du  matin. 

Ils dureront environ deux jours. 
Les demandes d'inscription des candidats devront parvenir au 

directeur de 1'Ecole avant It! 25 septembre 1907. 
Tous les élèves diplômes sont placés leur sortie de 1'Ecole. Ils 

sont très recherchés par les industriels en raison des services qu'ils 
rendent par suite dc  leiirs Q!udes speciales. 

Des bourses d'etudes et des remises d e  frais de scolarite sont  

(1) Les gouttes d'acide snll'urique et nitrique sont versees avec un flacon 
compte-gouttes. 
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accordées aux aspirants les plus méritants e l  dont la situation de fiir- 
tune est digne d'inter& 

Pour tous renseignements. s'adresser a u  direcleur de 1'Ecolc. 

U i ~ t h e t i o o  hauoriflqoe. - M .  François Dupont, l'un des 
rncrnbres fondateurs du  Syndicat des chimistes, vient d'etre promu au 
grade d~ Commandeur  du  iklh-ite agricole LI l'occasion de 1'Exposi- 
tiun de  Liege. Nous lui adressons nos bien sinckres fëlicitalions. 

ERRATA 
Dans l'article de  M .  Corrnirnbœuf, intitule : E t u d e  analy t ique  sur 

Zn recherche et l ' identi f ication des r é v i l ~ t e u r s  photographiquru, 
qui a paru eii deux fois dans les niiirikros de  juin e t  juillet 1907, 
qiiclques erreurs doivent étrc rectifices : 

Dans le tableau qui se trouve aux pages 418 e l  219. à la 6 0  ligne de 
la derniere colonne de droite, au lieu de  : « colorution rouge violet. 
- 6 D, i l  faut lire : « coloration rozigc violet .  - 5 11. 

A la 7 e  ligne de la mSme colonne, au litiii de  : CI aucune coloration. 
- 5 M. il faut lire : « a i ~ c u n e  coloration.  - 6 D 

Au dernier paragraphe dt: la page Bi, pour lu formule du pyro- 

gallol, au lieu de  : C6H OH, il faut lire : Ç 6 H 3  011. t O:: ton 
Au premier p:ira,oraplie dc la page 222, pour I R  foriniilc dc I'ailurul. 

au lieu d e  : C 3 H V H ,  il faut lire : t C: 
A la 6 e  ligne de la page 423, au lieu de : c i  ortol n ,  il faut lire : 

« edinol n, et au lieu de  : IC edinol u, il faut lire : i( ortol il. 

A la première ligne d e  la note du bas de  la page 273, au lieu de : 
SO'02, il faut lire : S04H'3. 

DEMANDES E T  OFFXES D'EMPLOIS. 
Nous informons nos lecteurs qu'en qualité de secrktaire général du S y n -  

dicat des cliimistes, nous nous cliargeons, lorsque les deniandes el les 
offres le permettent, de procurer des cliiniistcs aiix industriels qui en ont 
besoin el des places aux cliimistes qui son1 ti la reclierclic d'un emploi 
Les insertioris que iioiis faisons daris les Annales  sont atisoluiriciil g ~ i -  
~u i l c s .  S'adrcsscr h M. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 3". 

Sur la demande de RI.  le secrélairc de l'Association des anciens élkres 
de l'Institut de chimie appliquée. nous informons les iridiistriels qu'il- 
peuvent aussi demander dcs chimistes en s'adressant B lui, 3,  rue lliclics 
et, Paris ( 6 e )  

L'Association amicale dcs  anciens blbves de l'Institut national agrono- 
inique est à niBnie chaque annéa d'offrir a hlN. les industriels, chi. 
mistes, etc., le concours de plusieurs ingCnicurs agronomes. 

Priare d'adresser Iiis deniandes au sikge social dc l'Aqsociation, 16, rue 
C laud~  Bernard, Paris, 5'. 

LAVAI. .  - I M P R T U I R l R  L B A R N R O U B  ET C" 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Snr un procédk s imple  et rapide ,  appl ioahle  l a  
' 

rcclierche et m u  dosage do mawnn dans les corps 
gras éinnlsionnés, 

Par M .  DCYK. 

Il est parfois intéressant de  se  rendre compte de  In. présence, 
ainsi que de la proportion du savon entrant dans la  composition 
d e  rertnines hiiiles degraissage et de produits spéciaux que qiii:l- 
ques industries, celle de  la tannerie p a r  exernplc, utilisent en 
assez grande qunnlité. 

Ces produits sont oidiriairenit:nt constitués par  des rriélariges de 
corps gras  de nature animale ou végétale ou hien d e  produits 
piiraffiniques ou bien d'huiles de  résine avec des savons mous ou 
durs, ou encore, et plus simplement, ce sont des corps gras  partiel- 
leinent sapnnifitis. 

Ils fornient des émulsions parfaites avec l'eau dans laquelle on 
les délaie; les liquides obtenus sout laiteux, et le savon y est dis- 
simulé a u  point que les rrioyens usuels (chaleur, disçcilvants, etc.) 
ne parviennent point à les dkcomposer. 

E n  ce q u i  concerne leur analyse, le procédé à suivre semble 
naturelleinent devoir s'inspirer des méthodes recomrnand6es p a r  
les nuteurs sp6cialistes pour déterminer la teneur de certains corps 
gras en insaponifiable, méthodes dont la plus usuelle consisle B 
épuiser la matière préalablement soumise à la saponification, au 
moyen d'un dissolvant fitheré, ligroïne ou mieux kther sulfurique 
(Lewkowitçch), lequel s 'empare du  corps g ras  indifférent, en 
laissant intact toute la partie passée A l'état de  savon. 

Nais nul n'ignore que cette méthode présente de  grosses 
difficiilti:~ d'eabcut,iori et laisse la porte ouverte ii. des erreurs 
grossiéres provenant de  ce qu'une proportion plus ou moiris cori- 
sidérühle de savon passe dans 1ü solutiori éthérée, entrainbe p a r  
le corps g ras  insaporiifiüble lui-merrie. II est vrai  que,  pour  reiné- 
dier à cet inconvénient. on conseille d'Evaluer alcnlimetrique- 
ment la proportion de savon qu'elle renferme, en opérant  s u r  
le résidu de l'incinération de la matière passée dans  l'éther. 

Cne sernldable rnéthodc est longue et compliquée ; de  plus, elle 
devient pénible lorsqu'au cours des opérations intervient 1'6rnul- 
sion du liquide extracteur lui-méme dans la matière saponifiée, 

SEPTEMBRE 1907. 
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émulsion qui est persistante et contre laquelle les expédients iisi- 
t é s  e n  pareil cas sont souvent irnpuissants. 

Les méthodes Allen et Thomson, Tliirts, q u i  cnnsist.ent 2 traiter 
In matikre préalablement desséchée, celles de  Spitz et Kmnig, 
Born,  Klirnont, S i t sche  sont susceptibles d e  donner de  bons résul- 
tats,  niais seulement d a n s  la recherche d e  l'irisaporiifinble. Elles 
sont inapplicnbles d a n s  le cas qui  nous occupe. 

Partant  de ce fait que. pour  détruire l'équilibre colloïdal de l n  
matière grasse rimulsionnl.e, il suffit ordinairement de  faire in- 
tervenir une substance de  nature cristalloïde n'ayant aucune 
action spécifique s u r  le savon, les sels de sodium, par exemple, 
j'ai essayé le sucre ordinaire, e t  les résultats obtenus ont étB des 
plus satisfaisants. 

La méthode au  sucre est très pratique : pour qu'elle soit à l'abri 
de  toute critique, il faut se conformer au  mode opératoire sui- 
vant ,  qui  est d'ailleurs très simple : 

O n  délaie une quantité d6terrriinée de In niaticire, 20gr. par 
egeinple, dans un  volume connu d'eau chaude, et l'on introduit 
d a n s  le rnElange assez de sucre pour  former avec celle-ci un sirop 
c la i r ;  le tout ayant  6té place dans  une capsule de verre, on 
chauffe au hain-marie. en ayan t  soin t1'agit.e~ rloucernrrit.; on  
cesse de chnufl'er dès que les liquides se sont séparés en deux 
couches, l i ~  àupérieure huileuse, l'inférieure aqueuse, Iranspa- 
rente ou IégEreiiient opalescente; on verse le inéiange, encore 
chaud,  dans une houle B robinet, et l'on d6cant.e In couche 
aqueuse dans u n  vase rcintenarit une solution concentrée de chlo- 
ru re  sodique pur. 

L e  savon, s'il g en a, se  prkcipite enliérenient, et il n'y aplus 
qu'à le recueillir su r  un  filtre, le laver iiu moyen d'eaii salee, 
l'essorer, le dissoudre dans l'alcool fort et l'isoler ainsi dans un 
Ctnt de pureté t.ri:s grand.  

Cette iriCthode est bçalernerit applicable à l a  recherche et au  
dosage du savon qui entre dans la r:oiripositiori de certniris pro- 
duits désinfectants à hase de  matières goudronneuses et de leurs 
dérivés. 

(Laboratoire des Contributions d i r ~ c t e s ,  douanes, nccises ; Bruxelles, 
juillet 2907). 
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Note r n r  l'acide nialiqae dans Iew moùts et l c n  v i n s  ; 
fin eonsomaiiutinn ciaiin In feriiic~itatlon (1), 

Chef des travaux de chimie a l a  I:acultC de médecine de Montpellier. 

En juillet 1906, j'indiquais les principes d'une méthode de 
dosage de  l'acide malique en n ~ i l i c u  complexe fondée s u r  l'inso- 
lubilité dans  l'alcool à 65O du  midate de baryte (2). Les acides 
tartrique et tannique, également précipités, étaient élimints par  
des Lraiteirierits appropriés, e t  l'acide niidique était finale- 
ment dosé à l 'aide du  permanganate de potasse. 

En appl iquant  cettt: méthode aux moûts dc plusieurs c f p a p  
du midi rie l a  France, ori Lrvuve que l'acide irinlique se rericoritre 
dans ces derniers, r rhr ie  lorsqu'ils sont arrivés à un  état d e  matu-  
rité avancé. 

Les doses relevées sont  importantes, supérieures parfois k 
celles de l'acide tar t r ique : 

Clairette Carignane Carignane Ararnon 
190.5 1903  1906 1906 
- - 

Acide inali[~iir par 
l i l r e . .  . . . .  ?,73 2.47 

Cillculé e n  acide sulfurique : 

Acide rnaliqiie par 
lilre. . . . . .  %,O0 1.81 

Acide tartrique. . 1,87 2.78 5,21 3,99 

Dans les vins ,  les dbses sont plus faibles, comme le monlre  le 
tableau suivant : 

Carignane 
St-Christol Coupage Hkrault (pasteu-  

IlCrauIl HCirault Ararnon 11104 risé 
1905 1905  1906  (bisulfitd) en jeune) - - - - 

Acide mal ique  p a r  
litre. . . . . .  O,i5 0,73 0,70 1,23 1,43 

Il s'agit bien de la disparition rkelle d'une partie de l'acide 
riialiqiie pendant la ferrrient,nt,ion alconlique, coniine on l'établit 
expérimentalement par  le dosage comparatif de cet acide sur  un 
certain nombre d e  moûts et  s u r  les vins qui en dérivent p a r  fer- 
rrieritation : 

1 

(1)  Communication présentée au Congrès de Bordeaux le 3 juillet 1907. 
(21 Comptes rendus de  l'Académie des sciences d u  16 juillet 1906. 
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A R A M O N  C A R I U ~ A N F .  -- 
fermenta- fermenla- fermenta- 

II y donc, comme cela ressort des chiKres précédents, consoiii- 
mation d'acide rnalique dans la fcrnimtat ion alcoolique des 
m o î ~ t s  de raisin par  1, CL 1 evure. 

Kiilisch, Wortirimri,  Schiikow, I<;iyser, Moreau ont dCjù prié 
d'une consoiniriatiori [l'acide rnalique p a r  la levure, mais cela an 
dehors du phénomine d e  la fermentatioti et sans avoir pvoçirii  par 
dosale direct de cet acide. 

Cette consommation dépasse 1 gr.  d a n s  les fermentations spon- 
tanées, chi8r.e qu'elle n'atteint en génkrnl pas dans  les fermen- 
t;i t ions'purcs ou dans celles où l'acide sulfureux eiriployÇ a 
errip&ché le développerrierit de  gerrries t!lr.üngers. 

J'ai refait ,  deux riiois après la fermentation, Ic dosage de 
l'acide inaliqiie dans l m  essais précédents (complitenzent ferinenth), 
et je n'ai pas  observé de diminution appréciable. 

La corisorrirriat,ion de  l'acide maliqiie seirit~le donc 1ii.e d'iinr: 
n i a n i h e  étroite i la fermentation et  ?i kt présence de  la levure. 

J'indiqiierai ult6rii:urement I'influcnce de  la nature du iiiilieu, 
de  l'aération, de la température, ainsi q u e  des variétés (le levure 
et  de difi'tlrentes b i ~ t é r i e s  sur  le phérioiriène. 

L a  connaissünix des doses d'acide rrialique d 'un  vin ou d'un 
rnoiit conduirait kgalement des concliisions intércssitntcs en ce 
q u i  concerne la constitution et  la na ture  de l'acitlité de  ces 
liquides. 

Les doses d'acide rnalique sont  i p l e s ,  pour les nioiits,k la din'é- 
rence entre la totnlilc' des acides organiques fixes renfeririks dans 
le liquide et ln sorriine des acidr:s tar t r ique et tannique dos6s indi- 
viduellement. P o u r  les vins, lm chiffres d'acide rnalique ne com- 
blent pas totalement la diffkrence. 

Le chiffre total des acides organiques fixcs est obtenu en 
ajoutant une quantité d'acide siilfiiriqiie éqiiiv;~lente ?I l'alcalinith 
des cendres aux acides fixes du  v i n ,  dosés dii-octeinent, ten:irit 
ainsi compte de  la partie libre i:t coriibiiiPe de  ces tlerriieis. 
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La con~paraison de cc total la somme des acides doses i i u h i -  
duelleinent el exprimés en acide sulfurique donne la notion 
précise que les acides tartrique, malique et tannique sont les seuls 
ucides du modt ( i ) ,  tandis qu'il y a,  en faihle quanlité d'ailleurs, 
dans les vins cxarninks, un acide non dosé engendré dans la fer- 
mentation. 

[Jne connaissance plus approfondie du phénomène de la con- 
sommation d'acide malique nous permettra sans doute de préciser 
ce point. 

I)es moinaas et de leurs succédanés, 

Par M .  EUG. COLLIN. 

Parmi les matières premières d'origine végétale, il en est 
quelques-unes dont les caractéres, les propriétés et l'importance 
commerciale ne sont guère connus que de ceux qui les utilisent. 
Tels sont les sumacs, qui, ;i cause de leur richesse en tannin et 
en niatifire colorante, sont d'un frkquent usage dans la tannerie, 
la mégisserie et la teinturerie. 

Le nom de sumac, s'applique à un certain nombre de plantes du 
genre Rhus , de la famille des Térébinthacées ; par extension, il 
a été donné d'autres plantes qui, possédant les mêmes pro- 
priétés, appartiennent à d'autres familles : tel est le Redoul, qui 
appartient à la famille des Coriariées. 

On a réservé le noir1 de sumacs vrais deux espèces principales, 
qui sont : le Rhus coria~irr .  L. et le Rhus cotinus L .  ; la première 
est beaucoup plus intéressante et plus appréciée que la seconde. 

Ce sont les feuilles de sumac qui sont surtout utilisées dans 
l'industrie. Eu égard à leur prix, qui est relativement assez 
élevé, et l'état de division sous lequel elles arrivent dans le 
commerce, elles sont le plus généralement falsifiées et mélangées 
avec toutcs sortes de fcuilles qui diminuent considérablement 
leur richesse en tannin et en matière colorante ; aussi est-il pru- 
dent de n'en prendre livraison qulaprBs avoir fait constater, par 
des experts compétents, leur richesse en tannin aussi bien que 
leur identité. 

Les ouvrages consacrés à l'étude des matières premiéres 6tant 
très sobres de renseignements sur les caractères des sumacs, j'ai 

(1) Rilppelons ce sujet i'iderilificatinn faite par M. Ordim~ieau des prk- 
tendus acides glyoxyliques et glycoliques du nioiit avec l'acide tartronique 
qui prend Iniijours naissanre quand les acides tartrique e t  malique sont 
en présence (Sul fc t in  Soc. chim., 189I.  p. %l] .  
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cru intéressant de puhlier cette note, qui ponrra gnidr:r les experts 
chargés de l'analyse de ces produits 

HHUS CORIARIA L. O U  SUMAC DES CORROYEURS. - Cettc espèce, 
désignée encore sous le riorri de rouw drs corroyeurs, croît diiris 
la région méditerranéenne, notaninient en Sicile et dans le Kortl 
de l'ilfrique. C'est elle qui fournit les produits commerciaux 
désignés sous le nom de sumac de Sicile ou de Palerme, siimnc 
du Portugal, sumnc de Gréce. 

Description. - Les feuilles de Rhus coriaria sont aswz longues, 
irnparipinnkes, composées de cinq à sept paires de folioles, qui 
sont sensiblement égales. Ces folioles, qui nzesurent en moyenne 
2 B 2 centirn. et demi de largeur et de 3 a 4 cmtirn. de longueur, 
sont généralerrient ovales-laricéolées, courleirie111 acuiriinées au 
sommet, atténuées ii la base, crénelées ou dentelé'cs cri forme de 
scie sur leurs bords ; parfois, elles sont assez ré,rrulièri:rrient 
ovales et dépourvues de dents. Le lirribe est velu sur ses deux 
faces. De la nervure mkdiane, qui est assez prochinente, surtout 
sur sa face inférieure, se détachent des nervures secondaires, qui 
sont sensiblement parallèles et se dirigent vers Ic sommet des 
dents. Les pétioles, égalemerit velm, prennent, en se desséchant, 
une teinte rougeatre. Les jeunes pousses, corrinie les pétioles el 
les feuilles, ont urie saveuc astririgente t d s  prononcée. 

Structure anatomique. - L'épiderrric supérieur, recouvert par 
une cuticule assez ipaisse, fortement striie, est formé de cellules 
polygonales à parois ondulees ; il est garni de qriclqucs stomates 
assez rares et d'un grnnd nombre de poils tectews plus ou moins 
longs, gene'ralement unicellulaires, coniques, munis de pcirois assez 
ipaisses et tuberculeuses, renl2i.s en forme de h d h e  a l m -  buse. C e s  
poils, assez caducs, laissent, en se détachant de l'épiderme, une 
cicatrice assez large, correspondant & leur point d'insertion. 
L'@derme inférieur est recouvert par une cuticule moins épaisse, 
qui n'est guère striie que dans le voisinage imméd~at des poils; .il est 
garni d'un grand nombre de stomates, de poils tecteurs et de poilsglan- 
duleux. Les stomates sont entourés par trois à quatre cellules, 
qui n'ont rien de régulier dans leur direction ; les poils glandu- 
leux sont renflis en forme de thyrse ou de massue, plz~ricellz~laires, 
divisés par des cloisons longitudinales et transversales, supporlés 
par un pédicelle très court. Les poils tecteurs resserriblent, pour 
la plupart, & ceux de l'épiderme superieur : ils sont toutefois 
accornpagnés de poils plus courts,recourbéç en forme de crochet. 
Le mésophylle est hétbrogEne, asyniktrique, forrni: en haut d'une 
rangée decellules en palissade et, dans sa rkgicin inférieure, d'uri 
parenchyme très riche en cristaux eloilis dd'oxalate de chaux, q u i  
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sorit surlout confluerits dans le voisinage des nervures. La ner- 
vure rnédiane cst recouverte p a r  u n  épiderme très velu s u r  l a  
face infi:i.ieiire, qui  porte égalcnient beaucoup de poils glarldu- 

El&nienls de I;t poudre de sumac des corroyeurs. 
CS, cnniil sécr6teur ; Ei, kpiderme inférieur ; En, &pidernie de l anervure  ; 
Es, épiderrne supérieur ; j f v ,  faisceau fibro-vasculaire des  nervures ; 
ip, insertion des poils tecteurs ; pg. poils glanduleur  ; pt .  poils tec- 
teiirs ; s l ,  storriates ; tc, tube cristnlligkne ; tf, tissu fondamental. 

leux. Sous 1'6pirIer1ne existe un  rnassif de collenchyme assez 
épais; vient ensuile le tissu fond:inientiil, très riche en cristaux 
étoilés ~riélarigks de rares cristaux prismatiques. Le systésiie 
libéro-ligneux est représenté p a r  u n  cordon supérieur transversal 
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et par un cordon inférieur arque, constitué par plusieurs fnis- 
ceaux plus ou moins disjoints. 

Chacun de ces faisceaux est recouvert par un liber criçtalli- 
géne, dans lequel on observe un gros canal sécréteur, et par u n  
péricycle plus ou moins lignifié. 

Les feuilles du Phus coriaria de bonne qualit6 contiennent, en 
moyenne, de 23 à 24 p .  100 de tannin ; quelques échantillons en 
donnent même jusqu'à 28 p. 200. 

RHUS COTINUS L. OU COTINUS COGGYGRIA Scop., dkigné sous 
les noms de sumac fustet, arbre à perruques, croît également dans 
l'Europe méridionale. Assez répandu en Hongrie, il est cultivi: 
prés de Valcimara, dans l'Apennin, où on l'appelle scotino. On le 
trouve dans beaucoup de nos jardins. 

C'est cette espéce qui fournit le sumac de Honp'e,  celui d u  sud 
du Tyrol et celui de Vknktie ou de Trieste. 

Description. - Les feuilles de cette espèce sorit g61iéralernent 
ovales, parfois tronquees h leur base et arrondies au soiiimet, 
longuement pétiolées; leur limbe, d'un vert foncé, est glabre, 
entier sur ses bords; il mesure de 3 à 5 centirn. de lar, lYeur et 
autant de longueur ; de sa ncrvure mkdiane se dét.achent de  fines 
nervures secondaires, qui se dirigent vers les bords du limbe 
après avoir fourni des ramifications tertiaires s'entre-croisant 
pour former un réseau trés fin. Ces feuilles ont une saveur forte- 
rnent astringente. 

Structure anatomique. - L'épiderme supkrieur est glabre, forin6 
de cellules assez larges, munies dc parois ondulies, recouvertes 
par une cuticule faiblement épaissie et dipouruue de stries. L'épi- 
derme inférieur, formé de cellules plus petites. est garni de noiri- 
breux stomates qui n'offrent pas de particularités spéciales; il 
est dipourvu de poils tecteurs, mais garni de nombreux poils glandu- 
l e m  p1uricellulai1-es, en forme de trèfle. Le système lihéro-ligneux 
est représenté par un anneau ligneux formé de trois faisceaux, 
dont chacun prksente, dans son liber crist,alligi:ne, un large canal 
sécréteur. 

Les feuilles de Rhus cotinus ne renferment guère plus de 
16 p. 100 de tannin. 

PRÉPARATION DU SUMAC. - Après dessiccation, les feuilles et 
leurs pétioles sont broyés par un systèrrie de deux meules en 
pierre tournant sur une piste circulaire, serriblables à celles qui 
sont employées pour le broyage des olives. Le produit obtenu, 
désigné cornrnercialement sous le nom dc feuilles de sumac, est 
vendu a u x  principaux fabricants de sumac et aux exportateurs. 

Une certaine quantité est livrée aussi en cet état aux indus- 
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triels qui utilisent le sumac ; mais la plus grande partie est 
broyée une seconde et mCme une troisième fois, jusqu'à cequ'elle 
soit réduite en une poudre grossière, qu'on tamise pour en 
séparer les fragment ligneux ou la poudre grossière qu'elle 
peut contenir. Cette poudre est ensuite pulvérisée de nouveau 
dans un rnortier, jusqu'k ce qu'elle soit devenue à. peu prbs 
impalpable, ce qui constitue le sumac fin. 

VARIÉTÉS COMMERCIALES. - Les principales variétés commer- 
ciales de sumac sont : 

Le sumac de Sicile ou de Palerme, qui est de toutes les variétés 
la plus estimée et qui est r6coltd dans les environs de Catane et de 
Carini, L quelques lieues de Palerme. 11 arrive ?I Marseille en 
balles de 50 h 60 kg. et comprend deux qualitbs : 1 0  le sumac 
alcnmo ou de Cariai, qui est en poudre fine, douce a u  toucher, 
d'un vert tendre velouté et tirant sur le jaune ; cette poudre, qui 
ne contient que peu ou pas de dkbris de pdtiole, a une odeur 
agréable et une saveur fortement astringente ; une qualit6 infé- 
rieure, d'une teinte un peu roussâtre, ayant une odeur plus 
faible et une saveur moiris marquke. 

Dans cette poudre, de m h e  que dans les sumacs d'Espagne, do 
Portugal, de Grèce, on doit retrouvcr tous les éléments anatomi- 
ques représentés sur la figure ci-contre. 

Ide sumac de Hongrie, qui se prksente sous l'apparence d'une 
poudre grossiére, d'un vert jaunhtre, dans laquelle on distingue 
des fragments assez volumineux du limbe et du pétiole rougeAtre 
des feuilles. E n  faisant bouillir un peu de cette poudre gros- 
sikre dans l'eau, on peut facilement séparer les deux épidermes 
des débris les plus volumineux provenant des limbes et observer 
ses caractkres. Cette variété est caractérisée par l'absence de poils 
tecteurs sur les deux épidermes. Ces caractéres doivent se 
retrouver dans les summs du Tyrol et Trieste. 

FALSIFICATIONS. - Le sumac de Sicile subit les falsifications 
les plus fdquentes el les plus variées; les unes consistenl 
mt5langer les débris de hanches  aux feuilles, h lui substituer du 
sumac qui, aynntdkjà. été épuisé et ayant, par conséquent, perdu 
la plus grande partie de ses qualités, est racheté k vil prix, séché 
et mClang6 avec du sumac neuf. On utilise aussi, pour falsifier 
le sumac, un certain norribre de feuilles plus ou moins riches en 
tannin et qui, après pulvérisation, ne modifient pas sensiblement 
l'apparence et la teinte du vrai sumac. Ce genre de falsification 
est communément pratiqué, surtout par les exportateurs de 
sumac. Les feuilles le plus habituellement employees ti cet effet 
sont, en première ligne, celles du Pistacia lentiscus, du Tamarix 
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africana, e t ,  en seconde ligne, celles d u  Rhus glnbra, du Rhus 
metopiu.m, d u  Coriara myrtifolia, de I'Ailantus glandzilosa, de 
I'Osyris compressa. . 

Pour determiner l'identité du sumac de  Sicile. on fait bouillir 
u n  peu de  la poudre suspecte dans l'eau alcalinisEe ; on d6c:arite 
avec soin l'eau de lavage, jusqu'à ce qu'elle soit incolore, puis, la 
rnatiére pulvkrulerite é lant  éleridue s u r  une assiette de porcelaine, 
on en retire lcs débris les plus volumineux ; avec deux aiguilles, 
on essaie de &parer  les deux &pidermes, qui fouriiissent. les prin- 
cipaux élérnents de  détermination, puis  on désagrège le inéso- 
phylle afin d'en mieux constater l a  pr6sence ou  l'absence, ainsi que 
la forme des cristaux qui  peuvent s'y trouver. Les diverses 
feuilles qui  servent à fiilsifier le sumac présentent les caractères 
suivants : 

Pistacio Lentiscus L .  - Epiderme glabre sur  les dcux faces ; 
face supérieure dépourvue de stomates, formée de cellules ondu- 
lées, à parois ponctuées, mais non striées; face inf8rieure pourvue 
de  stomates arrondis, forrriée de  cellules ondulées, recouvertes 
p a r  une  cuticule stnee, assez épaisse. Fibres lignifikes, ponctuées ; 
les cristaux contenus d a n s  les tnhes cristal1igi:nes d u  liber et 
dans le tissu fondamental sont le plus généralement prismotiqzies 
et rhomboidriques. 
Tamarix africa.m. - Epiderrne glabre s u r  ses deux faces, qui 

sont garnies de  stomates et  de petitesglandes biçellulaires, très norn- 
fireuses et peu ~~roérninentes. L a  cuticule qui recouvre l'épiderme 
est .lisse; l 'épiderme infkrieur est formé de  cellules à parois ponc- 
tuees; pas de cristaux dans  le rriésophylle. 

Rhzls glaEira L . - Epiderrne supérieur recouvert par  une cuti- 
cule fortement striie, dé~~oururce de slondes, garn i  de poils tecteurs 
et d e  poils glanduleux. Les poils tecteurs sont courts, coniques, un 
peu renflés à leur base ; les poils glanduleux sont ovoïdes, pluri- 
cellzclnires. La face infkrieure, t rès  velue, est garnie de noinbreux 
stomates et de poils affectant des  formes e t  des  longue~irs trbs 
variables.,Tous ces poils sont unicellulaires: les uns, trEs courts, 
sont arrondis & leur sorninet ; les autrcs .  plus  ou moins longs, 
sont effilés au sommet, renflés à leur base, et ont des parois 
relativement pen kpaisses. Les cristaux clu mCsophylle sont 
etoiles. 

- Rhus mdopium 1, .  - Epiderme dipoz~rou de poils tecieun et de 
poils glunduleua et  recouvert p a r  une  cuticule lisse. Face supé- 
rieure form6e de cellules A parois épaisses et droites ; face infë- 
r i e u ~ e  formée de cellules trbs petites, ponctuées, avec des gros 
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stomates arrondis. Fihres légèrement lignifiées; cristaux du  m6so- 
phylle très gras et prismatiques. 

Cariara my~.t i fol ia L. - Epiderme fortement strie s u r  ses deux 
faces, qui sont pourvues de stomates, m a i s  dépourvues de poils 
tecteurs et de poils glanduleux. Caractérisé surtout  par  des stomates 
qui sont accompagnés rle deux cellules parallèles l'ostiole, dans 
lesqiiellcs les stries affeclent u,n pnrnllilisme rrés murqui. Cristaux 
de mésophylle pvismntiques, parfois k bords al.rondis ou déchi- 
quetés. 

Ailantus glandulosa Desf. - Epiderine strié s u r  ses deux faces et  
garni de stomates assez ,9ros, ouozdes. La face inférieure porte 
quelques poils unicellulaires, coniques, assez longs. Les cristaux 
sont prismatiques et étoiles, plus ou moins gros. 

Osyris compressa. - Epiderme gltcbw, non strié, formé de 
larges cellules polygonales, à parois très épaisses, garn i  s u r  les 
deux faces de  stomates accompagnés de deux cellules an forme de 
croissant. Cristaux prismatiques dans les tubes cr is tal l ighes du  
liber et é~oilés dans le t,issii fondamental. Fihres  ligneuses très 
épaisses. 

Dosage d e  l'acide tartrique total dans les tarties 
ct  les lies d e  vin, 
Par M. Io D r  P.  Canms. 

Dans une riote précédente, uous avons niontré qu'il est impor- 
tant, lorsqu'on veut  doser le bitartrate de  potasse des matiéres 
tarlreuscs, de prendre pour étalon u n  h i t k t r a t e  de potasse pur ,  
prhparé conforinéinent a u x  indications que nous avons donnees. 

Xous allons aujourd'hui indiquer comment on doit opérer pour 
assurer la transformation intégrale du tartrate de chaux en bitar- 
trate de potasse, but  que poursuit la methode de Goldenberg et  
Géraumont, méthode généralement adoptée en tous pays pour  
faire le dosagc d e  l'acide tartrique total ; mais, pour apprécier la 
valeur de nos modifications, il est utile d e  rappeler la méthode 
originale, du  moins dans ses grandes lignes. La voici : on fait  
macérer 6 gr. de matière tartreuse dans de l'eau contenant 9 cc. 
d'IICI, puis on  complète evecde l'eaule volume de 400 cc.; on filtre 
et l'on prélève 50 cc. de la solution, surlesquels on verse 2 gr. d e  
carbouate de  potasse eri solution ; l a  liqueur doit rester finale- 
ment alcaline. On fait houillir pendant dix minutes, afin de trans- 
former le tartrate de chaux en tartrate neutre de potasse ; de  telle 
sorte que, aprEs nouvelle filtration, il suffit d'ajouter d a n s  ce 
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liquide concentré un  excès d'acide acétique pour faire passer tout 
l'acide tartrique sous forme de bitartrate; on lave avec de  l'alcool 
fort, puis on évalue le poids du  hitartrate séparé à I'aidc d'une 
solution alcaline titrée avec le bitartrate de  potasse étalon. 

Lorsque la matière tartreuse mixte renferme peu de. tartrate 
de chaux, sa transformûtion en crème de tar t re  est, par ce 
moyen, aisée, rapide et exacte. Il n'en est plus de méme lorsque 
les proportions de  ta.rtrate de chaux atteignent celles du  tartrate 

\ 
neutre de potasse ; dans ce cas, non-seulement le carbonate de 
potasse, quoique en excès sensible, est irnpuijsant à conipléter 
la transformation, mais il se produit  de  tels so jbres i~u ts  dans le 
matras  que, même entre les mains les plus habiles, I'opiration 
est absolurne~it en p h i l  e t  qu'ou a p a r  suite tendance H l'al1r6ger. 
Ces faits ont pour  cause premibrela présence d'une quantité sen- 
sible d e  tar t rate  de  chaux  précipité à l'état d e  cristaux dans le 
liquide. Si ces cristaux y ont pr is  corps, c'est parce que la satu- 
riition de la 1iqiir:ur acide s'est faite de  façon lentement progres- 
sive, à cause d u  dégagement brusque d'acide carbonique au 
contact de la liqueur acide. 

Il es t  aisé, d u  reste, de s'assurer qu'il persiste souvent du tar- 
trate d e  chaux en nature dans ce milieu. A cet effet, lorsque la 
liqueur a été décantée et le précipite bien lavé, il suffit de  I'arro- 
ser avec un peu d'acide acétique étendu. S'il se dissout intégra- 
leinerit,, le but  de  l'opération est atteint. Dans le  cas corilraire, 
la partie insoluble résistante est mise au  contact d'IIC1 étendu, 
qui  le dissout rapidement. Mais si, d a n s  ce liquide, on ajoute de 
l'acétate de  chaux ,  e t ,  si  a u  bout de  quelque temps, il s e  mani- 
feste de  nombreux cristaux, cela caractérise le tartrate de 
chaux. Son abondance donne la mesure du  deficit cause au ren- 
dement final. 

Il es t  facile de porter reméde à cet  aléa. IL suffit, pour  cela, de 
mettre non pas le carbonate dans la solution acide, mais de faire 
l'inverse. De cette manière, il n'y a pas de  dégagement sensible 
de CO2 ; ce gaz est retenu p a r  le  carbonate alcalin, qui ,  devenu 
ainsi bi-carbonate, rriaintierit le sel de  c h a u x  en solution. On 
comprend que, d a n s  ces conditions, aucune parcelle de sel de 
chaux  n'échappe k l a  trarisforrnation poursuivie. 

La dissociation ultkrieure du  bicarbonate est aisée, mais si I'on 
mettait  le liquide s u r  u n  feu r n h e  très doux, on s'exposerait 
tout perdre, 5 cause d e  la  brusquerie du  départ  de  C02;  si 
I'on tient le matras  à la main. en l 'agitant sans  cesse et en le 
çhaufïant progressivement a u  gaz, la mousse se forme, monte et 
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descend selori l'intensité de  la chaleur k laquelle on  opère, et, 
lorsqu'on approche de  100°, elle tombe brusquement. 

Dès ce niornent, on règle le feu et on laisse .bouillir pendant  
vingt minutes. Jarnais nous n'avons vu u n  seul soubresaut se 
produire, jarnais le carbonate de chaux  n'a fourni d'insolubles 
dans l'acide acétique. 

Cette s6curit6 opératoire a bien son prix, e t  l'or1 a ,  de plus, la 
certitude d'arriver à une exactitude irréprochal-ile ; c'est parce 
que nous avons ét6 toujours iidèle à, ces précautions qu'on nous 
a longternps accusé k l 'étranger de donner des titres trop forts 
aux matières tartreuses dont les exportateurs nous confiaient le 
dosage ; la cause de ces m:yorations est ainsi nettement expli- 
quée. Qu'on nous suive une seule fois dans  1ü voie tracée, et nous 
sommes certain qu'on y restera, heureux de ne plus commettre 
inconscieinment des erreurs  négatives qui,  selon la quantité d e  
tartrate d e  chaux  e n  présence, vont  de 0,'iO à, 1,50 p. 100. 
Lorsqu'il s'agit de wagori ou de  cargaisuri de  niatiéres ctiéres, 
vendues au degré, de  pareils tours de rnain in6ritent assurément 
d'être pris en c o n s i d h t i o n .  

Iodure double de bismath et de stryclinine 
eriatallie&, 

Par M. EHM. POZZI-LSCOT. 

On sait que l'iodure de  hismuth, dissous dans  un  excès d'io- 
dure de  potassiuiri, donnc des précipités avec tous les alcaloïdes ; 
il est admis, d'autre part,  que tous ces précipitks sont arrior- 
phes (2). Nous croyons intéressant d e  signaler que l'iodure 
dnuble de  bismuth et  de  strychnine peut être ohtenii cristallisé et  
donne u n  très bon nioyeri de recherche microchirnique d e  la 
strychnine. On se ser t  d'une solution t rés  diluée et légérernent 
alcoolique de chlorure de bismuth ; on l'additionne d'un très 
grand excès d'iodure de  potassium, et on la  rend trés franche- 
ment acide par HCI. La solution ainsi obtenue donne, avec les 
sels de strychnine en solution concentrée ou  diluée, u n  prkcipité 
brun-chocolat, lourd. devenant t rès  rapidement cristallin e t  tel 
qu'en agitant le  tube on aperçoit de beaux reflets chatoyants. Au 
microscope, on  observe u a  épais feutrage d'aiguilles prismati- 
ques et uri certain riorribre d'aiguilles prisrriatiques isolées d'urie 
belle couleur feu, trEs dicroïques. 

(1) FRESFAIUS, Analyse qualitative, 1 1 0  bdition, p. 651. 
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Iodure duublc r l c  b i u n i n t l i  et de c o r a ï r i e ,  

Par M. EMM. Pozzr-Escor. 

Les sels de cocaïne donnent, avec l'iodure double de bisrnuth 
et  de potassiuiri, un prkcipité amorphe, rouge-briqu?. Si, au lieu 
de l'iodure double prkparé comme on le r.econ~niande génCr;ile- 
ment, on emploie l'iodure de bisiriutli prkparé corriirie il est dit 
dons la note précédente, e n  traitant par  un grand c x c k  d'iodure 
de  potassium le chlorure de bisrnuth en solution tri:s diluée et 
franchement acidulée par HÇI, le précipité amorphe d'iodure 
double de  bisrxiith et de cnciinr: devient, surtout à la Iiirriière et. 
au  bout de quelques heures, trFs franchement cristallin. 

Au ~nicroscope. on ohserve un  f e u h g e  rousev i f  k reflets feu, 
forrrié d'aiguilles très nettes. C'est une bonne rkaction microchi- 
niique. Ce précipité est soluble dans l'alcool en donnant ilne 
solution jaune-or:ingé, niais il est iiripossible d'obtenir, par éva- 
poration, de bonncs cristallisations ; celles-ci s'obtiennent tres 
facilement en presence d'un excès de sel de  bismuth,  en solution 
aqueuse et au bout de quelques heures d'attente. 

Siir 1~ dosage du beurre dans le  lsIt 
par le procédé M a r c h a n d ,  

Par M .  E .  ISXARD, 
I'harniacien aidc-rria.jor de 11. cliisie k l'tidpifal niilitairr: de  Giii.i~gville. 

Ayant eu analyser le lait fourni à I'hdpital militaire d e  GUI!- 
ryville, j 'ai employé, pour le dosase du  beurre, le procédk Mar- 
chand .  J'ni été très siirpris de ne voir aucune couche de rriat,ière 
grasse se s6p:ircr & la surface. J'ai essayé la modification appor- 
t6e a u  procbdk 3l;irchand par  I c  laboratoire municipal deParis ;  j'ai 
encore échoué. .T'ai alors dos6 par  épuist:inerit le beurre, et j'en ai 
trouvé 46gr.40 p a r  litre ; d'autre part ,  l 'alci~linité des cendres a 
été trouv6e normale. 

,le me  suis renseigné chez le  fournisseur de l'hôpital sur 
ln. nature du  lait  qu'il l ivrait .  C'ktait u n  rn6lange de lait de  
de vache. de lait d e  brebis et de lait de chèvre, dans des propor- 
tions variables. Par. t;*Ltoririerrierits, j 'ai essayé plusieurs rnkl;~n,nes 
éthéro-alcooliques peimmcttaiit de  s6parer le beurre  du lait en une 
couche surriageante, et j'ai toujours r~pér6 eii faisant parallèle- 
ment  le dosage pondériil du beurre d a n s  le lait. J e  me suis arrkté 
à la forniule suivante : 

Alcool à 860 : 70cc. 
Ether  sulfurique (D = 0,724.j : 50cc.  

,J'ai employé le tube de Marchand, et j'ai suivi le mode opéra- 
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toire habituel,  mais j'ai observé encore deux inconvknients : la for- 
mation d e  grurneaux et  la variabilité de la proportion de  beurre 
restant e n  solution. 

Afin d'éliminer cette cause d'erreur, j'ai eu l'idée d'opérer avec 
un liquide d e  densité constante. Le mélange 6théro-alcoolique 
avait toujours la mérne densité ; il suffisait donc d e  ramener aussi 
le lait k une méme derisilti. d'ai adoptr! coirime densitti uniforme 
1.020, à 2 5 0 .  J'ai amen6 le Iiiit,h la derisitk de  2.020 par  addition 
d'eau distill6e (1), en ten:int compte de  la  proportion des deux 
liquides employés pour  obtenir ce mélange, e t  j 'ai opéré comiiie 
d'habitude avec le liquide éthéro-alcoolique ci-dessus formulé.  
Mes expériences, au nombre d'une quarantaine, ont porté s u r  des 
laits de vache, de  brebis e t  de chévre et m'ont donné des résul- 
tats assez satisfaisants. La constante soluble a varié dans d'assez 
faibles lirriites, en se maintenant  aux  environs d e  7 .  J'ai adopté 
la moyenne de  6,70. 

La formule donnant le beurre par  litre est donc: nX2,33+6,70, 
nreprbseritant le nombre de divisions lues s u r  le tube. 

On a ainsi la teneur en beurre p a r  litre de  lait ramené à 
1.050. Au moyen d'une rbale de  trois,  on a l a  teneur  en beurre 
du lait pur .  

En o p h a n t  ainsi,  le mélange se fait très bien ; on n'a jamais 
de grumeaux de caséine, mais un  liquide d'une apparence bien 
h o m o g h e .  Ce procéd6 m'a toujours donne des  résultats sembla-  
bles avec les laits de  vache, d e  brebis ou de chèvre, taridis que  
le procede Marchand (modification d u  laboratoire municipal), 
que j'ai toiijoiirs suivi e n  mCme temps, ne donnait rien ou d o n -  
nait des r6sultats inexacts avec les laits d e  brebis ou de chevre. 

Avec le lait  de vache, lit couche surnageante est  jaune, tandis  
qu'elle est incolore avec les laits de chèvre et d e  brebis. 

l&thodcs tlc convention pour l'nnalyse des mntlères 
fcrtilisanles, des substances alimeutaires du 
h i? t~ i l  et des pi-odults agrleoles. 

CONF~~REIL'CE ISTERNATIONALE 
(FRANCE. BELGIQUE, PAYS-BAS ET LUXEMBOURG) 

Tenue à Pnvis les 10 e t  I l  juillet 1906. 

En reproduisant in extenso le rapport  officiel ci-dessous, nous 
ferons remarquer que la premiere partie de ce document, qui 

Il) Si, par hasard, on est en présence d'un lait dont la densité est infé- 
rieure à 1.020, on ajoute une solution saturee de sucre de lait. au lieu 
d'ajnuter da l'eau distillbe. 
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traite de  l'analyse des engrais e t  fourrages, se  trouve dans le 
Recueil ifzternational yue notre collégue M. Sidersky a publié en 
1902 sous le titre : Analyse d ~ s  en,qrais (Paris,  Librairie polytech- 
nique, 1901, p. 72 à 87). A cette époque, la convention n'exis- 
tait  qu'entre la Belqiqzie, la Hollande et  le Lvxernbourg En 1003, 
l a  France y a adhhrk, et, à. la derniere réuniori, on a introduit 
dans la convention, avec quelques modifications, tics F16ments 
nouveaux dépassiint le cadre primitivement limité a u x  erigrais et 
a u x  fourrages. C'est ainsi que nous y trouvons des indications 
précieuses sur  l'essui d u  beurre,  objet d'écliariges corriiiierciaux 
entre les p:iys adhérents  k la Conférence. 

Les engrais sont mélangés parfaiteincrit etpassés, autant  que 
pos-sitile, au tainis k mailles de Om.002; on peut faire exception, 
le cas échéant, pour les engrais trés hygroscopiques, qui sont 
mélangés dans le flacon. 

Pour les scories, or] broie et l'or1 passe 5Ogr. au tainis de 
Om. 015jusqu'll refus ; l'acier, qui  est resté s u r  le tamis, est pesé 
pour corriger le dosage de l'acide phosphorique, qui  est effectué 
s u r  ln partie tamisée. 

II y a des cas où il est nécessaire d e  dissoudre la substance 
dans SOLH%t de  neutraliser par  la craie (chiffons, déchets de 
laine, etc.). 

Les aliments snnt pulvérisés à l 'aide d'un moulin et tamisés. 
A u  hesi~iri, on peut a ider  In pulvérisation eri les hruynnt dans un 
mortier avec un poids déteriniri6 de  s;il)le épuré par  I'actiori d'un 
acide et calciné. 

1. - Azote. 

'IZOTE AhlMOXIACAL,  S U L F A T E  D ' A N M O N I A Q U E .  - Peser 10 g r .  
et les introJuire avec de  l'eau distillée rlims i i r i  ballon de 1 litre ; 
porter au volurne ; filtrer s'il y a lieu ; distiller SOcc. avec envi- 
ron 3gr .  de magnéisie calcinée ; recueillir l'arnrnoniaque dans 
2Occ. de  SULHa 112 normal ; t i trer l'excès de  l'acide par  une 
solution alcaline, de  prdférence de  I'eau de baryte  1 /4  norniale. 

AZOTE NITRIQUE ET AZOTE N I T R E U X .  - hléthnde Schlœsing- 
Grandeau. - A .  Nitrate de soude. - Peser 16 g r  5 ; introduire 
avec d e  l'eau bouillie dans  un  mat ras  de  1 /2  litre ; porter au 
vnlumt: ; traiter 10cc. dans 1'npp;~reil Schliesing avec 50cc. d'une 
solution d e  chlorure ferreux saturée B froid et le  m h e  volume 
d'[ICI concentré ; rincer l'entonnoir avec IlCl derni-dilué ; corn- 
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parer le volurrie obtenu avec celui produit dans les ménies condi- 
tions par  10cc. d'une solution type de 33gr .  de nitrate de  soude 
pur et sec par  litre ; avoir soin de  ne remplir les tubes gradues 
qu'avec d e  I'eau distillée froide, fraîchement bouillie ; chasser 
l'air de  l'appareil en introduisant u n  peu de nitrate ; en cas de  
plusieurs dosages, prendre le titre au  milieu d e  la série. 

B. Nitruie de potasse. - I'cser 2Ogr. ; introduire avec de  I'eau 
bouillie dans un  ballon d'un 1 j 2  litre ; porter a u  volume ; opérer 
sur 10cc. 1,iqueur type : 4 0 g r .  de nitrate de potasse p u r  et sec 
par litre. 

C .  Domqe du perchlorate. - On dose d'abord dans le nitrate le  
chlore existant comme chlorure. 

Ensuite IOgr. de  nitrate sont introduits dans un  creuset en 
cuivre de 5cent.  5 de diarnhtre et  8cent.  d c  hauteur ,  pourvu d 'un  
couvercle fermant  bien ; on chauffe pendant 7 ou 8 minutes, la 
flariirne ne depassant pas le fond du  creuset, e t ,  après a p p r i t i o n  
des vapeurs nitreuses. on la diminue ; on dissout dans l'eau 
chaude, et I'on porte à SJOcc. ; on filtre e t  I'on prélève 300cc.,  
qu'on acidule a&c Az0311; on  fiiit bouillir pe~ida~; t  cinq minutes, 
etl'on titre le chlore total. La dimerence des deux tilrages repré- 
sente le chlore d u  perchlorate, qui  X 3,90 = perchlorate de 
potasse. 

AZOTE OnGASIQTJF,, AZOTE C Y h V l Q U E  E T  C H A U X  A Z O T É E .  -- 
.\. Mrthode h-jplrltihl. - Quantités B peser : 

Sang, corne, 1 g r .  ; 
Cuir, laine, t.oiirteaiix, e n g a i s  de poisson, 1 gr-  5 ; 
Poudre d'os, 2 3 .  
Introduire la pesée daus un  LinIlon ; a,jouler, suivant  l'inipor- 

tance de  la prise d'essai, 20 à 20 cc. (le SO'IP k 660 B. reriferrriarit 
1Op. 100 d'acide phosphorique anhydre.  puis une goutte de mer 
cure (environ O g r .  5 )  ou Ogr. 5 à l gr. de bioxyde de  mercure ; 
chauffer pendant une heure au  moins aprés  la décoloration com- 
pléte ; laisser refroidir et diluer ; ajouter de la lessive de  soude 
(350gr. d'hydrate de soude dans  un litre d'eau) jusqu'a presque 
neutralisation, 4Occ. d'une solution contenant. pa r  litre, 5 0 g .  
de soude caustique et 20 gr .  de sulfure de sodium et un peu de 
pierre ponce ; rincer le col ; agiter et adapter A l'appareil à dis- 
tiller. Toutes ces opérations doivent se faire rapidement. Recueil- 
lir les vapeurs dans 20 ?I 30 cc. de S0411' 1,2 norrnd ; faire houil- 
lir et refroidir . titrer. 

B. Méthode Kjeltlhol modifiée par Gunning. - Pesées comrne 
ci-dessus. 

Ajouter SOcc. de  SOiII' à 660 B, e t  l gr. de mercure ; agiter 
pour empecher la formation de grumeaux ; chauffer ; lorsque la 
rnntière est charhonnte, a jou te r10  à 1 J g r .  de sulfate de  potasse 
en crist,aux ; chaiilrer sur  de forts hrîileurs. L'attaque est finie en 
une demi-heure. Continuer comme ci-dessus. 
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k 0 . r ~  N I T R I Q U E  E T  A Z O T E  AhIMONTACAL. - En,q~ .a~s  colnpo~h. 
- Epuiser 1 Ogr. h 250 cc. ; opérer s u r  25 ou JO cc. 

Azote nitrique : procédé Schl~sirig-gr aride:^^. 
'2zote an~rnoniacal : distillation avec la magnésie. 
I\ZOTE ORG.4PIIQIlE.  AZOTE CYANIQUE El' AZOTE AMMONIACAL.  

- ~~~~~~~die, ewrais  composés. - 2 g r .  - Azote to t i~ l  : procedé 
Kjeldi~hl .  

.\zote ainmoniitcal : distillation de la soliitionavec la mnjinésie. 
AZOTE ORGANIQUE,  A Z O T E  Ç Y A N I U U E  LT AZOTE XITRIUCII . .  - 

Engrais compos~s. - 1 2 g r .  - Azote total : procédé Iijeldahl- 
Jodlbauer. 

Employer 20 30cc. d'acide sulfophénique contenant par litre 
60 à I U O g .  d'acide phénique cristallisé. Pour  facililer la disso- 
lution, il est recommandable d e  chauffer lentement jusqu'k 400, 
de refroidir et d'ajouter p a r  petites port,ions i gr .  de poudre de  
zinc. Laisser digérer froid pendant  deux heures au moins ;con- 
tinuer corrime pour le procédé Kjeldahl ordiriaire. 

Azote nitrique : procédé Schltesing-Grandeau. 
AZOTE ORGANIQUE, CYANIQUE, A M M O N I A C A L  ET AZOTE NITRI-  

QUE.  - Guanos, engrais composes. - Azote total : procédé Kjel- 
dahl-Jodlbauer. 

Azote amirioniacal : distillation de la solution de l'engrais avec 
la magnésie. 

Azote nitrique : Schloesin~-Grancleau. 
Azote organique e l  cyariiqiie : Azote total - (:bzote üiriirio- 

riiacal .+ Azote nitrique). 
K. B. - Pour les deux cas préckdents, on peut aussi opérer 

de la manière siiivünte : chasser I'iizote nitrique p a r  ébullition 
avec IICI et le chlorure ferrenx. On revient alors au  cas dc l'azote 
organique seul ou àcelui de  l'amie organiqueet  de  l'azote amrrio- 
niacal. L'azote nitriqiie est dos6 sur  une priW d'essai par le pro- 
c6dé S c h l ~ s i r i g  Grandeau. 

II. - Acide phosphorique. 

.ACIDE PI IOSPHORIQUE SOLCBLE DANS LES ACTOES M I N É R A U X .  

- Peser 5gr .  ; y ajouter 50cc. d'Az0311 (D. 1 ,XI) ou d'eau résole 
+ 150cc. d'eau ; faire bouillir pendant une demi-heure ; porter 
B 500 cc. et filtrer. 

l'rendre, pour phosphate riche, phosphate précipitk et sc:ciries 
ail-dessus rle ?Op. 100, 7Ficc ; pour phosphate pauvre, super- 
p t ~ ~ s p l ~ a t e  et  sr:oiies de ?Op. 100 et au-dessous. 50~1: .  

Seuki l i se r  par I'aiiiinoriiaque la plus griinde liiir'tie de l'acide 
lihre : pricipiter à chaud par  100cc. cl une solution de nitro- 
nicilybdi~te d'ainiiioniaque ; faire bouillir et filtrer 5 chaud ou 
bien chauff'er au  bain-iiiarie à 800 pendant une demi-heure. On 
pcut aussi précipiter Zi froid par  agitat.ion iiiknriique. Laver avec 
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100 k 1 5 0 ~ ~ .  d'AzO"1 h I p .  100, du  nitrate d'ammoniaque h 
!Op. 209 ou du  nitro-inolyhdate à 3 p .  100, d'abord par décanta- 
tion, et puis porter s u r  Gltrc. Pour  les seurics, il f u t  liiver jus- 
qu'a dissolution coirip1i:te di1 silico-iriolybdate, ce qui  1:st indiqué 
par la. tl6colnration d u  liqiiiile de lavase.  II faut environ 300cc. 
Redissoudre avec le rnoins possil~le d'nirirnoniaque coricentrEe ; 
laver avec ammoniaque k 5 p .  100 (,0.98) et  filtrer au besoin ; 
saturer la plus grande 1):irtie de  1';iinrrioniaque par  IIC1 ; préci- 
piter à froid par  10cc. de  mixture magnésienne ; verser d'abord 
2 à 3 gouttes de mixture ; a ~ i t e r  jusqu'k apparition d'un trouble; 
ajouter le restant goutte à goutte : ajouter encore de  I'ainrnoniii- 
que concent.rk, si c'est nécessairt:, pour que Ic liqiiirlc tinal en 
contieniie environ 5p .  IO0 ; laisser iléposeI 9 heures au 
iiioins ou a~ i1 t . r  iiiécaniqueiiierit pciridarit uiie deiiii-heure ; 
filtrer; laver avec aiiimoniaque à 5p .  100 ; calciner et peser. Fuc- 
teur, O 6 i .  

N .  B. - Les mati t res  fertilisaritci orgariiq~ics [guanos, poudre 
d'os, poudretle) peuvent Eire directcrnent dis5outes dans AzWll 
ou l'eau rCgiile ; les t,ciiirtmiix et,engrais tle poisboris doivent Etre 
tibsagrégés par  SO'H' pur  suivant Kjeldalil. Le dosage de l'acide 
phosphoriquediiris les iiiatiér,es pré;il;ibIeriierit iriciri6rées ii'estplus 
admissible. 

ACIDE PIlOSPHORIQUE SOLUBLE D A S S  L'EAU ( P A N  DIGESTION).  - 
Eu prFsence du peroxyde de fer et de l 'durnine, ce procédé donne 
des r k u  ltats inférieurs h celui p;ir Invnge. 

l'eser 20 g r .  1.a prise d'essai: pliic6e dans uri mortier en veri,e 
mi en ~wrcelairie, est t.ritiirée avec 30 B 21ir.c. rl'eaii dislillée 
froide. Cette opkration est renouvelée plusieurs fuis en versant 
chaque fois le liquide trouble daris uri iiiatras il'uri litre. A la firi, 
le tout étant réuni dans le mutras, on porle le volume à environ 
900cc., et l'on agite perirlarit une deiiii-heure dans u n  appareil 
spéciiil. défaut d'un appareil ?i rotation, on laisse digérer les 
superphosphates simples pendant deux heures et les superphos- 
phates doubles (plus de  22 p. 100) duran t  vingt-quatre heures. en 
agitant de  terrips en terrips ; on  porte le volurrie k un litre ; on 
filtre : on prélève 50cc. (soi1 1 gr.  de rnatière) ou -:cc. (soit 
02r.50 de iiiatière) st:lori la richesse ; on  dose l'acide phospho- 
rique par  la méthode a u  rnolybdate. 

I ~ C I ~ E  PHOSPHORIQUE SOLUBLE D A ~ S  L'EAU ET LE  CLTRATE 

D 'AMMONIAQUE A L C A L I N .  '1. ililélhode gt;nerale upplicuhle a ious les 
superphosphutes desséchés ou non, organiques ou minéraux. 

Peser : 
Superphosphate riche nu phosphate précipit6, 1 g r .  ; 
Siiperp1iospliate ordinaire (10 à 20p .  100 d e  P2W), 2 gr. ; 
Superphosphate pauvre et  engrais composés à moins de  

10p. 100 de  POL) ,  Ilgr. 
Attaque : la pr ise  d'essai, placée dans  u n  petit mortier en 
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verre, est additionnée de  20 à 25 cc. d'eau et triturée jusqu'à 
délayage complet de  la matière ; on décante sur  un  filtre, et l'on 
recueille la solution filtrée dans un rnatras jaiigi: d(: 250rc. ; on 
rép9ts trois fois l'npfirotion, puis on jette le tout sur  le filtre ; 
on continue b laver jusqii'au volume de 200 cc. environ ; on 
ajoute quelques gouttes d'Az0311 et de I'eau jusqu'au trait ; le 
filtre contenant tout le résidu insolukile est introduit dans un 
mntras  jaugé de  P50cc avec 100cc. de citrate d'ammoniaque 
alcalin, et l'on agite fortenlent, afin de dilacérer le filtrc et de 
délayer le contenu. Le phosphate prkcipitt! est traili: directement 
nar  le citrate. 

L'action à froid s u r  le résidu insoluble sera prolongée pendanl 
15 heures e t  fiicilitée par I'agitatiori ; celte action sera suivie 
d'une digestion à 40° pendant une heure, comptée k partir du 
moment où le thermométre place dans le  mûtras indique cette 
température. 

Precipitation : de  la solution citrique refroidie, port& à 2 3  cc. 
e t  filtrée, on prélève 50cc., auxquels on ajoute 50cc. de la solu- 
tion ;queuse. Les 10Occ. de  mAlange sont t,raitks par  la mPt,hode 
iriolyhdique. 

R .  Mithode sp6c'ciale pour les eviy~,uis con(enant des sels bruts rlc 
Stassfurt. peu solubles dnns I'eau. 

4 g r .  sont lavés corrime d'hahitude, et le liquide est reçu dans 
u n  rnatras de 5OOcc. jusqu'à obtention d'environ 360cc. ; le filtre 
est  mis  en rnüc6ration pcndnnt 24 heurcs dans 2OOcc. d'eau, puis 
on  filtre dans  Ic matras  pri.,cédent, et on lave jusqu'au trait ; ce 
deuxième filtre est traite par 100 cc. de r.itrate alcalin ?i 400 pr:n- 
d a n t  une heure dans un rriatms de 250cc. ; à 2OOcc de la solu- 
t ion  aqueuse, concentrés à 50 cc., on asjoute IOcc. de la solution 
citrique. La precipitation se  fait comme ii l'ordinaire. 

III. - DBtermination de l a  finesse de la mouture. 

La finesse de la mouture des scories est déterrriinee sur  50gr. 
s u r  un tamis d 'un diamètre de  20 cent., à fils écartés de 
27 millim ., soit une grandeur  de mailles de  289 millirn. carrés. 

IV. - Examen de la pureté des scories. 

Il'après le D r  Wagner. l'acide phosphorique des scories de 
dCphosphoration Thomas pures d'environ 75 p. 100 de finesse pos- 
sède une solubilité de 75 k 9011. 200d;irisl'acide citrique à 2  p. 100. 
Voici la facon d'opérer : 5 gr. de scories sont introduits dans un 
flacon jaiigé dc POO cc. ; on délaye dnns un peu d'eau et iOcc. 
d'alcool fort ; on  ajoute 100cc. d u n e  solution d'acide citrique i 
10 p. 100 et l'on porte imrnédiateiiierit le volume à 5UOcc. ; or] 
agi te  pendant une deriii-heiireA la terripPiratnre de 1705, dans un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



appareil faisant 40 à 50 tours à la minute ; aussitbt l'agitation 
terminée, un filtre, et l'on dose l'acide phosphorique p a r  le 
molybdate d'amrnoniaqiie dans 50 cc. de la solution. 

Ce dosage n'est donné qu'à titre de renseignement, a insique la  
détermination de la densité et l'exnrnen microscopique 

V. - P o t a s s e  

A.- MethodegPnérale(Dosage à. l'état de  chloroplatinate de  potas- 
sium). - Sels de potasse. - Peser 10 gr .  et les introduire dans  un  
matras de 1 l i tre; port,er à mi-volume ; faire hoiiillir ; précipiter 
exactement SlYI12 par le chlorure de  baryum ; porter au  volume;  
filtrer ; prélever 20cc. (chlorure e l  sulfate) ou 5Occ. (sels bruts) ; 
. jouter  10cc. de chlorure de platine à 10 p. 100 ; évaporer à con- 
sistance sirupeuse ; reprendre p a r  l'alcool & 85O ; écraser avec 
soin les cristaux et  laver A l'alcool à 8Y s u r  filtre taré  ou  dans le 
creuset de Gooch ; sécher à 125" l'étuve à a i r  ou  à. xylol. Coef- 
ficient : 0.1 94. 

B. - Méibodes spéciales. - On met  sur  le même pied la méthode 
riéerlandaise et celle de Goreriwinder et  Contamine. 

a.  - Methorle néerlandaise. - (Superphosphate potassique. 
Engrais composés). - Peser 20gr. ; faire bouillir avec de I'eau 
pendant une  demi heure ;  porter R 500 cc. ; mesurer 50 cc. du  f i l -  
t ra tum; ajouter d u  chlorure de baryum $ l'ébullition pour  préci- 
piler exactement S0'II2 ; ajouter de l 'hydrate  de  baryum en excès ; 
refroidir ; porter à 100 cc. ; ajouter à 50cc du filtratum, à. l'éhiil- 
lition, du carbonate d'arnmoniaquc et  de l'ammoniaque jusqu'à. 
ce qu'il ne se produise plus d e  précipité ; refroidir ; porter à 
100 cc. ; évaporer 50 cc. du filtratum ; chasser les sels ammonia- 
caux;  reprendre p a r  l'eau ; filtrer ; continuer comme dans  la 
methode générale. 

b .  - Mithode  i:orenwinder <t Contamine. - 10 gr .  sont  dissous 
dans 1 litre; prendre 50 cc. ; ajouter 1 cc. d'HC1 ; évaporer à sic- 
cité; cliasser les sels arnrnoniacaux et  les matières organiques, s'il 
y a lieu, sans toutefois porter a u  rouge ; reprendre p a r  l'eau aci- 
dulée à l 'aide d ' X I  ; ajouter IOcc. de chlorure d e  platine à 
10 p. 200 e t  évaporer à consistance sirupeuse ; épuiser par  l'al- 
cool à 85" ; redissoudre k l'aide d'eau chaude et  recevoir la solu- 
tion dans 50cc.  de  forrniate de soude à 10p .  100 portés à I'ébul- 
lition ; chautrer jusqu'à réduction coniplète ; aciduler par HC1 en 
évitant un trop grand  excès ; filtrer ; laver à l'eau froide et cal- 
ciner. 

P l a t i n e x  0.4837 = potasse anhydre.  

La réduction peut s e  faire aussi à l'ébullition en solution neutre 
par 2 g r .  d e  calomel. Ajouter ensuite 2cc. d'HC1 ; faire bouillir e t  
filtrer. 

( A  suivre). 
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REVUE DES PUBLICATIONS FRANCAISES I 

~uractéi-isation rie l'acétone. - h1M. POtlCllER et. 
IIERVIEUX. - l lans unc  cornrriiinicntion faite à lit SociCté dc 
biologie, MN. Porcher e t  Hervieux font remarquer  que, pairni 
les réactions proposées pour caractériser la présence de I'acEitone 
dans les liquides organiques, il en est beaucoup qu i  ne sont pas 
propres à l'acétone. 

JAa rkaction la plus caractéristique est celle de  Penzoldt. qui 
consiste à prendre quelques cc. du  liquide coritcnant de  l'acétone, 
auquel on ajoute quelques cristaux d'aldéhyde benzoïque ortho- 
nitrée ; on alcalinise fortement à l'aide de 4 5 gouttes (le lessive 
de soude au 114; on chaufre Iégcirement; le liquide jauni t ,  puis 
devient vert, et enfin bleu, p a r  suite de la forrriation d'indigotine, 
qu'on peut dissoudre dans  le chloroforme. Celte réaction n'est 
réalisable que si le  liquide essayé contient 1/330 d'acéione; il est 
toujours possible d'avoir u n  liquide renfermant cette proportion 
d'acétone en pratiquant une série de distillations successives dont 
on ne retient que Ics premikres portions. 

Nouveau procédé de dosage de  l'ammrnaiayiie. - 
M. ~.OSCTII?SE. - Ce prnckdt! est basé s u r  In rkaction qui se pro- 
duit lorsqu'on met en présence u n  sel d'arnrnoniaque et un  exces 
de forrriol ; il se forrrie de I'lieuariiEtliylèiiee16tra~r~ine, tandis que 
l'acide du sel est mis en libert6. 

Ce procédé peut servir à doser I'amrnoriiaque dans l'urine, 
attendu que l7u&e n'est pas  décorriposée. 

Le mode opératoire est le suivant : s i  la solution d u  sel alnino- 
niacal est neutre, la prise d'essai est étendue B 100cc. environ 
avec de l'eau distillée exempte de  CO" puis  add i i innnk  de quel- 
ques gouttes d e  phénolphtaléine et d'un grand excPs de  formol au  
demi ; on verse alurs, à l'aide d'une huiettt:, une solution dCci- 
normale de  soude jusqu'k coloration legerement rose du liqiiide. 
Chaquecc.  de soude correspond à Ogr. 0017 d'ammoniaque. 

On ne peut pas remplacer l a  phériolphtaléine par  le mhthyl- 
orange ou la cochenille, pitrce que l'hexainéthylkne-létramine 
formée est alcalinevis-&-vis de ces intiicateurs. Avec le tournesol, 
le v i i ~ g e  n'est piis trks net 

Si l'on dose un  sel ariimoniacal acide, il faut  neutraliser la 
prise d'essai avant d'ajouter le  formol ; niais on sait que les 
sels ammoniacaux agissent sur  la phénolphtaléine en retardant 
l'apparition de  ln teinte rose; on est donc ohliçé d'ajouter quel- 
ques gouttes supplérrientaircs de  soude, ce qui donne une Iégbre 
erreur  par  défaut. On peut remedier B cet inconvénient en opé- 
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rant sur  des prises d'essai ne contenant pas plus de ZOcc. d'am- 
inoniaque dkcinormale. Dans ces limites, la quantité de soude 
qu'il faut verser en trop est sensiblemerit proportioririelle à la 
quantité du  sel ammnniacal ; elle est sensiblement de Occ. 1 
par 3cc .  d'ammoniaque decinormale contenue dans la prise 
d'essai. Idorsque le dosage est terminé, on ajoute cette quantité 
au  chiffre lu. 

Lorsque l'acidité est due à un  acide fort, on  peut éviter toute 
correction et obtenir u n  dosage rigoureux en divisant la.prise 
d'essai en deux parties kgales ; avec l'une, on pratique le dosage 
indiqué ci-dessus, sans neutralisation préalahle ; sur  l'autre, or1 
détermine l'acidité e n  présence d 'un  indicateur non infliienck p a r  
les sels arnmoniaux. Le tournesol d'orcine, le resazurine, i'acide 
rosolique et la fluorescéine sont parmi les plus  sensibles. On 
retranche ensuite d u  chiffre total la port qui  revient a l'aciditk 
préexistante. 

Pour  doser l'azote total dams n n e  urine, on transforme les 
substances azotées en sulfate d'ammoniaque par  le procédé 
Kjeldahl ; on rentre alors dans le cas d'un dosage d'ammoniaque 
en solution très acide; on neutralise la presque totalité d e  l'acide 
à I'aide de  la soude a u  demi, e t  l'on achève la neutralisation à 
l'aide de  la soude très diluée. On est alors ramené au  dosage pré- 
cédent. Chaque cc. d e  soude d k i n o r m a l e  correspond à Ogr. 0014 
d'azote dans l a  prise d'essai. 

Pour  doser l'ainmoriinque urina:re, on prend lncc.  d'urine, 
qu'on élend à 100cc. avec d e  l'eau distillée privée de CO\ on 
ajoute quelques gouttes de  phholph ta lé ine ;  o n  neutralise avec la  
soude d6cinorniale. e t  l'on s'arréte lorsqu'on obtient la colora- 
tion rose ; on ajoute S0cc de  solution neutre de  formol a u  demi, 
et l'on verse ensuite de la soude d6cinormale jusqu'à coloration 
rose. Au nombre de cc. de soude obtenu on ajoute celui prove- 
nant de la correction ci-dessus indiquke (addition de Occ. 1 de 
soude p a r  3 c c .  d'ammoniaque. 

Soit x le chiffre ohtenii, on a : 

x x 0,17 = ammoniaque p a r  litre d'urine. 

Dosage d e  l'acidité totale C C  rlc I'aeiditk ve lat i lc  
aianis ~ c s  v ins  coiores.  - M .  GUERIN (Journal de pharmacie 
r l  de chinai? du  26 mai  1907). - On prend un  certain volunie de 
vin, qu'on porte à I'iibullition au réfrigérant ascendant, pour éli- 
miner CO2; lorsque la tempkrature du vin a pris celle du labora- 
toire, on en prend dans un  verre 10 cc.,  qu'on additionne de  5 cc. 
d'une solution à 10 p. 100 d'acétate mercurique; on agite; on 
verse s u r  un f i l t r ~ ;  on rince le ver re ;  on lave le filtre e t  le préci- 
pit6 avec I'cau distillée froide, jusqu'à ol~tenlion d'un volurrie d e  
300 cc.; on ajoute a u  liquide 10 cc. d 'une  solution de sel de  Sei- 
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gnette A 20 p. 100 et 6 gouttes de solution de phénolphtaléine; 
soit n le nombre decc. de liqueur potassique. 

On répète le mème dosage en opérant sur un mélange de 5 cc. 
d'acétate mercurique ?i 10 p. 100, 295 cc. d'eau distillée, 10 cc. de 
solution de sel de Seignette à 20 p. 100 et 6 gouttes de solution 
de phénolphtaléine; soit ri, le nombre de cc. de liqueur potas- 
sique. 

I,a formule 
n - n' X 0.49 X 400 

4 

donne l'acidité tolitle du vin exprimée en SO'IIa. 
Pour déterminer l'acidité volatile, on prend 10 cc. d u  vin privé 

de C 0 2 ,  qu'on évapore au biiiri-marie jusqu'à consistance d'px- 
trait; on delaie l'extrait dans un peu d'eau chaude; on évapore 
de nouveau en consistance d'extrait; on reprend encore par un 
peu d'eau, et l'on opkre cornme précédemment; on a ainsi l'aci- 
dité fixe; pour avoir I'aciditb volatilc, il suffit de retrancher cette 
acidité fixe de l'acidité totale précédemment déterminbe. 

Le suhlimé comme agent, cnnrervateur du l m i t  
dcstiub u l'analyse. - M. GRELOT (.loul-nul de pharmacie e t  
de chimie du l e r  mai 1907). - D;iris un travail aritérieur (i),  
RI. Gr6lot a critiqu6 l'emploi du hichromate de potasse comme 
agent conservateur du lait destiné ?A l'analyse; i l  a cherché le 
moyen de conserver le lait par un  autre prockdé, et, de tous Ics 
antiseptiques qu'il a essayés, le sublirné est celui qui lui a donné 
les meilleurs rksultats. II l'emploie à la dose de O gr.20 p. 1000 gr. 
de lait; ce corps ne modifie pas le pouvoir réfractométriqiie du 
lait; d'autre part, une solution de subliiné à 0,2 p. iOO0 a un 

. degré cryoscopique A = 0,003, c'est-à-dire uri cliif't're & peu près 
nkgligeable. 

Lorsque le lait est additionné de siiblirné, on observe, au bout 
de plusicurs jours, un léger d6p0t de rnercure métallique, prove- 
nant d'une reduction d'une partie du bichlorure dissous, mais ce 
dépbt ne gène pas l'analyse. D'autre part, malgré cette réduction, 
il reste assez de sublimé en soliit,ion polir que le lait ne s'altère 
pas. La conservation du lait ne laisse rien à désirer, attendu que, 
au bout de neuf jours, l'acidité du lai1 ri'au,vriierite jamais da ris 
une proportion sup6rievre h 2/20 de cc. de potasse décinormale, 
en operant sur 25cc. de lait. 

Quant aux indications réfractomEtriques et cryoscopiques, elles 
ne sont pas modifiées; la r6fractiori varie ?i peine, et le degr6 
cryoscopique n'augmente qiie d'un demi-cent,iime de  degré. 

Le sublirné ne s'oppose pas A la recherche du formol; M. Grk- 

( 1 )  Annales de chimie analytique, 1907, p. 246. . 
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lot a additionné u n  lait bichloruré à Ogr.5 p. 1000 de 1/12900 de 
forrriol aritiydre! et, trois semaines après, il a pu caractériser la 
présence d u  formol par  l a  reaction de M .  Denigés. 

Le sublimé n'eiripèche pas davantage la  recherche d u  borate 
de soude, de  l'acide salicylique ou de tout autre  antiseptique. 

Le sublirrié prcsente encore l'avantage d'ètre volatil, de sorte 
qu'il ne  nécessite aucune correct,ion du  poids des cendres; 
d'ailleurs, serait-il fixe, que,  la dose de 0,2 p. 2000, l'erreur 
corrirriise n e  serai1 que de  1/35 pour les ceridres e l  de 11650 pour 
l'extrait sec, e n  prenant  pour moyenne 7 g r .  de  cendres et 230 gr .  
d'extrait; or, ces chiffres varient d 'un  lait k u n  autre  dans  des 
limites plus considi.,rables. 

Afin de faciliter la solubilité du  bichlorurc de  mercure, JI. Gré- 
lot le m4le avec d u  sel ammoniac dans la proportion de l gr.25 
de  ce dernier sel pour  5 g r .  d e  sublirnF, et i i  p d p a r e  des coApri- 
inés contenant 5 centig. de suhlimé, chaque cornprirrié dcvnnt 
ètre aiout6 B ZJOcc:. de lait. L'addii.iori d'une aussi fxi l~le  dose de 
clilrirhydrate d'anirnoniaque ne modifie pas sensiblement le point 
de  congélation, ni l'indice de réfraction. 

I I  n'y a pas, selon RI. Grklot, B craindre que les fraudeurs 
n'ajoutent du  sublimé a leur lait pour  le conserver, car chacun 
sait que ce corps est toxique, et aucun vendeur n'oserait s'exposer 

étre poursuivi comme empoisonneur. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Heprdsentation des rdsoltats des analyses d'eaux 
mlnéiaïcs. - M. !e Prof. JOSE CASARES (;IL (Revista de far- 
macia, 1906, no 6). - L'auteur a propose 5 la Société des mé- 
decins hydrologistes, d'accord avec ;on collEgue hl. MuÏioz del 
Castillo, de substituer la composition arbitraire et  hypothétique 
ûttribu6e a u x  sels de  rninCraIiaatinn d'une eau. la reprksent a t '  ion 
plus rationnelle qui dérive de  la théorie des ions. 

Selon la théorie d'Arrhénius, M. J .  Casares Gil considère que 
certains corps, se dissolvant dans  une grande quant i te  d'eau, se 
séparent en leurs ions, qui  sont les él6ments existant dissous. 
Dans une solution diluée de  sulfate de potasse par  exemple, les 
ions sulfurique et potasse sont les 6lérnents dissous. 

Dans les eaux  rriinérales, que nous devons considérer comme 
des solutions salines tres diluees, les sels se  ren- 
contrant dissociCs. 

Dans ces conditions. il est inutile de rechercher si. dans ces 
m h e s  eaux,  le  lithium se  trouve combiné au chlore, au brome 
ou au fluor. 
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. C'est e n  tenant compte de ces indications que  les chimistes 
modernes doivent diriger leurs recherches et présenter leurs 
r6sultats. G. P. 

Appnreil pour la  cletcriiiinlition quaritit~tive de 
I'anliydridc onrbouiyiie. - RI. OI,IVEfl Y RODES ( N e ~ i s l o  
de fizmcrcia, 1906, no 5) .  - Le procMi  ernploy6 par l'au leur est 
connu sous le 110111 de p - ~ c ( : d k  par  perte. I I  consiste: L att.aqiier 
le produit par  un  acide et ii évaluer porid6ralemeiiL la perle subie 
par  le dégagernerit de CO2. 

L'appareil qu'il einploie peut étre facilement construit dans 
tout laboratoire. II çorisiste en u n  matras  dlErlenrneyer de 60 cc. ,  
fermé p a r  u n  bouchon de caoutchouc traversé p a r  deux tubes B 
boules d e  la  forme indiquée ci-dessous e t  fermes aux extrémités 
par  une baguette de  verre, niairitenue piir u n  caoutchouc. 

Dans le tube H on place hzO% et dans le tuhe F SWHE, 
Or1 débouche 11:s deux tukies ; on aspire eri F pour introduire 

l'acide nitrique d a n s  le flacon ; on ferme aussitôt en R, et 
C O q i e n t  se  dtibarrasser de son humidi té  en traversant le tube F. 

La perte de  poids de  l'appareil indique la quantité de 
CO2 pour l a  prise d'essai. G .  P. ' 

Essal inicroscopique des fiwusen nionualea. - 
M. CLAESSEKS (Annules de phrrnacie de Louauin de  juin 190G).- 
Gknéralement les fausses pièces sont coulées dans des moules 
obtenus k l 'aide des pieces d e  bon aloi. 

Pour  reconnaître les fausses monnaies, on a recours à l'analyse 
chimique, e t  l 'on examine aussi les pièces suspectcs L la loupe,. 
Certaines pièces sont faites avec tant  d'habileté que l'examen à 
la  loupe permet difficilement de savoir si 1ii pi&(: a kt6 coiilée ou 
frappée. L'examen microscopique permet d e  triompher de cette 
difficulté. 

Les métaux alliés dans  des proportions bien définies forment 
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des alliages homogknes, qui sont de vraies cornbinaisons. S i  
l'un des rniitaux est  en excés, il resle eri susperisiori daris l'alliage, 
et,  par refroitiisseinent, il se dCposc sous forme de  cristaux bien 
nets ou tout a u  moins il prend u n e  orientation cristalline. On 
observe trés bien ces cristallisatioris en examinarit au niicroscope 
p u  rrEflexion uric plaqiic dc l ' a l l i a ~ e  spécialenient préparée, 
c'est-à-dire polie, d'abord 2 la lime, puis à. l 'émeri ou à la potée 
d'&in, et enfin avec du hois, du papier p;m:heiriin ou de la peau 
de chamois. On peut faire apparaî t re  plus nettement la s t ructure 
de  l'alliage en : t t t i i ( ~ ~ i i ~ i l  Iég~reiiierit la s u r f i m  polie avec des 
réactifs appropriés  (acide nitrique dilué pour  les monnaies 
d'argent, ainrnoniaque pour celles faites avec un  alliage d e  
nickel ou de cuivre) .  

Daris les fausses pikccs, I'cxamen microscopique permet d'ob- 
scrver des réticulunis cristallins. 

Dans les monnilies de bon aloi, on  ne voit pas  de rkticuliim, 
et le niRtal en excEs apparaî t  sous forme de stries à peu prks 
parallèles. 

Les figures ci-dessous représentent l'aspect d 'une  pièce coulée 
et d'une latte laminée. 

Dans les pibces d'argent, les stries sont plus fines et  plus ser- 
rées, la cristallisation étant  plus grenue. 

Lorsqu'on est appelé k dire s i  une  pièce est  légale, o n  peut  
prochier par  comparaison. Si par  hasard une fausse pièce a été 
laminée, le laminage est pratiqué dans des conditions différentes 
de celles qu i  sont pratiqukes pour  les pikces légales. 

Aur l e u  peroxydem. - hlirl. V. FOlVAEGGEK e t  iI. PIII- 
LIPP (Pharmaçeutical Journal, 1906, 1, p .  600). - Peroz!/de de CU!- 
cium. - Poudre blaric-jaunàtre ; D = 0,603. Contient environ 
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6 0  p.  200 d'hydroxyde et  ne renferme pas d'eau de cristallisa- 
tion. II peut ètre chauffé sans décomposition n i  explosion à 2000 
daris une atmosphère séche. 

Peroxydr de strontium. - D = 0,546 ; contient 15 p .  100 d hy- 
droxyde et  peut être chauffé h 1500 sans  dkcornposition. Sa 
décomposition partielle p a r  l'eau permet de  19crnplo~cr  dans les 
poudres deritifrices. 

Peroxyde de magnésium. - U = 0 , 6 1 k  contient 8 p. 100 d'oxy- 
géne utilisable. On peut le chauffer dans une atmosphére de 1600 
sans d6composition, mais il abandonne facilement son oxygéne 
dans'l'air humide. 

Peroxyde de zinc. - Poudre lourde, d e  couleur blanc-jauniltre ; 
il = 1,572 ; ne perd pas d'oxygène lorsqu'on le chüuKc 2 1700 
dans 1';iir sec, mais se décompose Facilcmcnt au contact des 
rnatih-es organiques. A. D. 

Dosage d a  benzène dans le gaz d'éclairage. -RI. D .  
A. NORTON (Journ. of' amer. chcm. Soc., 1906, p. 1728) .  - 
Cette méthode est basée sur  ce ftiit que SO"Be concentré absorbe 
rapidement les vapeurs  de  benzhne. Après avoir dosé CO2 dans 
le  gaz par  l'absorption a u  moyen d'une solution d e  potasse caus- 
tique, on proc6de a u  dosage d u  benzkne de  la  façon suivante : 
le gaz résiduel est amené dans une pipetted'absorption ordinaire, 
contenant SOCH2 (D = l y s & )  j on agite le mélange pendant une 
mtnutc, puis  on note la diminution du volume gazeux restant. 
L'erreur d u e à  l'absorption de l'6thyléne est insignifiante et celle- 
ci est pratiquement nulle lorsqu'il existe 1 p. 100 de  henzène. 
Neanmoins, cette erreur peut étre corrigée en se rkfkrant a u  
tableau suivant,; le benzène a étE déterminé comme il vient 
d'étre dit  plus hau t ,  et l'kthylkne immédiatement après par  l'ac- 
tion d e  SOiII2 fumant .  

' Contraction en cc. p. 100 de gaz. 
1 

Eosatol, teintnre pour cheveiir. - MM. TOMASC- 
ZEWSKI e t  ERDMANN (illunchen medicinische Wochenschrift, 1906, 
p. 359). - Aucun des produits usités juçqu'ici pour la teinture 
des cheveux n e  donne des  résultats absolument satisfaisants : ou 

Benzéne p .  100 : 0 . 0  . . . . 
- - 0 . 5  . . . .  
- 1 . 0 . .  . . 

H. C 

0 . 0 5  
0 . 0 0  
0 . 0 0  

0 .10  
0.05 
0.00 

0 .10  
0 . 0 3  
0.00  

O 25 
0.15  
0 . 1 ~  

0.15  
0.10  
0.05 

0 .20  
0 . 1 0  
0 .05  
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bien la nuance obtenue n'est pas  celle qu'on désire, ou bien l'on 
a recours S des produits toxiques e t  susceptibles d'occasionner 
des dermatites ; c'est le  cas d u  rnétol, du  para-arnidoph~hol  e t  de  
la para-amino-diphknylamine, de la para-amino-phén-yltoluène- 
amine, de ln 1-2 nnpl,hylène-dianiine. 

Les auteurs ont songé à soumettre quelques-unes de ces bases 
toxiques h l a  sulfonation, dans le  but  de  les rendre inoffe~isives ; 
ils y sont parvenus en mélangeant les sels de sorliurn (le l'acide 
ortho-amino-phénylsulfoné e t  de l'acide par:i-airiino-diph6nyl- 
amino-sulfoné. 

Ils ont fait des essais avec ce mélange, a ldi t ionné d'eau oxy- 
génée, et,  dans un seul cas, ils on t  observé une légère irritation 
de la peau, qui  a disparu rapidement. 

Les auteurs  ont don116 à ce rndlarige le riorri d'Eug(ito1. 

Recherche des acides mlnéraox dans les vins et 
danm les vinaigres. (Bollettino chimico fa~mnceutico, 1906, 
p. 449). 

RPactifs. 
A .  Aniline. . . . . , . . Ci gr.  

Acide acétique concentre . . 20 gr. 
Eau distillée . . . q .  S .  p. 100 cc. 

B. Furfurol récent . . . . . 1 gr. 
Alcool à 950 . . . q. S. p. 100 cc. 

A 50 cc. de vin ou de  vinaigre, décoloré au  noir animal, on 
ajoute 25 cc. d'alcool à 950 ; on  préleve 10 cc. du  nidange,  et l'on 
ajoute 5 gouttes de solutionA ; après  agitation, o n  ajoute 5 gout- 
tes de la solution B. Avec le vin ou  le  vinaigre pur ,  on  obtient 
une coloration rosée, qui  atteint son maximum d'intensité a u  
bout d'une demi-heure - ~ n  présence d 'un acide m i n h l  qiielcnn- 
que, la coloration verdâtre primitive persiste sans coloration 
rosEe. Cette réaction n'est pas applicable a u x  vins plAtrés. 

A. I). 

Colorntlon artlfielclle des flenrs. - M. II. KROEMER 
(Torreya, décembre 4905). - On sait qu'on peut, en plongeant 
les tiges des fleurs coupkes dans des solutions aqueuses diverses, 
ohtenir en moins rl'iine heure de très helles colorations artifi- 
cielles des pétales de  ces fleurs. Les solutions doivent être faites 
B la dosr de  7 N 8 gr. par  litre d'eau. Lorsque la  coloration voulue 
rst atteinte, on retire les fleurs, qu'on dans l'eau ordinaire. 

Les couleurs qu'on peut employer sont les suivantes : 

Jaune acide AT. . . coloration cn jaune canari. 
CyanolFI' . . . . - en bleu. 
Orangé GG . . . . - en orangé. 
Magenta acide . . . - en rouge pourpre. 
Crocéine M O 0  . . - en rose saumon. 
Ecarlate cristal CR . . - en rose saumon pâle. 
Naphtol noir B . . . - en gris f o n d .  
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Des mélanges  à. par t ies  Qales d e  j aunc  ac ide  e t  d e  cynnol don- 
n e n t  d u  vert ; le j aunc  acitle, avec le m a g e n t a  acide, donrie d u  
cramois i  ; l e  cyariol, rriélarig& avec  le magei i la  acide,  d o n n e  d u  
pourp re .  A.  Il. 

BIBLIOGRAPHIE 
L'urine au puliit de v u e  eliimlqiie et  ~ii&diclil, par 

le Dr Ch. BLAREZ, professeur de chimie B la Faculté de médecine et de 
pharmacie de Bordeaux (Maloine, éditeur, 25-27, rue de  1'Ecole-de- 
Medecine, Paris). Prix : 3 fr. - Ce volume se distingue des ouvrages 
similaires par un  cachet d'originalité qui en fait une  oeuvre scientifique 
et  propre à l'auteur. En le parcourant, on peut constater que chaque 
pointde l'analyse des urines a fait,, de  la part de l'auteur, l'objet d'une 
étude approfondie et qu'ila modifié la plupart des méthodes de recherche 
ou de dnsage dans  le but de lesrendre  tout a la fois exactes, commodes 
et d 'une exécution rapide. C'est ainsi qu'on trouve dans ce livre des 
appareils nouveaux pour le dosage de  l'urée, de l'azote total des uri- 
nes, pour la préparation de  l'liypobroniile de soude, un nuuvel appa- 
reil cryoscopique simplifié, une  methode pour le dosage voliirnCtrique 
d e  l'acide urique, des ronsidèrations sur la densité des urines, une 
nouvelle méthode d'évaluation de  l'acidité urinaire libre et  totale. 
Enfin, il a conçu une nouvelle manière de représenter les résultats 
analytiques en les comparant A ceux que fournissent une  urine nor- 
male  type de mêrrie densité, ce qui permet de voir d'uu seul coup 
d'mil les variations des rapports iirologiques que l 'urine examinée pré. 
sente.  

On lira cigalement avec le plus g rand  interet  les considérations phy- 
siologiques et pathologiques qui SC rattachent aux principaux éléments 
constitutifs des urines ; nous recommandons aussi la lecture d'un cha- 
pit.re spdcial, qui est un véritable petit trait6 de siimeiologie urinaire, 
dans  lequel l'auteur, avec une prudence qui n 'a  d'égale que sa haute 
science en la matière, se contenle de n'exposer que des faits bien pre- 
cis et  suffisamment étudiés pour qu'il soit permis de  les prendre en 
sérieuse considération. 

NOUVÈLLES ET RENSEIGNEMENTS 

ArrètPi Fixant les méthodes que doivent suivre les 
laboratoires officiels poui* l'analyse des épices et 
eondimeots. 

Les épices existent dans le commerce a l'état entier et ti l'état pul- 
vérise. GenCralement pures sous Ic premier état, elles sont souvent fal- 
sifiées sous le second. 

La  falsification des épices entibres consiste dans l a  substitution de 
substances analogues, aussi bien au point de  vue de  leur origine hota- 
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nique qne de  leur apparence extérieure, mais qui sont d'un prix tout 
diffdrent. Ainsi on  substitue couramment les caniielles d e  Chine et les 
cannelles de l'Inde L l a  cannelle de Ceylan, la badiane du Japon (qui 
est vénéneuse) h la badiane de Chine. 

Parfois, la fraude consiste à faire subir aux epices, altérées par la 
vétusté ou rongées par les vers, des manipulations diverses, destinées 
à masquer ces altérations (muscades, gingembre). 

Une autre fraude consiste à mettre en vente des épices de nature 
aromat,iqiie, aprés IPS avoir privées, par la distillation oii par l'kpiiise- 
ment au  moyen de l'alcool, d'une partie de  leur principe aromatique 
(anis, fenouil et vanille). 

Le safran,  épuise d'une grande partie de s a  matière colorante, es t  
recolore artificiellement ou additionne de matiiires végétales et de  
niatiéres minérales. 

A plusieurs reprises, les kpices entières ont étt: falsifiées par addi- 
tion oii substitution de  produits naturels préalablement manipulés ou 
de produits artificiels fabriqués de toutes pièces avec des pates diver- 
ses, assez habilement moulées pour reproduire l'apparence extérieure 
des substances qu'on voulait sophistiquer. Les divers poivres factices 
rentrent dans cette catkgorie. 

La  falsification des e p i c ~ s  pulvérisées se borne rarement  a mélanger 
les qualités ou espèces infërieures d'un produit avec les qualités sup@- 
rieures ; le plus souvent elle consiste & incorporer une notahle pro- 
portion de substances inertes e t  d'un prix tout & fait insignifiant dans  
un produit qui a une certaine valeur commerciale. 

LXAMEN UES F.YICES ENTL~:HI<:S. - Les épices entiéres, comme tout.es les 
autres substances vkgetales, possbdent un ensemble d e  caractères 
extérieurs qui permettent, dans l a  majorité des cas, de déterminer 
facilement leur identité. Cependant ces caractères, qui sont parfois 
inconstants dans la m h e  substance, peuvent prbsenter, dans  des 
substances qui, quoique appartenant au  meme genre, sont douées de  
propriétes toutes differentes, une  analogie tellement grande qu'elle 
peut prêter ti la confusion. Dans ce cas, l'examen des caractères 
extérieurs doit étre rigoureusement compléte par l'observation et l a  
comparaison des c a r a c t ~ r e s  anatomiques. 

Le mode opératoire consiste &pratiquer, dans la substance suspecte, 
qu'on a fait macérer pr5alal1lement pendant quelque temps dans un 
mélange de glycérine e t  d'alcool, une série de sections transversales, 
qu'on compare avec une préparation type de l a  substance qu'on sup- 
pose talsifiée. 

EXAMEN DES ÉPICES PULVÉHISÉES. - La détermination des épices pul- 
vérisées exige d'un expert la connaissance approfondie de la structure 
intime des suhstances qu'il est appelé a apprécier. 

A défaut de  cette connaissance, l'expert doit avoir & sa  disposition 
un certain nombre  de préparations faites avec l e  plus g rand  soin, dans 
lesquelles il se sera attaché à rassembler les divers éléments anatomi- 
ques qui constituent les épices sous les différents aspects qu'ils peuvent 
preseriler dans ces substances réduites eri poudre. Ces préparatioris 
pourraient ètre remplacées par des dessins reproduisant aussi exacte- 
ment que possible ces diverses particularités anatomiques sous un 
grossissement d e  230 à 300 diamètres, qui est  le plus propre à ce genre 
de détermination. 
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Ces precautions sont absolument indispensables pour se prononcer 
avec certitude sur  l a  pi:ret@ d'une epice rtduitc en poudre et pour évi- 
ter  d'attribuer à l'intervention d'une substance étrangère des caractk- 
res qui sont inhérents à la nature même de l'epice à examiner. 

Mode opéraloire. - Pour  pratiquer l'examen d'une épice pulvérisée, 
le mode opératoire est le suivant : 

On delaie dans l 'eau distillde 4 ou 5 gr .  de substance préala- 
blement melangée ; on en  fait une ou deux prises d'échantillon, qu'on 
exaniine directement au  grossissement de 250 diamétres sous la glycé. 
rine pure d'abord. Cette premiere opération permet d e  conclure a la 
présence ou à l'absence d 'un produit féculent autre que celui qui est 
contenu normalement dans  l'épice suspecte. [.a présence d 'une féoiile 
etrangkm aj-ant étC constatee, o n  s'occupe de determiner sa nature, 
en  se basant sur la forme, la dimension, l'isolement ou l'aggloméra- 
tion des grains qui la constituent, ainsi que sur l a  prEsence ou l'ab- 
sence e t  la disposition du hile et des stries concentriques qu'on peut 
observer a sa surface. 

L'addition à la préparation d'une goutte de soliition d'iodnre de 
potassium iodé pcrmet d'apprécier plus approximativement I'impor- 
tance  du mélange. 

Une foie fixe sur  ce  point, on fait bouillir dans une capsule de porce- 
laine pendant quatre a cinq minutes, dans l'eau alcalinisée 9 1 p .  100, 
une certaine quuntite d e  la poudre à examiner ; on laisse refroidir et 
déposer ; on dkcante l'eau alcaline, qu'on remplace L pliisieiirs repri- 
ses par l'eau distillée, juequ'à que celle-ci soit bien limpide ; on décante 
une dcrnibre fois, et  l'on étale avec un pinceau la plus grande partie 
du dépot pulverulent humide sur  une assiette en porcelaine ou sur une 
plaque de  verre placke sur une feuille de papier blanc.  En tatant les 
el6rnent.s divers avec la pointe d 'un  coutrau ou d'une aiguille montée, 
on peut se rendre compte de leur résistance plus ou moins grande, 
qui suffit parfois pour fournir l'indication d'une fraude.  En eomplt- 
tant  cet essai par  un examen à la loupe de  l a  inatikre pulvérulente, 
on distingue rapidement s'il s e  trouve quelques éléments papyracés, 
inucilagineux, fibreux ou filamenteux, dorit la pr6serice seirible anor- 
male  dans la poudre suspecte. On commence par examiner les d é -  
ments colores, dont on a réuni quelques-uns en u.ne seule masse s'ils 
sont homogiines dans  leur teinte, et  e n  plusieurs groupes s'ils sont 
d 'une teinte différente ; on examine coinparativement et  successive- 
ment  un certain nombre de  ces é l h e n t s ,  pour étre hien fixé sur leur 
nature ; si la différence de  teinte rkviale l a  prksence d'une sul~stance 
étrangère, l a  répartition des éléments diversement. colores sur le fond 
blanc de l'assiette ou de la plaque d e  verre permet d'apprécier appro- 
ximativement l'importance de l a  fraude ; on opère de la rneine façon 
sur les autres élements constituants de la poudre, qui sont grisàtres, 
jaunâtres ou incolores, e t  sur les autres elkiiients d e  forme anormale, 
en s k i a n t  toiijniirs les observations, qui arrivent trias souvent à se 
confirmer l'une l 'autre 1,orsqu'on a épuisé ces séries d'observations 
sur les divers déments  qui constituent la poudrc suspecte, on examine 
encore à deux ou trois reprises différentes les prises d'echantillon fai- 
tes au  hasard dans toute la masse piilvi.:riilente, afin de s'assurer qu'au- 
cun de ses éléments constituants n'a ecliappé & l'œil d e  I'ohservateur; 
après avoir ainsi opére, on  peut 6ti.e definitivement fixé sur  la pureté 
ou l a  falsification de la substance soumise à l 'examen. 
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Les Cpices. qui sont fourniespar les divers organes de plantes appar- 
tenant à des familles dilTércntes, ne peuvent presenter les mErnes par-  
ticularités anatomiques ; si le tnCnie mode d'essai leur est applicable, 
les elements sur lesquels repose leur determination sont d'une nature 
toute différente. on- t rouvera  ci-aprks, pciur chacune d'entre elles, les 
caractkres qui doivent spécialement att irer  l'attention de l'expert et  
qui doivent être particulièrement invoques pour baser ses coriclusions. 

Le poids dcs cendres 1aissi:cs par les Épices pures offrant une 
certaine constance et  pouvant changer considérablement avec la 
nature des substances qu'on y aurait  frauduleusement introduites, il 
est avantageux, dans certains cas, de contrùler par l'incinération le 
résultat des observations fournies par le microscope. 

Anis  é to i le .  - Les falsifications principales de cette épice consistent 
dans la substitution de l a  badiane du Japon à la badiane de Chine, 
et dans la vente de badiane en partie privée de son huile essentiello. 

Dansle premier cas, la fraude peut e t re  révelee par  la présence, dans 
la masse, de  lruits trPs petits, déforrriés, irréguliers, incorriplets, à 
odeur de laurier ou de  poivre cubèbe. 

Les carpelles qui constituent chacun de ces deux fruits présentant 
dans leur structure la plus grande analogie, il est rigoureuscmcnt 
nticessaire, pour se prononcer sur la nature de ces deux substances, 
de faire une section transversale des pédoncules ou plutût de  la colu- 
nielle ou colonne centmie antour de iaqiieile sonf. riisposÉ.sles carpelles. 
Cette section, toute difisrente dans les deux fruits, est seule capable 
de fournir des caractères ayant une vale,ur absolue e t  indiscutable. 

L'absence ou l 'atténuation considerable de  l 'odeur dans la badiane 
de Chine peut faire supposer qu'elle a été soumise une distillation 
préalable ou qu'elle a été epuiséc. par l'alcool. On effectue dans ce cas 
le dosage des essences et celui des cendres. 

Anis  vert. - Reconnaissable extérieurement sa forme, à son odeur 
siiave et à la présence des poils qui hérissent sa surface. h plusieiirs 
reprises, on lui a substitué d'autres fruits d'ombellif'éres (ciguë et pe r -  
sil) ayant les mémes formes et les memes dimensions ou des fruils 
d'anis conteriarit. jusqu'8 25 e t  30 p. 100 d e  poiissiéres diverses. 

Anatomiquement, le fruit d'anis est caractérisé par la profusion e t  
l'étroitesse de ses canaux sécrr!teurs, qui sont presque contigus, ainsi 
que par la. présence et la forme des poils qui sont localisés sur son épi- 
carpe. Ces caractkres o n t  une valeur absolue pour la détermination des 
poudres d'anis. 

Les frui1.s de ciguii et. dc persil sont d6poiirvus de poils. l .~ !  premier 
ne contient pas de canaux sécréteurs ; le second en présente six, qui 
sont, comme dans la plupart des fruits d'ornbellifEres, disposés symé- 
triquement dans chacun des inericarpes. 

On complète cet examen par le dosage des essences et celui des 
cendres. 

Cannelles.  - 11 existe dans  le commerce de nombreuses variétés de  
cannelles : les deux principales sont la cannelle de Ceylan e t  la can-  
nelle de Chine. 

La cannelle de  Ceylan est nettement earactérisee par s a  ténuité, sa 
teinte homogiine, son odeur spkciale, s a  cassure esquilleuse e t  la pré- 
sence sur s a  face extérieure de  longues stries longitudinales, grises ou 
blanches, foriiiees par les faisceaux fibro-libériens primaires. hnato-  
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miquement, elle est caractérisée par l'bpaisseur et  l a  constitution sen- 
siblement uniformes de son anneau scléreux, qui est continu. L'ami- 
don qui s'y trouve e n  trés faible quanti té est en grains très petits. 

La cannelle de Chine, qui lui est de  beaucoup inférieure en qualité, 
est beaucoup plus épaisse. Imparfaitement mondce,  elle conserve tou- 
jours, sur sa surface externe. qui est brune,  des dehris de suber qu'on 
n'observe pas dans l'espkce de Ceylan ; on ne distingue pas de stries 
longitudinales sur l a  surface externe. La  cassure est nette au lien 
d'étre esquilleuse. 

Anatomiquement, la cannelle de Chine se distingue de l a  cannelle 
de  Ceylan par la présence de plaques subéreuses, par la disposition 
de  son anneau scléreux, qui, au lieu d'ètre continu, est  interrompu, 
irrégulier, aussi bien dans son épaisseur que dans la constitution ile 
ses éléments ; l'amidon, qui s'y trouve en très notable proportion, est 
en graina plus gros.  

Les caracteres & invoquer pour l a  différenciation de  ces deux can- 
nelles pulvkisées sont  les suivants: 

Dans la poudre de cannelle de  c:eylan, on ne  doit observer qu'une 
seule varieté de cellules scléreuses, qui  sont génkralement munies de 
parois tres epaisses,et une trks faible quantité d'amidon trés petit. 

Dans la poudre de cannelle de Chine, les celliili:~ sclereuses affectent 
des formes trés diverses, notamment quant B l'épaisseur de leurs 
parois;  on constate l a  présence d'une très notable proportion d'ami- 
don, même jusque dans  les cellules scléreuses, et l'on trouve cons- 
tamment  des cellules subéreuses. 

Les poudres de cannelle sont communément falsifiées avec des sciu- 
res diverses, de la poudre de curcuma et  des débris de fcculerie, 
diverses écorces et  noyaux, des rriatiéres minérales. 

Gingembre. - S'il s'agit de  gingembre entier, il faut le racler sa 
surface, afin de s'assurer si le rhizônie n 'a pas été manipulé pour bou- 
cher les perforations occasionnées par les vers. 

Pour la poudre de girigerribre, il faut s'attacher siirtout la fortrie 
et  aux dimensions des grains d'amidon, qui sont stries, et  B la pré- 
sence de cellules okorésineuses dans les tissus qui constituent le rhi- 
zOme. 

La poudre est le plus souvent falsifiée avec des résidus industriels 
provenant des ficuleries ou meuneries, de l a  farine de lin, des matiè- 
res minérales. 

On complète l'examen microscopique par  le dosage des cendres. 
Gzrofles. -Falsifiés le plus souvent par substitution d e  girofles épui. 

sés ou de  griffes de  girofles. 
Lorsque le girofle est sain et de bonne qualité, le tissu du tube cali- 

cinal doit ètre relativement tendre e t  doit, sous l a  pression de l'ongle, 
laisser suinter de fines gouttes d'essence. L'examen microscopique 
permet d'apprécier cette fraude la présence, A l'absence ou B la pro- 
portion d'huile essentielle renfermée dans les glandes oleifkres. E n  
cas de doute, on dose les essences par distillation. 

La présence de nombreux pédicelles fait suspecter l'addition de 
griffes de girofles, qui anatomiquement sont caractérisés par l a  pré- 
sence de nombreux sclérites localisés dans  l a  moelle et  Icparenchyrne 
cortical. 
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La poudre de clous de girofles a été falsifiée par l'addition des 
matikres les plus diverses : débris de cérGales, tourteaux divers. 

On doit retrouver dans la poudre de clous de  girofle pure tous les 
éléments du calice, de  la corolle et des organes reproducteurs. 

On effeclue aussi le dosage de I'liumidité e t  celui des cendres. 
Youtarde  de table. - hprks avoir délayé dans l'eau distillée 1 g r .  

environ de  la moutarde considérée, on détermine la nature de ses 
élémcnts constituants. 

Les caractères qu'on doit spécialement invoquer pour l a  détermina. 
tion de la moutarde d e  table reposent sur la présence e t  l a  forme des 
i l h e n t s  qui constituent le t6gunienL séiiiinal de  la graine de rnou- 
tarde noire. 

Cette graine élant complètement depourvue d'amidon, l'emploi d u  
microscope permet de découvrir l'addition de toute substance amylacée 
introdiiile frauduleusement, ou de constater l'identité de celle qui  
serait mentionnée sur l'étiquette. 

noix muscades. - Elles sont I'alsifiées par substitution de produits 
inférieurs, fournis par l a  même famille, de muscades rongées par les 
vers, ou de muscades préparées de toutes pièces avec du bois ou des 
pites diverses habilement moulees. 

L'apparence extérieure, la forme, les dimensions permettent d e  
distinguer la muscade des ivIoluques de ses succedanés ; le grattage, e t  
surtout une section transversale Sien nette, permettent de reconnaître 
les inuscades manipulées ou artificielles. L'amande de la graine d e  
muscade a ,  en effet, une structure ruminec qui est tout A fait earacté- 
ristique. 

Les principaux éléments de détermination de l a  noix muscade pul- 
verisee résideril dans la cornparaisou d r s  élérrierits culorés, qui son1 
très riches en glandes oléifkres unicellulaires, et dans la comparaison 
des cléments incolores ou blanchatres, qui sont composés de cellules 
renfermant de I'amitlon e n  grains simples e t  composés, disséininés 
dans une masse g r~ i s seusc  et  accompagnes de gros cristalloïdes ; le! 
éléments d u  périsperme primaire sont garnis de cristaux 

La poudre est le plus souvent additionnée de  produits feculents, d e  
tourteaux oléagineux, de poudre de curcuma, de farine de lin e t  de  
coques de  muscades.  

L'analyse des muscades peut étre complétée par le dosage des huiles 
essentielles, des matières grasses et  des cendres. 
Piment des jadins. - Les piments qui arrivent dans l e  commerce 

sont trés variables dans leur origine et leurs dimensions. Cette diversité 
n'entraîne ;las de différences profondes dans leur structure anatomi- 
que. Toujours rceonnaissables A leur forme loisqu'ils sont entiers, ils 
doivent présenter, lorsqu'ils sont réduits en  poudre, des élémcnts qui  
sont tout fait caracteristiqiies et qui sont : l a  présence de poils 
lecteurs et de poils glanduleuv sur les épidermes du calice, l a  surface 
élégante et sinueuse des cellules de  l'endocarpe, la forme irrc:giilière, 
les dimensions considérables e t  les sinuosités profondes des cellules 
scléreuses du tegument séminal. C'est sur In présence de  ces éléments 
essentiels que doit reposer la détermination du piment pulvérisé. 11 
faut noter. en ouire, que le piment ne contient pas d'amidon normal 
et qiie le pirrierit de Cayenrie se distingue spécialerrierit du piment des 
jardins par la structure de son kpicarpe. 
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On effectue aussi le dosage des  cendres. 
Les principales substances employées pour falsifier le piment sont : 

les débris de  céréales, les tourteaux oléagineux, les noyaux pulvérisés, 
très souvent du bois d e  santal  rouge e t  d u  curcuma. 

Poivr-es. - On distingue dans  le commerce deux sorles d e  poivres : 
le poivre noir et  le poivre blanc. 

Sous ces deux états, le poivre est  falsifié par addition ou substitiition 
de graines ou de fruits divers. Au poivre blanc on a substitué les fruits 
de garou,  les graines de  vesce blanche ou vesce d'Auvergne e t  meme 
du poivre fabriqué de toutes pièces. .4u poivre noir on substitue des 
fruits de  genévrier profondément chagrinés et récoltés avant leur 
maturité, des graines de  légumineuses appartenant aux genres Vicia 
et Lathyrus, auxquelles on communique, par une série de  manipulations, 
l'aspect ride, la couleur noire et  l 'âcreté du poivre. 

Ces produits, reconnnissables lorsqu'on les examine isolément, 
pouvant passer inaperçus lorsqu'ils sont  mélangés au poivre, meme 
en notable proportion, l'examen minutieux du poivre entier s'impose 
aux inspecteurs et  aux experts. 

Le poivre blanc entier se distingue de ses succédanés par l'existence, 
sur sa surface extérieure, de nombreuses stries longitudinales, qui 
s'etendent d e  l'un & l'autre de ses poles e t  qui reprksentent les fais- 
ceaux fibro-vasculaires dissémines dans le mésocarpe. 

Le poivre noir se distingue nettement des graines de  Iéguroineuses 
par la forme et l a  disposition de  son hile. 

L'immersion dans  l'eau liede désagrège les poivres blancs factices et 
rend aux poivres noirs artificicls leur forme primitive et  leur aspcct 
lisse. 

Le poivre noir et  le poivre blanc, coupés transversalement, se dis- 
t inguent de suite & l'œil nu de leurs divers succédanés par la nature 
d e  leur amande ou du périsperme farineux, qui présente deux zones 
concentriqucs d'une teinte toute différente, tandis que, dans les autres 
graines, l 'amande offre une  teinte homogène. L'examen microscopique 
des teçunients et  de l 'amande permet de  déterminer l a  nature de ces 
succédanés. 

L'examen et. l a  détermination du poivre piilvkrisé sont plus ddicats 
A effectuer, A cause de l a  diversité des éléments qui l e  constituent et 
des variations que ces éléments pr6scntent dans leur striicture, sclon 
l a  partie du fruit qui les a fournis. 

Les caractères qui doivent étre invoqués pour l a  détermination du 
poivre pulvérisé sont : la présence, la forme, la nature, le groupe- 
ment ,  la coloration des cellules scléreuses localisées dans  le péricarpe 
e t  le tégument séminal ; l'existence de glandes oléifères unicellulaires 
dans  les diverses zones d u  péricarpe ; la forme toute spéciale des ccl- 
lules du périsperme farineux, qui contiennent de l 'amidon dispose en 
grains simples, très petits, et e n  grains composés, étroitement serres 
les uns contre les autres. 

Il est  nécessaire d'étre bien fixé sur la nature et  la diversité des 
caractères des éléments sclCreux qui  existent normalement dans le 
poivre, ca r  l a  plupart des substances qu'on introduit frauduleusement 
dans  le poivre renferment une proportion plus ou moins notable de 
cellules pierreuses analogues. Il n'est pas iiioins nkcessaire d'être fixé 
su r  les diffbrences que le ti!giiment colore d e  l a  graine peut affecler, 
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car il varie notablement selon qu'on l'observe A l a  périphérie, à la 
base ou a u  sommet de  la graine. II faut noter aussi que toutes les cel- 
lules du périsperme ne renferment pas de l'amidon el que celles de la 
périptiérie contiennent seulement de l'aleurone. 

Les falsifications du poivre en poudre sont aussi norrihreuses que 
variees : on le rnélange avec des maLiCres féculentes, divers noyaux 
pulverisés, des tourteaux de giaincs olGagineiises, dont on reléve la 
saveur fade au  moyen de  produits Acres ou aromatiques, tels que le 
galanga, le piment, la sarriette, le fruit de schinus niolle. Le grignon 
d'olives, malgr6 les moyens précis qui on t  été donnes pour sa déter- 
niinalion, parait tiiii~oiirs avnir la préférence des fraudeiirs eri raisuri 
de la modicité de son prix et de la ressemblance qu'il présente avec le 
poivre pulvérisé. La plupart de  ces falsificalions ne peuvent étre revé- 
Iees que par l'emploi du  microscope. 

L'examen microscopique du poivre doit être complété, dans certains 
cas, par uue arialyse cliirriique, consistant dans le dosage de  I'humi- 
dite, de la cellulose, des cendres et  de  l'extrait alcoolique. 

On détermine I'hurnidite en desséchant 5 g r .  de poivre en poudre 
dans une petite capsule de  porcelaine à fond plat, dans l'étuve t i  1100 
pendant deux heures ; la pesee, après refroidissement dans un exsic- 
cateur, doit étre faite rapidement, car la poudre dcsseehee fixe facile- 
ment l'hiimiditi;. de  I'air. 

On détermine le poids des cendres en incinérant le résidu de la 
dessiccation provenant du  dosage de  l 'humidité ; ces cendres sont 
souvent colorées e n  vert par la présence du manganèse. 

La  détermination de l'extrait alcoolique se fait en  epuisant par  
l'alcool 900, pendant deux heu iw .  dans 1111 eppar.eil à c'puisemerit, 
5 gr.  de poivre en poudre mélangé avec une ou deux L'ois son volunie 
de sable lavé; la solution alcoolique est ensuite évaporée à l a  ternpé- 
rature ordinaire dans  des vases à extrait tarés en verre, d'une hauteur 
assez grande polir que le liquide, pendant l'évaporation. ne grimpe 
pas jusqu'à la partie supérieure, puis le résidu est  dcssC.che pendant 
deux heures dans  l'étiive & 100°; on laisse refroidir dans I'exsiccateiir, 
puis on pisse 

On dose la cellulose en faisant bouillir dans  un petit ballon de verre 
1 gr .  de poivre pulvérise avec ,100 cc. environ d'acide siilliiriqne dilue 
au 11100 ; ou rktablit de  tcmps en temps le niveau primitir, en rem- 
plaçant l'eau volatili~tie, ou mieux on fait cornrniiniqiier le hallon avec 
un réfrigérant ascendant ; les cellules scléreuses e t  les parties ligneu- 
ses inattaquees sont séparhcs, par filtration. sur un filtre pesé ; on 
lave ce residu jusqu'à ce que l'eau de lavage ne précipite plus par le 
clilorure de baryum ; on dessèche à 1000 pendant une Iieure ou deux, 
et l'on pése rapidement il l'abri de I'air. 

On peut apprkcier assez rapidement la présence et la quantité de 
noyau d'olives contenu dans un poivre au moyen de la diniéthylpara- 
phenyléue-diamine (ce réactif existe & l'état pur dans le conimeice) ; 
on en prend IIII  peu a u  bout d 'un tube de  verre ; on le délaye dans 
une capsule de porcelaine avec un peu d'eau dislillCe, dans laquelle 
on verse une pincée de poivre suspect; on porte A l'ebullition ; on 
deeante le liquide surnageant le depot, et on lave à plusieurs reprises 
celui-ci avec l'eau distillee. Si l e  poivre est pur,  il conserve s a  teinte 
normale ; s'il a kté additionné de  grignous d'olives pulvérises, ceux-ci 
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apparaissent au fond de la capsule soiis forme d'une poudre rouge 
laquée. 

Safran. - Le saFran ent,ier et le safran pulvéris6 sont I'ob,jet de 
fraudes les plus diyerses, consistant dans l'addition de  substances 
vég&talcs ou de substnnccs minérales. 

Parmi les substances vegélales les plus communément cinployées, 
on peut citer : les fleurs de souci, de cailhaine,  de pivnirie, d'oeillet, 
le safran du Cap, la poudre rie curcuma, l e  bois de  campêche. 

Parrni les substances minérales. ce sont : le borax, le chlorure de 
sodium, I'azotate d'arnrrioniaqne, le siil fate de baryte;  on a aussi uLilisé, 
dans  le rriérrie but, le miel et le glucose. 

Si le safran p r k e n t e  un earactibre suspect, il raut apprécier sa deri- 
sité en se basant sur cette indicat.ion que 50 filaments complets pèsent 
tri,s sensiblement 337 rnilligr. 

Examiner au niicroscope, après infusion dans I'cnu, les e l~ inen t s  
do~i teux,  en se basant siir l a  fornie, la structure et  l'apparence deleur 
épiderme, la presence ou l'absence, à leur surl'ace, de  poils lecteurs 
et dc  poils glandiileux, et, a leur intkrieiir, d e  canaux secrtiteiirs ; la 
forme sp6ciale et les dimensions des grains de  pollen qui accoinpa- 
gnent généralement les fleurs ou leurs debris. 

Pour  procéder à cet examen, il siiffit d'écraser entre deux lames de 
verre les eleirients douteux, qu'on a préalablement fait bouillir dans 
I'eau alcalinisée. 

Pour l'examen d u  safran pulverise, utiliser l a  coloration bleu foncé 
qiie prennent ses elérrients au contact de l'acide sulfurique con- 
centre. 

L'essai microscopique du safran doit étre coiriplete par une ana- 
lyse chimique cousistarit dans le dosage de l'eau, des cendres el  de la 
cellulose. 

Tiés fréquemment, le safran est falsifie pa r  substitution de  safran 
épuise plus ou moins cornpl6teirient et recoloré artificiellement. 

Vanilles. - L'attention de l'expert doit se fixer surtout sur la nature 
du givre qui recouvre la vanille suspecte Le givre naturel se présente en 
fines aigiiilles, dispos6es perpendiculairemerit A l a  surface d u  fruit, 
tandis  qiie le givre artificiel, généralement constitué par l'acide ben- 
zoique, est toujours formé de cristaux, de  forme toute différente, appli- 
ques parallel~rnent a la surface ext(;rieiire de l a  vanille. 

La présence d'un givre artificiel siir une vanille suffjt pour i a  rrndre 
suspecte et  doit portcr l'expert B s'assurer si elle n'a pas été prealable- 
ment  épuisée de son principe aromatique par un  séjour plus ou moins 
prolongé dans l'alcool. 

Les poudres de vanille de  commerce ne sont que des mélanges de 
sucre avec des proportions plus ou moins faibles de  vanille, allongee 
de produits divers. L'examen rriicrosropique de  la poudre, qu'on aura 
fail bouillir dans l'eau alcaliniste, pi.rriiet d'apprécier la nature du 
melange. Les particularités qui doivent servir pour établir la présence 
de la vünillc et  la distinguer des autres substances sont : les ctllulcs 
ponctuées de I'bpicarpe, contpnant un  pigment particiilier et des rris- 
taux prisiiiaiiques ; l'existence de  longs cristaux aiguillés ou raphides 
rt!iinis en faisceaux tout. fait caractérisliques d a n s  qiielq~tes selluleî 
du mésocarpe ; la présence de tubes cristalligénes dans le voisinage 
des faisceaux fibro-vasculaires. 
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La plupart des produits vendus soiis le nom d'essence de vanille ne 
sont que des solutions plus ou nioins concentrc!cs de coumarine ou de 
vanilline artificielle. 

La coloration artificielle de ces pioduils et leur odeur taule diffé- 
rente, du moins en  ce qui concerne l a  courriarine, suffisent priiii iridi- 
quer la fraude. 

Arrè té  nomniant CIEN cliiiiii~tes exprrlrr ciiilépi&s 
pour le prélévciiient e t  l'analyse des eugrtiis. - P a r  
arr?té du ministre d e  l'agriculture du  13 aoùt 1!)07, rendu en execu- 
tion de l 'art. 10 du décret du10 inai 1889 portantreglement d'adminis- 
tration publique pour l 'applicationde la loi du 4 fevrier 1888 conce r  
nanl la rélpression des fraudes riaris le coriiiner ce des engrais, \lM.Alla, 
directeur de la station agronoiriique de Chilleauroux (Indre) ; 
bnciouard, directeur de la station agrononiique de  Kantes (Loire-Inl'g- 
rieurc) ; Baud, docteur és scierices, l ! ) ,  rue Sainte, ii klarseille ; Colomb- 
Pradel, directeur de  la station agrononiique de Nancy (hleorthe-et- 
Moselle) ; Coudon, chef adjoint des travaux chimiques au  lat>oialoire 
dr cliiinie de I'lnstit,iit natiorial agrori»iiiiqiie, & Paris ; Crocbelelle, 
directeur de  la station agronomique d u  Lézardeau (Finistère) ; Duber- 
nard, directeur de  la station agronoinique de Lille (Nord) ; Dugast, 
directeur de la station agronorriiquc d'Alger; Fallot, chiiniste en chef 
d u  laboratoire agricole d e  Blois (Loir-et-Cher) ; Fayolle, préparateur 
de cliirriie arialytique i I'Ecole supérieure de  pliarrnacie de  Paris ; 
Garola, directeur de  la station agronomique de Chartres (Eure-et-Loir) ; 
Gusend, directeur du laboratoire agricole de  Marseille (Bouches.du- 
Khbne); Gastine, chimiste, riie Croix de Regnier, à Marseille [Bouches- 
du-Rhorie) ; Gayon, diiwteur de la slalion agrorioiuique de Uordeaqx 
(Gironde) : Girard (Charles hriloirie), professeur d'aualyse e t  de 
déiiionstration chimiques, chef des travaux chiriiiques A l'Institut 
national agronoiriique à Paris ; Grandeau. directeur de l a  station 
agronomique de l'Est, professeur au  Conservatoire des arts  et  nietiers 
a Paris ; Guillin, directeur du laboratoire de la Société des agricul- 
teurs de France, à Paris ; Houzcau, dirccteur de la station agrorioirii- 
que de Rouen (Seine-Inferieiire);I,agatu, professeur dechimie ii 1'Ecole 
nationale d'agriculture de Montpellier (Ilérault) ; Lindet, prol'esoeur & 
l'Institut national agronomique, à Paris ; Louise, professeur de chimie 
a la Faculté des sciences, directeur de la station agronomique de Caen 
(Calvados) ; Slaret, chimiste, rue Visconti, no 1 8 ,  à Paris ; hlorio, 
ancien professeur de  chiniie aux Ecoles navales de rriétiecine, &Vannes 
(Morbihan) ; Muntz, membre de l'Institut, professeur directeur des 
laboratoires de chimie & l'lristitiit national agronomique, A Par is ;  Padé, 
chimiste, 17, rue du Bouloi, a Paris ; Palurel, directeur de  la station 
agronomique de  Cluny (Saône et-Loire) ; Quenot, ingenieur agronome, 
chimiste expert A Cliaurriont (Haute-Marne) ; Robin, directeur du labo- 
ratoire agricole de Tours (Indre et-Loire) ; llocques, ctiirniste, place 
Armand-Carrel, no 2, iilJaris ; Roger, directeur de la station agrono- 
mique d'Amiens (Somme) ; Rousseaux, directeur de la station agrono- 
mique d'Auxerre ; Saillard, professeur de sucrerie a 1'Ecole nalionale 
des industries agricoles de Douai (Sord) ; Sidersky, ingénieur chi- 
miste, il Paris ; Sully-Thomas, directeur d u  laboratoire municipal de 
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Nimes ; Vignon (LCo), pro.fesseiir A l a  Faculté des sciences de Lyon, 
directeur de la station agronomiqne de Lyon (Rhône) ; Vivier, direc- 
teur de  la station agronomique de M~.lun (Seine-et-Marnej,et Vuaflart, 
directeur de la station agroriorniqiie d'Arras, ont été dekgiits  corriincl 
e h i m i s i . ~ ~  experts pour le préléverrient e t  l ' a n a l ~ s e  des échantillons 
d'engrais. 

vertu de l'article 2 du même arriité, les professeurs departernen- 
taux e t  les professeurs spéciaux d'agriculture sont arljoints aux chi. 
rnistes experts, mais seulement pour le prélèvement des échantillons. 

C o i n n i n o e  dc G e n t i l l y .  - P a r  une délibération en date du 
12 juillet 1907, le conseil municipal de Gentilly (Seine) a decide qu'a 
dater de ce jour et pendant une période de  trois années, les industriels 
qui viendraient s'inslaller sur le territoire de celte commune seraient 
exonérés de tous droits d'octroi sur les matières premières employées 
dans leur industrie. 

I D i s t i n c t i u n  1 i u n 1 ~ r i G i ~ i i e .  - M .  Carripari, de Bayorine, 
membre du Syndicat des chiinistes et  ess;iIeurs de France, a été. 
nomnie Officier d'Acntiénzie. A'ous lui adrcsaons nos sincères fëlici. 
tations. 

EHIIATL'SI 

Dans la partie de  l'article irititule : Dosage d u  cyanure  de potas- 
s i u m  d a n s  les cgunures  i n d ~ i s t r i e l s ,  qui s~ trouve page 3 2 i  (numéro 
d'aoilt lY07),  A la fin de la deuxième formule, au lieu de : Fc(OH), 
lire : Fe(OH)3. 

DEM'ANDES ET O F F R E S  D'EMPLOIS- 
Xous infornions nos lecteurs qu'en qualilé de  secrétaire généra! du Syn- 

dicat des chimistes, nous nous cliargcoris, lorsqui: les tlernarides et les 
ofires le perrneltent, de procurer des cliiriiisks aux iridustriels qui en ont 
liesoin et des places aux cliiniistes qui sont h la recherche d'un emploi 
Les insertions que nous faison; dans les A~inales  sont absolument gra- 
cuites. S'adresser à hl. Criuon, 45, rue Turenne, Paris 3'. 

Sur la dernande de JI. le secrétaire de l'Association des anciens éltves 
de I'lnstilut de çtiirriie appliquée, nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi deinantler des chimistes en s'adressant A lui, 3, rue Jliclie- 
let, Paris (0). 

L'Association amicale dcs anciens 6lbves de l'Institut national agrono- 
inique o s t  à mi:nie chaque annke d'offrir 6 h1M. les industriels, clii- 
rnistes, etc. ,  le concours de plusieurs ingénieurs agrononies. 

I'ri4re d'adresser les deniaritles au siège social de I'hssocialion, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, Sv. 

( IP  g r ï m ~ ~ : s  i1uarititi.s [Ir: CRÉOSOTE pour ON DÉSlRE ACHETER ,3,mpri,gnation nu bois Les malions sutcep- 
tibles de fournir sont priees d'adresser leurs offres au bureau des Annales, 
45, rue Turenne, Earis, aux inilialcs T. H. 

demande eniploi dans industrie oii dans laboratoire d'ana. CHIllSTE lyses. Bonnes rkkrences. S'adresser au Bureau d e i  
Annales, 45, rue Turenne, Paris. aux initiales P. M. 

79 an., diplBrné, 6 ans de pratique daris laborntoire et CHIMISTE ! industrie. ctierclie position d'avenir ; s'intkresserait eren- 
tuellement dans Uri(? iionne alfaire. Exi:ellontes rtiftircirices. S'atirrss~r au 
bureau des Annales, 45, rue Turenne. Paris. aux initiales A .  B. 243. . . 

Le Gérant : C. CHISON. 
LAVAL. - IIPRIXERIE L, BARNEOUD ET c ia .  
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Etade sur les noavelles méthodes 
d'aualyne du beurre, et les règlements d'expertise, 

La falsification dcs beurres par srlditiori de  rnatii:res grasses 
diverses est, dcpuis quelques annEes, pratiquke d'une façon 
réellement scientifique et si habile que les experts chimistes sont, 
dans un  grand norrihro de cas, dans l'impossibilité de tirer des  
conclusions fermas des résultats fournis par les mkthodes offi- 
cielles ou autres et doivent rnarqucir leur iiiipuissance e n  décla- 
rant  marchands ou anormaux des beurres plus que suspects de  
falsification. 

Le beurre de  coco ;~liriientaire, erriployi seul ou c n  niélange avec 
d'autres graisses co~ivenableriient choisies, a singulièrement faci- 
lité le jeu des falsificaleurs et  rendu les expertises de  beurres si 
aléiitoires qiic le parlernent a él,6 saisi d'un p o j e t . d e  dénatura- 
tion de  la margarine et de ses succddanés, afin de parer  A l'im- 
puissance de la science analytique. 

Si la fraude par  addition de coco ou de rn;rgarine est relritive- 
ment asscz facile à déceler, parce que .  pour qu'elle soit rkmuné- 
ratrice, il faut que  Io. proportion de graisse &rangère njoutée 
soit asscz considérable, il n'en est plus de même lorsque le frau- 
deur a eu recours des rnt5langes de  pliisieurs corps gras  végé- 
taux et animaux c:onveriiibleinent choisis et dosés pour  qu'ils 
fournissent des indices  chimique^ et physiques se rapprochant d e  
ceux du  beurre  et que chaque graisse, considérée iadividuelle- 
ment,, ne se trouve plus t1;iiis lc heurrc qu 'en proportion infë- 
rieure à la liinitc: de  scrisibilité [les riiéthodes d'analyse ; on 
comprend que, dans ces conditions, l'analyse puisse se trouver e n  
défaut. 

Les falsificateurs iics bcurrcs ont imiti: les falsificateurs des 
huiles d'olive, qui emploient de  8 ;1 10 p. 100 d'lin iiiélange B 
parties Egnles d'huiles de cotori, d'arachide, d'œillette e t  de 
s6sarric, de  sorte que chaque sortc d'huile rie figure dans  
I'hnile frsiidhe q u ' i ~  1;i dnse de 2 p. 200, c'est-à-dire à l a  limite de 
sensibilité des rbactifs spdciaux. 

Pour la î raude des beurres, o n  vend des rnklanges pr6parks nd 
hoc, et le f raudeur ,  rcnseignk s u r  1s teneur en acides volatils des 
beurres s u r  lesyncls il doit opbrer, sait  j. l'avance la quant i té  

OCTOBRE i9O.i. 
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rnütkihat ique du  rriélarige qu'il peut ajouter sans s'exposer L 
des poursuites. C'est ainsi que  les beurres à indice Reichert 
klevé sont payés avec prime p a r  les fraudeurs, parce qu'ils sup- 
portent une addition plus élevée de  mélange de graisses. 

Comme, dans le coiirani. de 1906-2907, il a C t b ,  publiP, phsieurs  , .  
méthodes nouvelles pour l'analyse des beurres, il nous a p x u  
intéressant de k s  étudier concurremment et de les appliquer à 
l 'examen de beurres purs  ou additionnés de  , l O  p. 400 d'un 
mélange de graisses animales et  vkgktales, afin de savoir si les 
chiiiiistes experts sont riiairilerimt. sxffisaiiirnent armés contre 
les progrès de  la science des falsifjcuteurs. 

Le mClange aiic~iit:l nciis avons eii recours pour  additionner les 
beurres s u r  lesquels nous avons opérd est u n  de  cc:ux signalés 
par  N. le Dr Hotton, corniiie étant des plus employés pour In 
fraude. Ce mélange Il est constitue par  : 

Beurre de  coco alirnentaiie . . .  34 parties 
Oléo-margarine. . . . . . .  80 - 
Keulral lard . . . . . . . .  31 - 
Huile vegetale. . . . . . . .  5 - 

En exph-imentimt sur  des beurres additionnés seulemenl de 
10 p. 100 de ce iiiklange, nous nous sornines place, intentionnel- 
lement! dans des conditions tiks difficiles pour I'nnülyste et trEs 
peu favorables a u x  rnéthodes qu'il s'agissait d'expérimenter, ces 
méthodes nynnt surtout été crékes en vue  de la recherche du coco 
seul ou en mélange avec la margarine. 

Nous nous bornerons à rappeler et à résumer les méthodes que 
nous avons employées pour cette étude, sans insister sur les 
dktails techniques, que les intéressés pourront trouvcr dans les 
notes originales de leurs auteurs. 

La méthode des indices argentiques, préconisée par  MM. Vys- 
inan et Reijst pour  la recherche du  coco dans les beurrrs, 
repose s u r  cette observation que, dans les beurres purs, les aci- 
des volatils solubles prkipi tables  par  l'azotate d'argent, en solu- 
tion neutre, provenant de la saponification (le 5 gr. de beurre, 
sont entraînés daris les premiers 210 cc. de  distillntuin recueillis 
conforrr ihent  A la rriéthode Reicliert-Meissl, tandis qu'avec les 
beurres additionnés de coco, cette graisse étant riche en acides 
cüproïque et capryliqut:, ces ncitles lie sont entraîr ik  que partiel- 
leiiient dans les 2 10 cc. d e  distillr~tuin. Si donc, api+s avoir déter- 
miné l'indice l k i c h e i t  e t  l'indice argentique d u  l e i  distillatum. on 
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fait une seconde détermination du m h e  indice sur une nou- 
velle prise d'essai de 5 gr. de beurre, qu'on recueille 300 cc. 
de distillaturn et qu'on en détermine l'indice argentique, ce 
second indice sera toujours égal ou inférieur au le1 indice argen- 
t i q i ~ q o u r  les heiirres purs (1), tandis qu'avec les beurres 
cocotés, le second indice sera toujours supkrieur au  pre- 
mier (2). 

L'intérêt de cette méthode réside en ce qu'elle ne fait interve- 
nir quela valeur absolue de l'indice argentique, sans qu'il y ait 
à tenir eornpte des variations de composition des beurres purs 
et des beurres dits anormaux. Les r6sult:~ts cités par les auteurs 
de la mcithode sont trhs concluants en ce qui concerne les beurres 
additionnés de 5 à 10 p. 100 de l~eurre de coco ; niais ils peuvent 
étce en dkfaut lorsqu'il s'agit de beurres fraudés par un mélange 
de matières grasses, par exemple, avec 10 p. 100 du mélange H, 
cornme le prouvent les deux expériences suivantes : 

A .  Beurre pur d'lsigny, additionrié de 10 p. 100 du rriélarige H. 
l e 1  indice argentique. . . 6,18 
ZC - . . . 5,80 

13. hI&rne beurre pur d'Isiany, additionné de 10 p. 100 d'un 
inPlange K, constitue par coco, karit6, oléo, neutral lard, à par- 
ties égales. 

ler indice argentique. . . 6,16 
Ze - . . . 5,32 

L i  méthode des indires argentiques, appliquée à ces rn6lan- 
ges à 10 p. 100 de graisses EtrangPres representant 3,4 p. 100 de 
coco, n'a donc pas décelti la présence du beurre de coco. 

Nous nous croyons donc autorisé à conclure que, si la 
nilthode des indices argentiques peut confirmer la prksence du 
coco, un résultat riegatif n'est pas de nature à infirmer les résul- 
tats fournis par d'autres méthodes, lorsqu'il s'agit d'un beurre 
falsifié par addition d'un mélange de diverses matiéres grasses, 
cornrne le mélange E T ,  et qu'il y n dans le beurre moins de 
5 p. 100 de coco. 

La niétliodedeMM. Muritz et Coudon, imaginée pour la recher- 
che du beurre de coco, consiste h délcrininer dans des conditions 

(1) Annales de  chimie analytique, 1906,  p. i21. 
(2) Au Corigr&s de laiterie (mars 1907).  M.  Wysman a dit avoir rencontré, 

depuis la publication de son travail sur les indices argentiques, quclques 
beurres purs faisant exception à cette rejle. 

(3)  Annales de chimie analytique, 190Z,  p. 28l et 342 ; i 90.5, p. 96. 
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spéciales d e  distillation la teneur d u  beurre  e n  acides volatils 
solubles dans l'eau et en acides volatils insolubles, acides expri- 
més en acide butyrique pour  100 du beurre, e t  à calculer le rap- 
port : 

Aciden volatils insoliihles 
Acides volatils solubles 

X zoo 

U'aprris l'analyse de  107 6chantillons de beurres purs  aiithen- 
tiques, effectuée par  les auteurs, les beurres purs  donnent : 

Aci i les  saliililcs Acides  i n r o l u l ~ l a s  Rapport 
- - - 

Winimurn. . . 4,79 0,50 l i r i ~ u .  . . 9,1 
Maximum. . 6,01 0,8i Maximurri. . . 1-5.6 
Moyenne . . , 8,4  . 0,ti52 Moyenne. . . 12,O-i 

Le beurre de coco essxyb par cette m(Miode donne un  rapport 
de  250 ri 280. 

Une addition d e  beurre de  coco nu h ~ i i i r e  d e  vache aura  donc 
pour effet d 'augmenter  la teneur en acides insolubles, de dirni- 
niier les acide> soluliles et p a r  suite d d e v e r  le rapport  

 cid des volatils insolubles 
a u  del& de 15,6. 

Acides volatils solubles 

Nous avons appliqiii: la inCthorle de M M .  nluntz et  Coudon ii 
I'exa~rieri des rrièrries beurres rriélarigés q u e  ceux utilisés pour 
l'essai par  l'indice arçeritique rapporté  p lus  haut ,  et nous 
avons obtenu : 

A .  Reurre pur Isigny + 10 p 100 d u  mélange H. 
Acides volatils solubles . . . 4,72 
Acides vcilatils insolubies . . 9,29 
Rapport : 48. 

ri. Méme beurre pur + 10 p. 100 d u  mélarige K 
Acides volatils solubles . . . 4,69 
Acides volalils insolubles . . 1 4  
Rapport : 30. 

On voit quc la m@tbode .\luntz et Coudon a, dans ce cas, 
indique nettement la f:clsification, ;durs que les indices araenti- 
ques étaient en défaut. 

Nous ne pensons pas, toutefois, que ces essais prouvent que la 
méthode de MM. Muritz et  Çoudon permette de d6celer en toute 
assurance moins de 5 p .  100 de hciirre dc coco .et que la fdsifi  
cation par  le coco seule, indiquEe par  un rapport plus grand que 
l&9,  puisse être mise en évidence par  cette méthode. Nous avons 
reconnu, en effet, que le saindoux p u r  et le beurre de karité, 
essayés par  la-  méthode Munlz et Coudori, donnent des rapports 
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trhs élevés. Cela explique que cette méthode ai t  décelé la falsifica- 
tion dans le rnklange de  AH et  AK, le neutral lard, le coco et le 
karité s'étant additionnés pour  a u g n e n t e r  le chiffre d'acides 
insolubles et augmenter le rapport .  IJn beurre additionné de neu- 
tral lard seul ou de karité. pourra  tlo~ic &lre corisidéré, B, la 
lurniére du  procédi: Muntz et  Coudon, comme beurre cocoté. 

.En appliqiinnt la méthode de MM. Muntz et  Coudon au sain- 
doux pur ,  nous avons étC ainené A reconnaître que, bien qu'en 
oplrant dans des conditions aussi identiques que  possible, les 
résultats variaient notablement d 'un essai à l 'autre e t  que le rap- 
port restait toujours trés sup6rieur ë celui du  coco. U'autre part ,  
le Ministère de  I 'A~ricullurr,  aurait  fait analyser des kchantillons 
de beurres cocot6s B, différentes doses, et les rksultats auraient 
démontré que la rnfdhode ne donne pas des résultats concordants 
et qu'elle ne peut fournir des résultats quantitatifs. S o u s  rappor- 
tons ci-dessous les expériences que nous avons faites s u r  le sain- 
doux pur. 

Saindoux prkparé a u  laboratoire, parties égales panne et toi- 
lette : 

Oléorefractorn&tre 12,s (normal) 
Acides volatils solubles - 0,0704 
Acides volatils insolubles - 0,677 
Rapport : 962. 

1.e mSme saindoux, essayt': aprEs trois mois de  conservation B 
l'abri de  la lumibre, a donné les résultats suivants : 

Oléoréfractométre - 80 
Premier a s a i  Deuxième essai 

- - 
Acides volatils solubles . . 0,440 0,432 
Acides volatils insolubles . . 0,1496 0,396 

Rapport : 34. Rapport : 91,8. 

Srlindoux d u  commerce (expertisé) : 

Oléorefractomètre - 1 O 
Indice de coco - 64 

Premier essai Dauxième essai - - 
Acides volatils solubles. . . 0,246 0,088 
Acides volatile insolubles . . 4,214 8,007 

Rapport : 493. Rapport : 689. 

Le beurre de  karité nous a donné, p a r  la méthode Muntz e t  
Coudon : 

Acides volatils solubles. . . 4,665 
Acides volatils insolubles . . 0,94 

Rapport : 20. 
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L'indice R1ougn;~ud représente, pour 5 gr. de beurre, les 
acides volatils insolubles dans l'eau, exprimés en cc. d'alciili 
décime. 

On détermine cet indice a p r k  avoir fait le neichcrt sur 5 gr. 
de beurre, en dissolvant dans l'alcool les acides restks dans le 

N 
condensateur, qu'on titre avec l'alcali - .  

4 O 

D'après M. Mougnaud, avec lcs beiirres purs, l'indice peut 
varier de 1,s à 2,'s ; avec les beurres cocotk, l'indice est henur.niip 
plus élevé. 

La détermination de cet indice, faite sur des beurres purs 
additionnés de rnélange H, a indiqué nettement la falsification 
dans le même sens que la mbthode Muntz et Coudon. 

La détermination de cet indice, ne nécessitant ni opération, ni 
appareils spk iaux ,  devrait pouvoir remplacer avantageusement 
la rriétliode Muntz et Coudori, car elle perme1 d'obtenir les 
m h e s  renseignements d'une müriière plus simple et plus 
rapide. On peut, en outre, d'après M. Ilalphen, en tirer le rnp- 

indice Xougnaud  
port : X 200, q u i  reprhente un  certain inti- 

Reichert  

rbt, puisque, pour les beurres purs, ce rapport ne doit pas Stre 
supérieur il 7 .  

( A  suivre). 

P a r  M .  ALBERT GA~CIA, de Lima (PGeou) (1). 

Sous ce titre. M. Pozzi-Escot a publié, dans le nurnéro d'avril 
2907 des Annales de chimie annLgtigue: p.  135, un  article dans 
lequel il dkcrit et critique un uréomètre que j'ai imaginé et dont 
j'ai moi-mèrne d6nn6 la description dans les mémoires de 1'Ins. 
titut d'hygiène de Lima correspondant h l'année 1905 ; je désire 
présenterquelques observations en réponse à la note deM. Pozzi- 
Escot. 

Tout d'abord, je ferai remarquer que $1. Pozzi-Escot, en décri- 
vant mon uréornétre, en admet irriplicitement l'originalité ; 
aussi les réflexions qui  vont suivre n'ont-elles nullernent pour 

( 1 ) N .  B. Nous donnons volontiers l'hospitalité di: notre Recueil i la 
note que nous adresse M .  Garcia, niais nous sommes bien rksolus ns 
pas  laisser s'éterniser d;i.riri nus colunnes u n e  polérriique ~iortarit sur u n  
suLiet qui ne prksente qu'un interét secondaire pour nos lectcurs. 
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- 391 - 
but derevendiquer la paternité de l'appareil, puisque cette pater- 
nité n'est pas contestée. Je veux seulement examiner la valeur 
des critiques de M. Pozei-Escot. 

Dans son article, M. Pozzi-Escot dit : « Le principe qui a 
a guide l'auteur et auquel il paraît attacher une grande impor- 
« tance, consiste B 
a .faire rSagir l'hy- 
« pobroinite de soude 
« sur l ' d e  dans le 
c vide, pour aider ln 
a réaction ; cette con- 
a dition ne nous pn- 
u ra.Et pas utile, car 
a les meilleurs uréo- 
n mètres sont des ap-. 
a pareils à szwpres- 
a sion, tels que celui 
a de M. A. Job, qui 
n donne des résultats 
a parfaits ». Je ré- 
pondrai que, si mon 
azotom6tre eht été à 
surpression e t  pareil 
& celui de M. Joh, je 
ne l'aurais pas fait 
connaître comme nou- 
veau. - 

M. Pozzi-Escot pro- 
pose d'apporter à mon 
azotométre une modi- 
fication consistant 9. 
supprimer le robinet 
latérnl B et le rem- 
placer par un robinet 
h trois voies C. 

Je considhe cette rnodificiilion cornine n'étant pas heureuse ; 
en effet, les liquides qui se trûuvent dans l'appareil, après que 
l'azote résultant de la dbcoinposition de I'ur6e par l'hypobromite 
de soude s'est dégag&, ont une densité assez considérable, et il 
m'a sembl6 qu'il y avait intérgt & ce que l'eau s'écoulant dans la 
1)iirette par I'entonnoir D ne se mélbt pas avec ce 5az et conser- 
vdt la inéme dcnsit6 dans l'entonnoir et dans la burette. Tel est 
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le motif pour lequel j'ai plncE le robinet B h la p l w e  qu'il occupe 
et  donné un  volume considErable à la partie de la hnrette qui se 
trouve au-dessous du  robinet et dans laquelle s'accumulent les 
liquides employés pour  la rkaction. 

M. Pozzi-Escot propose encore d'apporter a mon azotoni&tre 
une  autre  iriodification, consistant à remplacer l'entonnoir il 
p a r  u n  tube à niveau dont la forme cylindrique permet d'appré- 
cier plus facileinent l'kgalité de niveau ; dks lors que la forme de 
la burette est changée, on peut admettre l a  iiiodification recom- 
mandée par  M.  Pozzi-Escot, mais, en raison d u  volurne de mon 
azotoniètre, je  ne pouvais songer k adopter u n  tube B niveau 
dont la capacité eht 6té insuffisante 

Quant A l'uréomètre qu 'a  construit M. I'ozzi-Escot, il diffkre de 
mon azotomètre par  ln suppression de la cuve à eau,  qu'il rein- 
place par  une  ampoule destinée k renfermer du  mercure;  or 
cette cuve h eau fait pr6cisérncnt le rriérite d'innorribra1)les appa- 
reils einploy6s dnns tous les laboratoires, depuis la classique 
burette à gaz d e  Henipel, jusqu'ti I'azotomètre de Schifï, pour 
ne  citer q u e  ceux-là, et ils sont t r i s  appréciés, bien qu'on 
puisse leur reprocher la difficulté d'obtenir l'éqiiilihre de tempé- 
rature.  

II suffit de comparer les deux appareils pour  voir que I'uréomè- 
t r e  Pozzi-Escot n'est qu 'nne  légère modification d e  rrion azoto- 
mètre, modification peu heureuse, puisqu'elle en supprime les 
avantages 

En efl'et, au  lieu de  faire le vide dans toute l a  burette, isolant 
airisi le mercure, qui  sans  cela serait t r i s  rapidement souillé par 
les réactifs, il a t tache et dktache u n  tube d e  cüoutchouc, manipu- 
lation trEs inconiiriode. 

D'ailleurs, j'ai p u  faire fonctionner nion azotom&tre, sans me 
servir du  robinet U, e n  suivant  les indications de M. Pozzi- 
Escot, ce qui est encore une preuve du  peu d'originalité deson 
appareil.  

Enfin, M .  Pozzi-Eseot coniniet une  erreur  grave dnns le fonc- 
tionnement de  son apparei l .  

Lorsque l'équilibre de ternpPrature est v établi et que l'égalité 
de niveau est obtenue d a n s  la  cuve b eau,  le gaz mesuré ne se 
trouve pas soumis à une  pression égale à la pression atmosph& 
rique, ainsi que j'ai pu le constater pratiquement. En efyet, en 
raison de  la petitesse de  l'ouverture du  robinet C ,  la diffusion 
dans l'eau de  la cuve des liquides résultant de l a  réaction dans 
la burette, est très lente (S'c heures environ: ; il en resulte une 
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iflégalité de densité entre les deux liquides de  la burette et de la 
cuve. 

Donc, t an t  que la  diffusion ne sera  pas compléte, les liquides 
résultant de la réaction Ctant heaucoup plus denses que  l'eau, 
l'azote mesuré supportera (malgré l'égaliti: des niveaux) u n e  pres- 
sion inftkie~ire à In pression atmosphérique. 

R'nuvcilc réactloo caractérintiqac du iiickel, appli- 
cable R la e~ractCi-isatinn inntantsnée d a  iiicliel 
en préfience d'ane qntiiitité quelcniiquc de  colialt, 

Par M. Errm.  Pozzi-Esco~. 

11 n'est pas de  chimistes qui  rie connaissent la difficult6 qu'on 
éprouve à caractériser u n e  faible proportion de  nickel en prk- 
sence d'une quantité importante de  cobalt. 

On a propose, pour  résoudre cette question, u n  grand nombre 
de prochdés, qu'il suffit d'étudier d e  priis pour  se  convaincre de  
leur imperfection, et généralement on est obligé de  recourir IZ l a  
méthode longue et  peu exacte d u  nitrite d e  potassium ; c'est IL, 
du reste, la méthode que Fr6sénius recommande. Je ferai remar- 
quer, en outre, que les rEactions connues des sels de nickel purs  
sont en réalit6 peu sensibles et qu'il est facile, avec un peu d'inat- 
tention, d e  laisser passer dans une analyse une faible trace de  
nickel. 

J'ai été particulièrernent frappé des difficultés qu'éprouvent les 
élkves, dans  les laboratoires, CI elfectuer cette caractérisation. 
Aussi a i- je  ét6 conduit à faire quelques recherches s u r  ce sujet,  
fit j'ai pu trouver une nihthode qu i  nie paral t  rkpondre à tous les 
desiderata. 

Cette indthpde repose sur  ce fiiit que  le molybdate de nickel 
est insoluble dans une solution aqueuse faiblement acide et en 
présence d'un excès de  molybdate alcalin : a u  contraire, le molyfi- 
date de cobalt est excessivcirient soluble dans ces conditioris: Je  
rappelle qu'on ne sait que  très peu de  chose sur  le molvbdate de 
nickel, don t  la formation p a r  double décomposition, entre un 
molybdate alcalin et  un  sel de nickel, n'est pas mentionnée dans 
le Traité de chimie minirale de Moissan, ni dans le Dictionnaire de 
chimie de W u r t z .  

Dans le cas d'une analyse génCrnle, on applique l'observation 
préc6dente de la nianikre suivante : les sulfures d e  cobalt et de 
nirkel sont dissous dans l'eau rQaIc, et la solution oliteniie est 
neutrnlisCe presque exactement p a r  l'arriiiioiiiaqoe ou la soude 
caustique, tout en ayant soin rie lui conserver une très I&i:re aci- 
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dité, et l'on ajoute u n  excès de solution aqueuse saturée de 
molybdnte d'ammoniuin ; on chitufle douceriicnt, en agitant,  jus- 
que vers 60-70"; En présence du cobalt, la solution prend une 
coloration rose t rès  nette, mais  ne prkcipile pas, et, s'il y a di1 
nickel, il se forme un  prdcipitt:. hlanc verdâtre et cristallin pliis 
ou  moins abondant ou siiriplenient un  louche, mais, daris 
tous les cas, s'il n'y a piis de nickcl la solution reste absoluirient 
limpide peridant plusieurs heures. Ln formation d'un trouble ou 
d'tin précipitd est l'indice ceitiiiri rle la prtJsence du nickel, en 
l'absence Je  inCtiiux tiutrrs qiic le cohnlt. Ln rEnction est appli- 
cahle a u  cas de  sels de nickel purs  ou en prbsence d'autres d i ; -  

ments  et  doit étre considérde coinine l'iint: des meilleures réac- 
tions de  ce mBtal. 

Si l'on veut poursuivi,e la cai~acti;risutiori des i.,lérnents, on filtre, 
et,  dans  le filtr:itiiin, sc trouve tout le cobalt ; sur  le filtre reste le 
molybdilto de nicltel : on le lrivc avec uiic solution satiirée de 
molybdate d'a~rirnoriiuril, et l'on y caractérise le nickel avec faci- 
lité aprbs avoir éliniiné le molybdène. 

Cette rndthorle permet de  cerrictériser avec iine absoliie certi- 
tude de trés faibles qunntitks de nickel en r>rFtxnce d'un grand 
excès de  cobalt; c'est ainsi qu'un é l h e  inexpérinient6 peut carac- 
tériser en iiioins d 'une  rriinute 1 cgr. de riickel, en présence di! 
500 fois son poids do cobalt. Aucune des méthodes connues 
jusqu'ici n e  permet d'arriver ü. cc: résultül. 

Jerne propose do détcrrnincr la formule du molybdatede nickel 
ainsi ohteriu e t  d'étudier si ce prockdé ne pourrait  pas être appli- 
qu6 au dosage du  nickel. 

R'ouwcllc iw5nrtion i i i ici~oclii iniqiic c l i n  nickel, 

l ' t~r M .  M.-EMM. l'ozzi-Escn~. 

Les réactions qu'or] possi.de pour la caractérisation inicro- 
chimique du nickel soiit tout ;i fait insuffisüntes et, comrne le 
fait Lrks jutlicieuseirier~t otiserwr M .  13elireris, rrietterit fortement 
a 1'6preuve la palicnce do l'observateur, c a r ,  en présence de  
trks fortes quantites cl(. cobalt, la cartictérisation devienl p r w  
que impossitile . 

La nouvelle réaction du nickel que j'ai indiquée ci-dessus 
(précipitation ii 1'ét;tt de  iiiolybdate d e  riickel en prksence d'un 
exci?s d e  molybdate alcalin) fourriit une rkaction microchi- 
niiqut: qui est d'urie excessive serisil)ilit6 el qui  conserve toute 
sa valeur en prisence d'une quantité quelconque de  cobalt. 
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Le molybdate de  nickel qu i  se forme, même en présence d 'une 
masse de cobalt mille fois supérieure B celle d u  nickel, est cris- 
tallin et se présente sous forme d e  petites lamelles carrées, 
extrêmement nettes, brillantes e t  &fringentes, dont  les angles 
sont assez souvent modifies. 

Pour appl iquer  la réaction, on  sui t  la m & m e  technique q u e  
pour la riléthode qualitative 
géuérale ; on concentre 
préalablement s u r  l a  ln- 
nielle porte-objet plusieurs 
gouttes de In solution sup- 
poske renfermer d u  nickel ; 
on ajoute une  petite goutte 
de solution saturée de  mo- 

O a lybdate d'arnriioriiurn ; uri 
chauffe vers  600, e t  l'on exa- O 0 Q "  

mine. Si l'on n'obtient au-  
cune cristallisation d u  pre- 
mier coup, il faut reprendre 
par une goutte d'eau distillée 
et  chauffer de nouveau ; p a r  Molylidate de nickel. 

refroidissement, on est cer- 
tain d'obtenir quclqucs larnelles de niolylidate d e  nickel s'il y a 
la moindre trace de ce m6tal en solution. 

La seule précaution & observer est d'opérer en solution pres- 
que neutre, et, si possible,  ri I'ahsenre des rri6t;iiix autres que  
le cobalt ; quant  à. ce dernier métal, il n 'exe~ce aucune influence 
sur la réaction, quelle que soit sa proportion dans la solution. 

Sur le: d o ~ q e  r l i i  tannin pur I'lrmdc, 

Par M. H. C o ~ u ~ ~ s a u r . .  

M. Ferdinand Jcan a décrit  dans la Reaue industrielle ('1900, 
p. 36), une rrikthode de dosage du tannin btisie sur  la proprikté 
que posskde l'iode d'titre alisorb6 p a r  le tannin. II prépere une  
solution titrée contenant, p a r  Iitrc, 2gr.i d'iode dismus A la 
faveur do 6 g r .  d'iodure de potassiurn. Cette solution est ajoutBe 
goutte B goutte h une  quantité d é t e r m i d e  d'une solution Btendue 
de tannin, e t  cela jusqu'h ce qu'une goutte du mClange, portée 
sur  u n  papier ainidonnk, laisse apercevoir une teinte bleue. 

A prerniére vue, cette méthode parai t  d'une simplicité rcmar- 
quable, ruais il n'en es t  plus de m h e  lorsqu'on veut la mettre 
en pratique, e t  j 'ai constaté que les résultats qu'on obtient sont 
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extréinement variables, suivant qu'on fait  coulcr la solution d'iode 
plus ou moins  rapidement ; de plus, l a  fin de  l a  réaction est 
difficile e t  toujours incertaine à saisir.  
. J'avais d'abord apporté à cette méthode une modification con- 
sislarit à ajouter uri grand excès (l'iode k la solution t;~ririique 
analyser, puis à t i trer l'iode non absorbe avcc une  solution d'hy- 
posuifite de soude équivalente ii la solution d'iode employée, 
mais  les résult:~ts que j'ohtins dans cette voie n e  furent pas plus 
satisfaisants ; suivant le t m i p s  qu'on laisse I'inde en contact avec 
le tannin,  l'absorption est trks différente, de telle sorte que, 
rii2iiie après deux Jours  de contact, la propriété absorbante du 
tann in  vis-à-vis de l'iode é t i~ i l  ericore iiiiiriifestt:. Yktarit pas par- 
venu h saisir l 'instant précis ou l'i~lisorpiion 6t:iit cornpli:tc, 

j'abantlonnai ccs  cherches infructuecises. 
Celles-ci viennent de m'Etrc remises en iiiérnoire pitr la lecture 

d'une note de M .  Boudet, parue dans  le B z ~ l l ~ t z i i  de In Sociéti chi- 
m i p e  du 5 septenilire 2006, no  26-17, page 760;  dans celle-ci, 
I'iiutcur eiiiploie une soliition titrée tl'iode ainsi coinposbe : 

Iode p u r  et sec . . . . . . . .  4 gr. 
Iodure de  potassium . . . . . .  8 g r .  
Eau distillbe : q .  s pour  faire . 2 .O00 cc. 

pilis une  solution d'hyposulfite soude équivalr!nte ü. In préckiente 
e t  conslituée corriiiie suit : 

IIyposulfite de  soude . . . . . . . .  7gr.820 
. Eau distillée : q.  s .  pour  faire . 1 .000cc. 

D'aprks l'auteur, l g r .  d'iode doit se combiner ù 2 y . 1 3 7  de tan-  
nin pur et sec. 

La fin de la réaction est indiquée par l'enipois d'amidon, et 
l a  durée de contact entre les deux corps a été fix6e par l'auteur à 
deua heures. 

Reprenant riies précédentes expériences, je  préparai  une solu- 
tion de tannin titrée, employant pour  cela une dcs meilleures 
marques cornnierciales, dite talinin ri l'éther eztl-rr, desséchée à 100° 
jusqu'à cessation de perte, et je fis agir,  sur  une quant,itÉ, déter- 
riiinée de  cette solution, penrlant des tenips variables. une qiiitn- 
ti té déterminke de solution d'iode, en m e  plaçilnt diins des contli- 
t ions de concentration sensiblement les niémes que celles indi- 
quées par  M. Boudet ; les rksultats obtenus ont  ét6 les suivants : 
Au bout d'une heure, Ig r .  de tannin a absorbé igr .270 d'iode 
- de 2 heures, I g r .  - igr .460 - 
- de 3 - Ig r .  - - 2gr.778 - 
- de  4 - ig r .  - - 2gr.286 - 
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Au hoiit de 12 heures, une quantité déterminée de tannin avai t  
absorbé près de 5 fois son poids d'iode; au  bout de 9 k 10 jours, 
cette a1)sorptiori Etait d e  10 fois environ. 

Ces chiffres confirmaient ines premiers essais e t  prouvaient que 
le dosage du  tannin au  moyen de l'iode ne peut conduire qu'8 des 
résultats erronés, puisque l'absorption est proportionnelle au  
tempset que celle-ci ne parait  subir  aucun temps d'arrSt ; de  plus, 
si l'on compare le rrisultnt oblcnu a u  bout de deux heures  avec le 
chit'frc tlonnk par  M.  Houdt:l, on constate une très s rande  diff'k- 
rerice. 

En outre, il est fort ~ ) robable  que les tannins extraits de diverses 
matières premières doivent se conduire t rès  difl'éreinirient avec 
l'iode, lout a u  moins quant  h la rapiditk d e  l'absorption. 

Sur In f i r ~ t i c m  des sabstaooen clilmiqucn 
par Ic: papier ir filtrer? 

Par M. .\lausir;n, pharmacien a Gannat. 

I 
Dans le numéro tlc noveiiibre 1906 de  ce Recueil n paru  

u n  extrait  d'un triivail pulilii: dans le Bulletin de la Sociité de phnr- 
macie de Bordeaux par  M. L n l ~ a t ,  qui  a soumis à. u n  contrôle 
rigoureux les faits que j'aviiis s i g p l é s ,  cn 2902, à. la Socikté de 
pharmacie de Paris  (1). Bien que M .  Labat reconnaisse que le 
papier à filtrer est susccptilile de fixer les alcalis ou les alcalino- 
terreux, les proportions qu'il a trouvées sont ~ y i  peu dif'f'érentes 
de celles que j'avais avaricécs. O r ,  le contraire serait plutôt sur -  
prenant, car, s i  j'ai indiqiié q~ielques chiffres que m'avaient four- 
nis mes expériences. c'était surtout pour donner une idée du 
ponvoir fixateur rlii papier.  11 serait, en effet, difficile de  réaliser 
plusieurs essais dans des conditionsabsolument identiques, méme 
en s'attachant h n'utiliser que des papiers de m6me marque. 
N'oublions pas qu'il nr: s'agit pas l a  d'une sulistance chimique 
pure, dbfiriic, présentant toii,jours les mémes conditions (le poro- 
sité et de  poids ponr les mérnes surfaces, c'est-k-dire toujours 
idcntiqueinent semblaldr: B elle-rnéme ; d'autre part,  il est irnpor- 
tant de tenir coinpt,e di] ttiiips durant  lequel a lieu le contact 
avec le papier. 

Quant :LU suiiliiiié corrosif, h la morphine et a u  sulfate neutre 
de quiriirie, p u r  lesquels aucune fixation n'a été observée par  
M. L:~b:it, unci vérification est cxtrémement facile S faire, et, 
contrairement a u x  rayons N, que 'seules quelques personnes pri- 

(1) Voir ;lxnalr?s dc rhimie analgtique. 190.2, p. 3 4 1 .  
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viliigiées peuvent arr iver  R observer, l'essai est k la portée de 
tous les expSriiimitateurs. 

Si le dosage de quantités irifiriitésirnales (le mati t res  peut pré- 
ter  k rpelqiies différences, il suffit, dans notre cas, pour siinpli- 
fier I'Spreuve, d'opérer s u r  des  solutions assez étendues et en 
présence d'un poids d e  papier relativetrient assez considérable 
pour fixer la totalité du  métal ou de l'alcaloïde. 

on peut vérifier ces faits e n  suspendant une  bande de papier 
Chardin (lavé à HCI, puis à l'eau distillée jusqu'à r6action neu- 
tre) de O m .  20 de hau teur ,  au-dessus d 'un  verre renfermant 
quelques cc. de soliitiori [le siihliniéà 2/10.000. 1,orsqiie la hnii- 
teur  humide a atteint, pa r  capillarité, Oin. 22 ü. Orn. 13, on enlève 
avec des ciseaux toute la partie inférieure d e  la bande qui était 
immergée dans le liquide, et on laisse sécher coinpl&tei-rient. En 
déposant ensuite, avec un agitateur, de  distance en distance, sur 
cette bande, une goutte de soliitiori de rnoriosulfure de sodiurri h 
1 p. 100, on peut constater que, s u r  l a  totalité de la partie ren- 
due humide par  capillarité, pliisieurs centiinètres, k piirtir d e  
I'extrérriité supérieure de In bande, ne donnent pas  la coloration 
rlu siilfiire dl, mercure. 

Il 'un autre  cbté, si, dans  20 ~ c .  de la rriénie solution, on intro- 
dui t  5 gr .  de papier & filtrer lave. de  f ' a~on  h l ' immerger coiiiplE- 
tement, et qu'aprcs deux heures d'attente, on compare le liquide 
exprimè avec la inêine solution non suuniise l'kprcuve d u  
papier,  on coristi~te (pie seul le prerniw reste incolore. 

De niéiiie, avec le  chlorhydrate de inorphirie nu millième. La 
vérificaliori de la liaridc! se fait 2 I'üirle d'urie solution k 5 p. 100 
de  perchlorure de fer officinal ; c h q u e  goutte dkposke sur la 
11antk desséchée pixisente s u r  son poiiitour, lorsqii'elle est sèche, 
u n  liseré bleu verdâtre caractéristique, qui marique totalement 
s u r  une grande partie rlc In 1,antlr.. 

En niettant 5 gr. de papier en contact avec 20cc. de la méine 
solution, pendant quelques heures, on constate, avec le inéme 
réactif ferrique, que 1;i coloration caractéristique, qui se fait au 
bout de quelques instants sur  Iii solutiontkmoin, n'apparaît plus 
avec celle qu i  a subi le corit;~ct du  papier.  

Daris les expériences de cl: genre, il s 'agit le plus souvent de 
fixalion d'ordre exclusivenierit physique, coirip:rrable, comrrie je 
l'ai dit ,  h la teinture s u r  étoffes. 

Voici encore un  essai assez probant : u n  tube de verre creux de 
1 mBtre d e  longueur est coudé à 10 centim. d 'une de ses extré- 
mités et à 13 ceriLiin. de l 'autre, d e  fiilon ;I le  transformer en 
siphon ; on garni t  ce tube, s u r  toute sa  longueur, de grEs pul- 
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véris6 et calciné, qu'on rimintient chaque cxtrkmité p a r  u n  
petit tampon de coton de verre ; l 'appareil est plongé ensuite, 
par sa petite branche, dans urie solution d(: chlorhydrate de mor- 
phine au milliéme ; peu de temps après, le tube se  trouve tot,ale- 
ment mouillé, et l'on peut alors recueillir plusieurs cc. des pre- 
mières portioris kcoulées, qui  rie dounerit, par les réactifs, aucun 
cxractère des alcaloïdes. La base a donc ét6 fixke e n  petite pro- 
portion. 

La grosseur des pores. ainsi quc  la firitisse de  la @te du papier, 
exerce une influence manifcstc sur  la fixation Ainsi, une solu- 
tion étendue de  bleu d'indigo n e  donne, dans l'expérience de  la 
b:mde de papier,  aucune zone incolore. Cepent1:int si ,  dans  cette 
rrièrnc solutiori,on plonge des bougies de porcelaine de  difl'érentes 
m:irqucs, on constate, siir chacune d'elles, une zone incolore 
d'autant plus étendue que les pores de la porcelaine sont plus 
Etroits. 

II n'y a  pas  lieu de s'étonner que N. I)enigZs, pas  plus  que  
JI. Ileycke, cités par  h l .  Labat,  n'aient pas signal6 de fixation 
du sublimé par le papier. En effet, la proportion fixhe est évi- 
dcnk lorsqu'il s'agit de solutions trFs dilutks, tant  que la  subs- 
t:irice mise e n  jeu s'expriiiie par des rnilligr., niais elle doit 
nécessairement passer inaperçue lorsqu'on a k filtrer une solu- 
tion de sublimé rclativeinerit cuncmtréa, car, lorsque la propor- 
tion de sel mercurique fixablc a été atteinte, clle n'augmente 
plus, quel q u e  soit le volunie dr, la solution k filtrer et quel que  
soit son titre. 

Je rappellerai kgalernent, comme je l'ai d6jb d i t  d a n s  l'ktude 
que j'ai publiée, qu'à. propos du  sublimé, je n'ai pas été le pre- 
micr à parler de sernb1;tble fixation. Dès 1893, JI. Léo Vignon, 
professeur h l a  Faculté des sriences de Lyon, avait signalé I'ac- 
tion de cette substance sur  le coton. En outrc, depuis ma publi- 
cation, uri chimiste allerriand. M. G. Frerichs, oubliant, comme 
le font quelquefois les auteurs ktrarigers, de citèr les personnes 
qui int6rir:iirement. ont pu traiter les m h e s  questions, a exposé, 
dilris l'ripotheker Zeitury, un  procédt': de  recherche qualitative et  
quantitative des métaux dans les eaux,  bas6 sur  le même prin- 
cipe. 

Xon-seulement je n'ai rien à retrancher au travail qui  a kt6 
prksentk e n  1902 h la Société d e  phrirrrixie de  Paris,  mais j'au- 
rais encore beaucoup k ajouter à. ce chapitre t rop peu étudié 
jusqu'à ce jour .  

T'espère, d'ici quelque temps, être h inéme de  signaler d e  
nouvelles observations intkessitntcs. J'ai cru devoir attirer l'at- 
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tention sur la fixation par le papier, surtout au point dc vue de 
la. chimie légale, lorsqu'il s'agit de doses extréinement faibles b 
rechercher (alcaloïdes ou toxines), qui pourraient nc lilus 6tr.e 
retrouvées dans les liquides filtrks, par sui1.e de leur fixation par 
le filtre. 

DIétliodes de conveutlrm pour I'aiinlyse des iuatié- 
res fertilisaiites den sobstauceb nllmentaires dri 
hétail c t  des produits agi-iroies. 

Tenue ù Paris les I O  et d l  juillet 1.906'. 

(Suite) (2) .  

II. - SUBSTANCES AI,IMRKTAIRES POUR T.N R ~ T A I I , .  

Dosage de l'eau. - 5 gr. sont desséch6s dans I'ktuve k air, à la 
température de 1000 ti los0, jusqu'8 poids constaut. 

Dosage des cendres. - 5 gr.  sont incin6rés, sans étre agites, à 
douce chaleur, de préférence dans un  moufle, jusqu'h ce que les 
cendres soient blanches ou faihleirierit gris8trcs. 

Dosagede la matière al6uminoide brute. - .1 à 2 gr.  de substance 
{suivant sa richesse) sont traitties d'après Kjeldhal, comme cela est 
décrit dans l'analyse des matières fertilisantes renfermant de 
l'azote organique. 

Azote X 6.25 = matiEre albuniinoïde brute. 
Dosaqe de la rnnlidre aibunzinuïde pure d'aprks Stutzer (hentuel- 

lement) : l gr.  est additionnb de iOOcc. d'eau et porté 1'6hulli- 
tion (2) ; on ajoute 2 à 3cc. d'une solution saturée d'alun, afin 
d'empêcher la formation d'alcali libre par l'action de l'hydrate 
de cuivre sur les phosphates alcalins ; on verse une qunniité 
d'hydratedecuivre correspoiidünt à 0  gr. 4 d'oxyde de cuivre (voir 
plus loin la praparation du réactif ~ t u t z e r )  ; après refroidisse- 
ment, on verse le résidu sur le filtre ; on lave d'abord à l'eau, 
puis à l'alcool, et l'on dose l'azote d m s  la substance, + filtre, 
d'après Kjeldhal, sans dessiccation préalable. 

Azote X 6.25 = matii:re alhuminoïdc pure. 
Si In substance contient un alcaloïde, on enlève d'abord celui-ci 

en faisant houillir la matière au bain de salile avec 100 cc.  d'al- 
cool additionnés de 1 cc. d'acide acttique ; apres dépbt, on décante 
l'alcool sur le filtre, qui doit servir dans la suite ?i la filtration du  
prkcipité cuivrique. 

Dosage de la matière gmsse. - 3 B 5 gr. de substance sont Epui- 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1907. p. 359. 
(2) Il faut ajouter 50 cc. d'alcool à Yb0 pour les substances qu i  f i l t r en t  

difficilemerit, la farine de lin, pitr exeruple. 
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ses, dans u n  des extracteurs connus. pitr le t6trachlorure d e  car- 
bone redistillé ou par  l'éther. L'rillier du coinmerco doit etre 
triiitk par le sotliuiii e t  redistillé, et, lorsqii'on eiiiploie ce disso,i- 
vant, la substance doit ètre préalablement desskchée à 100". 

La mntière Srause, r8u1iie dans un ballon de 100 à. 150 cc., est. 
après qu'on a chassé le dissolvant, desséchée pendant deux 
heures dans l'étuve de Gay-Lussac (08 B 1000) et pesée. 

Pour IJnn;ilyse des substances coriteritint des rnalières soIulileu 
dans l'éther, autres que la graisse (telles que pulpes, drèches, 
vinasses), le produit de l'extraction est redissous dans l 'kther; 
on ajoute de l'alcool en voluine Fgal à l 'éther; on neutralise 
ex~c tement  par  la sourie étcndue; on bvapore ii siccité; on 
reprend le i+sidu par  l'éther ; on filtre dans  un ballon taré ; on 
sèche pendant deiix heures cniiiirie c:i-dessiis, et l'an pèse la 
;.r;iisse pure.  

h n , q r  de l a  ceilulore brule - 3 g r .  de siilistance sont additionnés 
de 2OOcc. de  SOLll" 1,25 p.  100; oii fait l-iouillir pendant une 
demi-heure en rriainteriant constant le niveau du liquide; on 
laisse déposer, et l'on décarite : on lave ensuite deux fois dans les 
mêmes condilions, avec 200cc. d'eau ; les liquides de  décantation 
sont réunis dans uri verre à pied et agités; après depdt, ils sont 
s i p h o n é ~  le résidu est ajout6 ?i l a  inasse princip2le d e  la siib- 
sti~rice, e t  le tout est tr.ailE cornrrie ci-dessus, d'abord avec 200 cc. 
de lessive de potasse ii 1 ,2J p .  100, puis deux fois avec 200cc. 
d'eau ; les liquides de dricantation sont réunis, agites et siphon& 
après d6p0t; la rriatière est ajoutke au résidu contenu dans le 
verre à. pied ; le tout est lav6 par  décantation deux ou trois fois 
avec de I'eoii bouillante et jeté sur  un  filtre tare  ; on lave à 
l'alcool chaud et A l 'é ther ;  on sèche à 100" et l'on pèse. 

Ori détermine les cendres dans le produit obtenu, e t  l'on en 
déduit le  poids. 

Dosage de ln mulièl-e albunliiio'ide p i c v ,  - On opère d'aprés 
Stiitzer. 

L)osa,qe de lu motièr e grasse. - On place la  prise d'essai sur  u n  
filtre, et on l'épuise à I'cau froide ; on sèche le rrisidu à 1000 et 
l'on extrnit la inatiEre grasse eornrne précédemment. 

D o s q e  d u  sucre. - Si l'alinient contient de la filrine de  lin ou 
un autre  priiicipe rnucilagineux, il est recoinmandable de le 
diluer dans beniic,ciiip d'eau et  de doser le sucre dans une partie 
aliquote de la solution O n  peut opérer d e  deux façons ; 

A.-Ori fait un  essai prtkilalile en  proc6darit & un dosage appro- 
xirnntif du sucre inverti ; s'11 y ii rrioins de  2 p. 100 de sucre 
inveit i ,  on fait la polarisation directe, e t  l'on dose l'inverti par 
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pesée du cuivre ; si l'écarl est plus c o n s i d h b l c ,  lu polarisation 
directe ne corripte pas. 

B. - On doçe le sucre total par  inversion et  pesée du  cuivre, 
sans examen préalable. 

1 0  Examen prialuble. - On dissout le poids normal h 300 cc. ; 
30cc. de la solution cli~rifike par  le sous-iici:tate d e  pl oint^ (soit 
3gr.YO72 pour Ic po1n.i-irnètre ;illem;intl, ou 4 gr.86 pour Ir:  
polnrimt%re f r a n p i s )  sont additionnés de  cal-lionxte de  soude 
pour éliliiiner Ic plomb, filtrés et  trailés b I'éliullition par 16 
ou 2Occ. de liqueur de  Fehling. Si le cuivre n'est pas eritièie- 
ment rkduit, c'est qu'il y a moins de 2 p. 100 d'inverti. 

20 Pola~isation d i w c t c .  - Le poids nornlal est épuise sur  filtre 
avec d e  l'eau tiède, sur  un matras  d e  200cc. ;  on clarifie avec 
10cc. de sous-acétate de plomb et u n  pcu d'hydrate d'alurriine; 
on parfait le volurne et I'on filtre; on polarise au  tube de  40 cen- 
timbtres. 

30 Dosngr du .mcre folal  par  pesée d u  cuivre réduit. 
20gr .  de  rriatière sont bpuiç6s sur  filtre nvec de l'eau tiàde, 

a u  dessus d'un matras  de 230 cc. ; on clarifie avec le sous-acktate 
de plornb ; on parfait le volume, et  I'on filtre; dans 100cc. du 
filtratuni, on klimine le plomti par  le carbonate dc soude; on porte 
à. 200 cc. avec de  l'eau, et I'on filtre; IOOcc. du  filtrat,um sont 
nc.utrnliads avec IICI etchauft'ks dans un  matras di: 200cc:. pendant 
une demi-heure, au  bain-marie, nvec 30cc. d'llCI K/20; on neu- 
tridise avec 30 cc. de soude NI20 el l'ori corripléte 200 cc ; sur 
50 cc., on dose l'inverti pa r  la liqueur de Fehling, e t  l'on phse le 
cuivre. Le sucre est exprimé en saccharose ( i n v e r t i x  0,95 =sac- 
charose. 

Dans la tourbe-mélasse, on ne dose que le sucre. 

1. Nitro-molgbdate d'ammoniaque. - On peut préparer le 
nitro-molybdnte d'ammoniaque soit par  l'acide molybdiqiie, soit 
par le rii~lyl>diite d'arrimoniaqiic. lJour prEparer un réactif d'une 
compo$it,ion u riiforme, c'est-&-dire contenant !L peu prés les 
inOnies quantitks d'acide molylidiqus, de nitrate d'ainrnoniaqiie 
e t  d'Az0''IJ lihre, tout  en respectant la forinule consacrée par 
l'usage, il est recorrirriüridal~le d'opérer iiirisi : 100 gr .  d'acide 
tnolytidique sont dissous dans la  quantité nécessaire d'ainmo- 
niaque à 0.96 pour former une solution 3i peu près neutre. 11 en 
faut 145 B 190cc., l'acide molyhdique p u r  d u  commerce n'ayant 
pas une  composition constante ; on ajoute encore 250 cc. d'ammo- 
niaque, et I'on porte à 500cc. avec de  l'eau; on filtre ail besoin, 
e t  l'on verse cette sol~ition lentement dans  Z.30Occ. d'AzO3JI 
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(Tl = 1,30);  on laisse déposer pendant quelques jours avant de 
s'en servir, ou l'on chauBe à 40-IiOO duront  urie heure. 

Le molybdate d'amrrioniaque n'a pas une coiriposition con- 
stante ( A z l I 9 ,  Jlo03 ou 3Aï;1I40, 7.\Io02f 6aq)  el perd peu à pcu 
de I'ainrnoniaque et dc l'eau. Sn composition doit donc être 
vérifiée à chaque préparation ; on dissout le  inolybdate eristal- 
lisé dans l'eau chaude ; on neiitr;~iise la solution par  I'ainmo- 
niaqiie ; on ajoute le restant d e  I'arninoniaqiie, et I'on verse dans 
~ ~ 0 ~ 1 1 .  

II. Mixture magnésienne. - (;hiorure de  magnésium cristal- 
lisé, 80 g r .  ; 

Chlorure d'iiinmoniuni cristallise, 160 g r .  ; 
Ammoniaque 20 p .  100 (0,96), 370 g r .  
Faire un  volume d e  1.000cc. avec d e  l'eau distillée; laisser 

dEpnser pendant 48 heures e t  filtrer. 
III. Citrate d'ammoniaque alcalin (Formule Petermann). - 

EiOOgr. d'acide citrique pur  sont dissous dans I'ariiinoniaque à 
20 p. 100 (0,911) jusqu'à réaction neutre (il faut environ 700cc.). 

On dilue avec de  l'eau pour  avoir la derisité de 1,09 à l ' iO;  on 
ajoute, p a r  litre, 50cc. d'aniinoniaque à 20 p. 100 (0,911); on 
agite ; on  laisse reposer pendant 48 heures, et I'on filtre (la den- 
sité du réactif achevé est de 1,082 :L 1,083). Volume total envi- 
ron 1 500 cc. 
IV. Préparation du  réactif de  Stutzer. - On dissout 100gr .  

de siilfate de cuivre cristallisé dans  5 litres d'eau ; on a,iooiite 
environ 2gr. de  glycérine, el l'on précipite l'oxyde de cuivre 
hydraté p a r  une lessive de  soude Rteridue, jiisqu'k réaction 
alcaline; on filtre, et l'un délaie le prbcipitk dans  de l'eau renfer- 
mant 5 g r .  de  glycérine par  litre; par des dkantat ior is  e t  des filtra- 
tions successives, on débarrasse coinplktenient le p.récipite d e  son 
excEs d'alcali, e t  firinlcment on  le triture avec d e  I'cau glyckrinée 
pour le transformer en bouillie pouvant èire  aspirée p a r  une 
pipette ; cette bouillie se conserve parfaitement à l'obscurité dans 
des fliicons bien hniichés. 

L'évapnratiori e t  l'iricinériitio~i d e  1 0  cc. de  la bouillie cui- 
vrique fournissent la quantité d'oxyde de  cuivre contenu dans  le 
rkactif. 

1. Dosage du peroxyde de fer et de l'alumine dans les 
phosphates. - Peser dans  une capsiilr. e n  platine Sgr .  de 
phnsphnte; faire une masse rlemi-fluide avec SObI12;  chauffer 
pendant deux heures en agitarit souverit jusqu ' l~ elirni~iation du 
f luor;  dissoudre dans l'eau regale ; porter a 500 cc. ; prélever 
J O  CC.;  neutraliser par quelques gouttes d'ammoniaque ; ajouter 
5 0 ~ ~ .  de  chlorure d'ainmoniuni demi-saturé; faire bouillir; si  le 
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liquide se Iroublc, redissoudrcl à l'aide d'AzO3I1 goutte H cp i t t e ;  
ajouter 10 cc. d';ici.tnte d'arniriorii;iqi~e snt,iii.é; faire bouillir peri- 
dant  quelques instants : l;iisser complètenient refroitlii,, afin dc 
redissoudie le p1:osph:ite de  i n n n g n n è s  ; filtrer; laver deux ou 
trois fois nvec une soliilioii de chloriii~e d'ainmoriium 1/10 
froide; étendre le  fillre siir i i r i  v r r rc  de  niontre et faire tonil~er le 
prCcipité d a n s  LIII verre de  I3oliihc ; Ir dissoudre daris 2 cc. 
d'AzO:]Ii ct tliiniriclr I'acidr: pho~phoriqur:  psr 50 cc. de nitio- 
niolyhdiite t1':iiiinioni;iqiie ; filtrer et Inwrnvt:c, AzO"18 1 p .  ,100 ;- 
nu filti-nlum a.joulrir 50 cc. rle c,hlorurci rl'arriinoriiuin deini- 
sature ; pr6cipitt.r le fer et I'a:uminc: p a r  1':inirrioniaqiie gouttc 
goutte il l'r~hullitioii i i i l \ rer ;  laver à l'eau bouillaiile; redissoutlre 
le précipith dans  Az0311 et le repri.cipiter tlitns Ics m h e s  con- 
ditions ;~cn lc i r~cr  et peser. 

P o u r  dosrir le fer  séprFrrierit, ori dissout riaris l't:aii r@le les 
oxydes pesés, ~t on les sApare en solution diluée par  la potasse 
pure ou bien on les dissout clans le bisulfate de potasse, e t  l'on 
titre le fer par  le periiinngnnale de potasse. 

2. Dosa;e de l a  potasse dans les engrais composés. - (Cette 
méthode ~ s t  applic~ihle i~ tous les engrais coinposés contenant ou 
non des rnati?ms organiques et aux  guanos! pourvu que la potitsse 
se trouve sniis forme d e  st:l soliilile d sns  l'eau). 

On pèse 5 l 20 g r .  d'erigrüis e t  3 4 gr. de  craie piire cri pondre; 
on les broie ensemble dans un iriortier, e t  on les calcine au rouge 
n:tissnnt. avec précaution, duran t  d e u s  heures ;  par  ce l le  opkra- 
tion,les sels aiiirnoniacaux sorit clCcorriposi:s; l 'acidcphosphorique 
redevient insoluble ; les nitrates dev imnrn t  riitxites (avoir soin 
q u d e  fond seulement de la capsule soit a u  rouge). 

Le rEsidii de l a  cal(:inat.ion est liroy8 d e  nouveau et introduit 
daris u u  malras  de 500 à ,1000 cc,; ori ajiiute de l'eaii, et I'ori porte 
à l 'éhullilion; l a  renction du liquide est neutre ou 16gErernent 
alcaline: s i  elle est ricidi:, i l  Faut recommencer e n  calcinant plus 
forlerrierit ; on pi7i:ci1)ite SOiH"par le chloriii,e de biiruiirïi (1 00 CC. 

d'une soliition a ZO p .  200 suffisent gCnéralcrnent); on laisse 
rcf'roidir ; or1 coiripli:tc Ir, volii:ne, e t  I'on filtre: on  pi.éli:ve 200cc., 
qu'on Pv;ipure A siccitk tliins une c;ipsiile e n  pnrcelairii: nvec 
:cc. de  chlorure de pl;llirie ù 10 p. 200 et qiielq~ies gouttes 
d'IlCl ; le résitln est hariolé de hlanr, de jaune e t  de rouge;  on 
laisse refivitlir ; on a.joiitc quelques gouttes d'alcool k 83", et l'on 
broie; on di:laie daris l'alcool, et on lave par décnnl:~tiori,jiisqu'& 
obtention d'une poudre or :~ngé,  qu'on recueille s u r  u n  filtre : on  
sèche i 1300 e l  I'on pke. P t .  XO,IY4=potassc. 

Le dosage 1st r h s s i  si  Ir: premier liquide filtrF est jnunntre. 
S'il était iricolore. il f aud ra i t  recorrimencer avec: plus de platine. 

3. Dosage d e  la potasse B l'état de perchlorate de potasse. 
- A .  S ~ l s  de polasss. - Peser 10 gr .  et les iritroduire daris un 
matras d'un demi-litre ; porter 3 400 cc. ; faire bouillir pendant 
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une demi-heure et refroidir; porter& 500 cc.; mesurer 50 cc. de  la 
liqueur filtrée; précipiter exiicternent SO\II")ilr le chlrirure d e  
baryum ; porter h ZOOcc.; BOcc. d u  filtratuin ajouter Gcc. d'une 
solulion d'acide perchloriyue(D=l.l2i;  évaporera siccitk; repreii- 
dre le résidu par  2 cc. d'eau ; évaporer de nouveau à siccité ; il 
est parfois nécessaire d'achever la dessiccation nu bain de  sable 
en agitant ; refroidir;  yout,er 5 cc d'alcool fort,  saturé de per- 
chlorate de  potasse ; écraser les cristaux ; d k a n t e r  e t  fillrcr s u r  
filtre taré ou dans le creuset de Gooch; ne pas employer plus de 40 
à 50cc. de cet alcool; laver le filtre avec 30cc. el le creuset avec 
un peu d'alcool pur  à 92-99  ; sécher et peser. Coefficient : 0,6787. 

B. E,lgrnis c o & m i s .  - Peser 2 0 g r .  ; faire bouillir avec de l'eau 
pendant une demi-heure ; refroidir ; porter ù 500 cc.;  mesurer 
50cc. de In liqueur f i l t r k  ; prhcipiter S0'112 à l'ébullition par  le 
chlorure de baryuin ; ajout& de l 'hydrate de haryum en &cès ; 
rekoidir ; porter ii 100 cc.  ; k $0 cc. dii filtrntu rn ajouter & I'éhul- 
lition d u  carbonate d'ammoniaque et de l'ammoniaque jusqu'à 
ce qu'il ne se produise plus d e  prkcipilé; refroidir;  porter à 
100cc. ;  évaporer 5Occ. du  filtratum ; chasser les sels arenionia- 
Caux; reprendre par  I'eau ; filtrer; continuer comriie dans  A .  

REVUE DES PUBLICATIONS FRANGAISES v 

SiiIfure tl'~liii~iiiiiuiii punir U A  prCpnrntion de I'hy- 
tlrngène siilliirt. - 11. FON%ES-DlACON (Ridlelin de ln 
Soc~e'té chimique, 1907, p. 36). - Le sulfure d'aliiiiliniiim se prète 
facilement k I:L préparation de l'hydrogène sulfuri:, niais il y a 
des précautions prendre pour l'obtenir ; si l'on m&le l'aluiiii- 
nium avec le soufrc, il sr, produit une pro,jcction de In inasse cn 
dehors di1 crcuset, et le reritlernent est t iè? faible; d'iiiitre par t ,  
le sull'ure d'nlurniniuiri Forrrié adhère au creuset. 

On olitirnt u n  mcill(:iir r k i i l t i ~ t  en compriiniirit une couche de 
rnii~iiésie ca1cinc;e au fond du creuset; or1 tasse erisuitc lerriéliiri;.e 
de soufre e t  d e  poudre d'alurriiniurii; la corriliinnison s'e1Ter:tue 
avec inoins de violence; le rendement est convenable, e t  Ic sul- 
fure formé n'adhère pas au  creuset. 

On peut. pour préparer l'hydrogène sulfuré avec le sulfure 
d'iiluininium. se  servir d'un appareil intermittent consistant en 
un flacon k trois tubulures ; In. tubulure du  milieu porte un 
entonnoir k robinet ; une des deux autres tutiiilures corninuni- 
que avec un rnanoinètre à mercure forrné d'un tube de s11rt:tPi 
coudé, niurii d'une boule; la troisiiime donne piissage B un tube 
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de  dégagement du gaz. On fait tomber s u r  le sulfure d'iiluminiuni 
de  I'eau coriteriue dans I'e~itoiinoir à robinet, e t  l'hydrogiirie sul- 
furé se dégage immétliaterrient. Pour  arréter le dégagerrient, on 
a r e t e  l ' écou le in~~i t  de  I'eau, et la dEcorriposition du  sulfure cesse 
iriim6diaternent. 

L'hydrogène sulfuré ainsi obtenu est pur  et  exempt d'acides. 

ILechcrchc t l i i  siilt'onnI dans Ic trioniil et Ic? tétro- 
mal. - M .  GABUTTI ( J o u w n l  de tihnrmacie et de chimie du 
16 mai 1907). - Les réactions du trional, d u  tétronal et du  sul- 
fonal sont peu noinhreuses et peu caractéristiques, e t  l'on n'en 
connaît aucune perniettarit de les diff6rcncier. 

M. Gabutti a fait des essais dans le but de  rechercher le sulfo- 
na1 dans le trional e t  dans le tétronal, cette fraude pouvant se 
produire en raison d e  la ditférence de  pr ix qui  existe entre le sul- 
fonal et les deux autres siilfones. 

Il a dSteriiiiné la solubilité de  ces trois corps d a n s  l'alcool et 
dans  l 'éther; pour faire cette détermination, if a saturé ces dcux 
liquides, e t ,  a p r k  avoir laissé évaporer les solutions, il a pesé le 
résidu. 

Le sulfonal est soluble A l s O  dans 65 parties d'alcool absolu. 
L e  trional est  soluble dans  17 parties 5 d'alcool e t  le tétronal 

dans  18 narties 0. 
La d i E r e n c e  d e  solubilité est encore plus accentuée avec 

l'éther. Le sulforial se  dissout dans 133 parties de ce liquidr:; le 
trional, dans  25 p;irties 57, e t  le tétrnrial, d a n s  9 parties 83. 

Cette dinërence de  solubilité constitue u n  coefficierit perniet- 
tant de reconn;~itre 1;i f;ilsificiition [lu trional c i  du tétronal par le 
sulfonül. En efïet. 10 gr .  d'bther, h l i i  tenipi.raliire d c  150, d u i ~ c n t  
dissoudre corn plèteinent O gr.60 de trional e t  2 gr. de  tétronnl, 
tandis que,  dans les mèmes conditions, i ls n e  dissolvent que 
Ogr.07 environ de siilfonal. 

Le résidu non dissous, soigneuseiiient lavé h l 'éther, pourrait 
ensuite étre caract6risé coinrne sulfonal k l 'aide des réactions con- 
nues, sans oublier la t l~ tc rk inn l ion  du  point d a  fusion ( I 2 5 0 5 ) .  

Ori peut encore, pour 1ü recherche d u  sulfonnl dans-le triorial 
et le tktronal, recourir h l'examen microscopique des cristaux qui 
se forriierit en faisant évaporer une solutiori éthérée s u r  une lanie 
porte-objet. L e  sulforial s e  présente toujours en groupements 
cristallins ressernhla~it $ des feuilles d e  fougère, tandis que le 
triorial cristallise eri tablett[:s cariées, et le tétrorial eri groupe- 
nipnts fibro-rayonnés, presque ronds, assez semblables & l'oxn- 
late d'urée. 

Ilecliem~clie et closmge de 1'nri.liénal et  clc I' i i t i~wyl .  - 
M. BOUGAULT (Joumnl de p k a m a c i e  et de chimie du 2"' jiiil- 
let 1907). - M. Bougault a i:tudié antkieurerrient l'action de 
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l'acide hypophosphoreux chlorhydrique s u r  l'acidc cacodylique 
et sur  l'acide iriéthyli~rsiniqiie, et il a rnontrS que ce dernier est 
réduit en donnant un précipité noir, qu'il a pris pour  de  l'ttrsenic: 
iiic:t.;ilIiqne. $1. Auger a constatk que ce prkcipitt;, est du méthyl- 
arsenic polymc!risé, e t  il a remarqué, en outre, qne, si  l'on addi- 
tionne l'iicide hypophosphoreux de  S04Hf dilué a u  lieu d'HCI, le 
produit de la réduction est un  l iqu ic lc jaun~t re  (le rriéme coiripo- 
sition centésimale que le précipité noir obtenu en milieu chlo- 
rhydrique ; ce m6thylarscnic liqnide el jaunc se transforme en 
rriéttiylarsenic solide noir au contact dc traces d'lICI. 

11. Uougault a iriodifié l'emploi de son réactif acide hypophos- 
phoreux clilorhytlrique (1), de tiinriiix & Ic rendre plus sensible 
et plus rapide ; il prepnre toujours ce réactif de la r n h e  façon 
avec 3 gr. d'hypoptiosphite de  soude, 30 cc. d'eau et  200cc. dlliCI 
( D  = 1.17); rriais, au moment de  l'emploi, il iljoute, a u  m6lanae 
de 2 ou Scc. du liquide 2 essayer avec 5cc. de  réactif, 1 ou 
2 gouttes d 'une solution d'iode K / l O  L'iode n'entre pas dans la 
coinposition du précipité, et M. Houg:iult ignore comment il agit 
pour rendre la réaction plus sensible, inais il est certain que, 
pour l'acide a rsh ie i ix ,  la. r h c t i o n  est. sensihle avec 1/200 de 
niilliçr., tandis que, sans iode, elle n'est sensible qu'avec 1/50 de 
iiiilligr.. ; de  plus, la r6i~ctioii se produit à. froid et  e n  u n  quar t  
d'heure, au  lieu d'une rlenii-heure ou une heure. 

Avec les cncodyl:ttes, on observe égalenient une augmentation 
dc ln sensibilitk ; Iü réaction se produit nettement S froid a u  bout 
de cinq minutes. 

Avec l'arrhknal, la réaction est également très sensible ; si l'on 
ajoute, & urie solution contenant 2/30 de milligr. pour  3 gouttes 
d'eau, 1 goutte de solution d'iode NI10 et I cc. de  réactif acide 
hypophosphoreux chlorhydrique, on perçoit u n  trouble laiteux 
ressemblant S di1 soufre pricipité. 

Le méthylarsenic solide qui se forme dans cette riaction peut 
devenir de l'acide méthylarsinique au contact des oxydants 
tels que AzOqH, les hypochlorites alcalins, l'eau oxygénée et 
l'iode. 

La réduction de  l'acide mPthylarsiniqiie par  le réactif acide 
hypophospkioreux chlorhydrique étnnt t.otale ; d'autre  part ,  
1 '~ ryda t ion  p a r  l'iode du iriCt1iylürsenic solide Ctant Eplernent  
tot:~lc, on peut réaliser de la manikre suivante le dosage de 
l'acide niéthylarsinique dans I'arrhènal : on pése Oçr.23 o u  
0gr.20 de ce sel, qu'on dissout dans 1 ou ?cc.  d'eau ; on ajoute à 
1:tsolution 15 à 20cc. de réactif hypophosphoreux chlorhydri- 
que ; la réduction est complète a u  bout de 12 heures a froid ; on 
filtre après avoir ajouté au  mélariae l5 à 20 cc. d'eau, derrianière 
h diiniriuer son acidite, qui détruirait  le filtre; on lave k l'eau ; 

( i )  Annalesde chimie analytique, 1903, p. 141. 
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on introduit le filtre et son contenu a a n s  un  vase ?I précipité avec 
une  quantité coririue, et  en excès, tlt: sol~it.ion d'iode N/10 ; on 
dilacEre le filtre; au bout d'un quar t  d'heure, la réiiction est ter- 
niiriée, et l'on titre l'excés d'iode par  l'hyposulfite de  soude. Ori 
calcule I'arriiimal, sach:trit que 4 atoiiies d'iode corresponderit ;L 

i molécule de ce sel. 
Les réactions d e  l'atoxyl en présence de l'acide Iiypopliospho- 

reux  diffkrent de crlles de 1'arrlii:ri;il; eri effet, or1 obtient froid 
le rn&iiie précipiti: jaune (couleur d u  précipité de sull'ure d'arse- 
nie) eri rriilieu ctiloriiydriqtie et eri niilieu sulfurique. 

La sensibilité d e  I:L réaction précédente est très auginentée par  
l'addition (l'une petite qunntité-d'iode; niais, coritraireiiierit h ce 
qui se passe pour  I ' a r r h h n l ,  l a  couleur du précipité varie et 
devient jaune-orangé (couleur d u  sulfure d'antimoine précipitéi, 
ce qui tient à ce que  l'iode entre  dans  la c o ~ i i ~ o s i t i o n ' d u  préci- 
pit,é. Avec 1/20 de riiilligr. d'atoxyl, dissous dans quelques 
gouttes d'eau et atlitionnb. d 'une goiittc: (le solution d'iode NI10 et  
de 1 cc. de réactif, on obtient ii froid un louche laiteux rappelant 
le soufre précipité. 

A chaud, a u  bain-marie bouillant, le précipité devient rnliide- 
merit b run ,  puis noir a u  bout de  plusieurs heures ; il contient 
alors de  f'ortcs proportioris d'arscriic libre. 

Voilà donc trois formes d'une rnêrrie réaction qui  caractérisent 
suf'fisainriient l'atoxyl. 

M.  ~nrig;tiil t  n'est pns encore fixB sur  la nature di1 prk ip i té  
j aune  qui  résulte de la réduction de  l 'a toxi l  p a r  l'acide hgpo- 
phosphoreux, rriais, d ' i i p %  la siriiilitude de ses réxlioris iivec 
celles du  riitithylarsenic, il es t  perrriis de supposer qu'il possède 
une  coniposition analogue et qu'il doit avoir pour  foririule 
C"I%IZzAs, peut être sous u n e  forme poljrrierisée. Les oxydants, 
I'enu oxygénée p a r  exeiiiplc, le convertissent en acide snilarsini- 
que, de même q u e  le rrikthylarsenic est converti en acide i-riéthyl- 
arsiniqiie. 

L'iod'e agit de l a  ménie façon, et le produit obtenu, réduit h 
nouveau par le  réactif livpopliosphoreux chlorhydrique, donrie 
le précipité jaune ci-dessus iiientionné. 

Cette réaction, obtenue avec l'iode, s'effectue auantitütivernent 
e t  permet de doser  l'atoxyl ; on n'a qu 'à  suivre la i n h e  rnarche 
que  pour le dosage de I'arrhCnal, sauf qu'on doit Fviter de laver 
à I'eaii le précipité d'atoxyl réduit,  qui  se  dissoudrait partielle- 
m e n t ;  on doit ett'ectuer le  lavage avec HCI additionné d'un quart 
de  son voliime d'eau ; HCI ne $ne pas ; il siiffit de débarrasser le 
filtre de  l'acide hypophospliorcux. 

M. Bougnult a essayé d'appliquer les réactions précédentes à la 
recherche de  I'atoxyl d a n s  l'urine, e t  il a opéré, non sur  les uri- 
nes  d'individus ayan t  absorbé de  l'atoxyl, mais sur  des urines 
additionnées dYatoxyl..  . 
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Le procédé suivarit periiiet de reconn:iître la présence de 
I'atoxyl'dans l'urine: on prcntl iicc. d'urine, qu'on additionne de 
10cc. de réaclif hypophosphorcux chlorhydrique ct d'une goiiltc 
de solulion d'iode N/10 ; on chauffe au hain-iniirie bouillant pen- 
dant un(: dmii-heure; l'urinc ne change pas de coule~ir (le r i i h e  
pliénoinène se produit avec l'urine itdditionrik r1';irrhi:nal). Si 
1'011 opère dans les i r i h e s  conditions 81-ec une  urinc non addi- 
tionnée d'atoxyl, l'urine prend une coloration h u n  foncé. 

Si I'on dépire faire uri essai plus rigoiireux, on prend 230cc. 
d'urine, qu'on évapore au bain-niarie eri consist:mce d'extrait ; 
on reprend le rksidu par f0cc. d'HC1 rlilué du quart  dc son 
voluine d'eau; on ajoute 30 ?L 40cc. de réactif hypophosptioreux 
chlorhydriqiie et 2 h 2 grouttes de solution d'iode N/20; apr& 
6 lieures de contact, on filtre, et, nprés avoir ajouté 10cc. d'eau, 
aiin de diminuer I'actiori corrosive d'HC1, on lave avec TIC1 dilué 
du quart de son volume d'eau; on place le filtre dans un  vase à 
précipité; on ajoute une solution d'iode, rle iriariii're qu'il y enait  
encore un evcCs après saturation dc la liqueur par le bicarbonate 
de potasse; on dilacère le filtre ; aprks un quart d'heure de con- 
tact, on filtre et I'on évapore i 2ou 3cc. ; on ajoute 10 cc. de réac- 
tif hypopkiosphnrciix ctilorhyrlriqiir; il sc forriie, an sein de in 
liqueur, de l'iode libre qui disparaît; on voit alors se foriiier le 
précipité ,jaune-orangé dont il a été parlé ci-dessus. On peut se 
servir de ce précipité pour doser l'atoxyl suivant la in6tliode indi- 
quée plus haut .  

Si l'urine contient de I'arscnic l'état d'arsénites ou d'arsé- 
niates, on le retrouve en même temps que l'atoxyl, mais le pr6- 
cipité est plus ou rimins brun, suivant la proportion d'arsenic 
libre. 

Afin de séparer I'ürseriic exislnnt k l'état d'arsénites ou d'arsé- 
niatcs de celui qui est iL I'état d'atoxyl, on opPre de la manière 
suivante : apr& le titrage exact de l'excès d'iode par l'hyposul- 
fite de soude, la liqueur, après avoir été saturée de hicarhonate 
de potasse, absorbe une nouvelle quantité d'iode, parce que l'iode 
n'oxyde qu'incomplètement l'arsenic en liqueur neutre et que,  
pour arriver au terme acide arsénique, il faut opérer en liqueur 
alcaline. L'arsenic, 6tant passé à l'état d'arséniate, est précipité 
par la mixture magnésienne, taridis q u e  l'atoxyl, qui est restk 
dans la liqueur, peut étre mis en évidence par le reactif hgpo- 
phosphoreux chlorhydrique. 
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REVUE DES PUBLICATIONS 

Dosnge de I'neide bon-lqae seul et  en prhenee de 
l'acide phowplioriyue. - RIM. IWDGER, MANNING et LANG 
(Journal o f .  ckena. Soi:iety, 1906, p. 491). - On sépare l'acide 
borique 1'Btat d'éther triinéthylique ; l'acide borique libre ou i 
l'état salin cst trait6 par  SO'+H9 ; on ajoute 3:iOcc. d'alcool mkthy- 
liquc, e t  l'on distille; le distillntuiri est recueilli tl;ins un  vase 
contenant une solution conr.mt,rke de chlorure rie h a r y u ~ i i ;  on IP. 
neutralise exacteiiient ; i l  ec urie soliitiori de soude N / 2  ; le préci- 
pitb, forri16 de horate (le 1);iryuiri [Ba (F300Z)", est recueilli su r  uri 
filtre, lave à l'alcool, séché & 210° et pesé. 

Ori peut aussi doser l'acide borique e n  recevant le rlistillatuin 
dans l'eau et  titrant l'acide après addition de glych-irie. 

Pour  titrer u n  mélange de  phosphates et de borates, on traite 
p a r  SOLIIV,/IO jusqu ' i~  acidité a u  n~Ethylorangc. Or1 inet ;ri!isi en 
libcrté Ics deux itcides ; on ajoute ensuite une solution de soutic 
N I 5  jiisqu'à ce que,  eri présence titi in6thylorarige, la liqueur soit 
ncut ie  ; on ajoute alors (le 1;t glycérine e t  l'on titre I'iicitle 
borique. 

Dosape de l'nxygéne dans I'ceti nrygf-nCe par les 
n e h  de enivre en  snlritinn m~iimoninr~le.  - CL2\s- 
SENS ( A n d e s  de pkurmncie de Louçni,n de septembre 2906). -Si 
l'on ajoute dc l'eau cixygénée B une  solution d'un sel de cuivre 
dans la soude ou la potasse, il se fornie u n  précipitii brun 
de peroxytlc de cuivre ; ce précipité rie se  produit pas en solution 
amrnoiiiacalc, e t  l'eau oxygénée est iritQralernent décompos6e. 
On peut baser s u r  cclte réaction un  dosage de  1'oxygCne actif 
dans  l'eau osygénkc, en se  servant  de l'appareil utilisé pour le 
dosage de  l'urée par  l'hypobrorriite de soude. Dans le  flacon S 
décomposition, on met ,  d'un cGté, une sol ution ammonincale d'un 
sel de  cuivre, e t ,  d e  1'iluti.e cùtt:, une qiiitrititk d & m n i n é e  d'eau 
oxygénée ; on bouche l'appareil ; on rnblange, e t  l'oxygène se 
dkgage; on le recneille, e t  l'on mesure le  liquide qu'il déplace. 
Si l'on a, par  exciiiple, pris 5cc.  d ' e i ~ u  o x y g h é e  ii 20 volumes, il 
doit  y avoir 3Occ de liquide ( l é p l x é  reprisentarit  50cc.  d'oxy- 
gène. 

Ce procédé n'est assur6mcnt pas r i~oure i i sement  exack, mais il 
présente 1':tvnrit;ige de  rie pas exiger de liqueurs titrées, et il peut 
étre effectue en quelques instants. 
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Dosage der alcalnides dans l e  qolnqnina et dann 
ses préparatinnn. - M. MATOLCSY (Pharmac~ut ische  Post, 
l906, p .  345). - En o p h a n t  sur  des soliitions cnntennnt des 
quantités connues de  quinine, de quinidine, de  cinchonine et  
de cirichoriidirie, l';tuteur a corist:~té que I':~l(:ool arnylique dis- 
sout ces quatre  alcaloïtles, tandis que l'éther a n h y d r e  ne dissout 
que la quinine et  la quinidine. 

On peut doser lcs alcaloïdes des quinquinas dans le quinquina 
et dans ses prkparations en t rai tant  par un lait dechnux  le résidu 
qu'on ohtient en évaporant soit les liqueurs provenant de  
1'épiiiserrit:nt d e  l'écorce, soit la teinture, soit l 'extrait ; on agi te  
ensuite le iiiélange avec l'alcool airiylique, après  saluration par 
le chlorure de sodium ; l'alcool ainylique dissout les alcaloïdes 
totaux, qu'on redissout dans l'acide chlorhyrlriqiie dilué e t  qu'on 
d6pl:ice par  In soude ; on reprend le mélange alcalin par  l'éther, 
qui ne dissout que  la quinine et la quinidine. L e  rksidu est coin- 
posé des deux autres  alcaloïdes. 

Prknenee de l'aelde borique c l a i r s  les vins de  
Sicile. - M .  AZARELLI (Gazettn chimica i taliana,  1906, p. 575). 
-L'analyse de c~iiatre-virigt-qu;tt.re 6ch;~ntillons de vins de  sicile 
d'origine certaine et de  pureté inilisciitalile a ddmontré la pré- 
sence constante de  l'acide borique dans ces produits.  

Pour  effectuer l a  recherche de  l'acide borique, le procédé sui- 
vant  a donné les r6sultnts les meilleurs : évaporer & pression 
rkduite (40 à 30 milliiii.) 501)cc. de vin, additionnk d 'un  léger 
excès de  potasse, jusqu'à ce que tout l'alcool nit  $té entraîné ; ter- 
miner l'évaporation h siccitc! t l m s  une c:ipsule de  platine a u  bain- 
rnaric; cwl~onise r  l'extrait sec;  l 'humecter avec quelques gouttes 
de SOCII\diliiP, e t  laver trois ou qiint,re fois à I'enii I)oiiillant,e, 
afin d'enlever tout l'acide borique; neutraliser le liquide et éva- 
p o r w  presque siccite daris une capsule de platine au Liain- 
marie. Le résidu de  I'6vaporation est introduit clans un  ballon de  
50 à 100cc. avec u n  exces d'éthylsulfate de potassium ; le ballon 
est traversé par  u n  courant de gaz d'éclairage, qu'on reçoit d a n s  
un brûleur de Bunsen. E n  c h a u f i n t  le contenu d u  ballon et  allu- 
mant  le gaz a u  hec de Uunsen, on ohtient la flnnîme verte pro- 
duite par  l'éther borique. Avec 4 /10 de milligr. d'ncide borique, 
la colorat,ion de  la flamme dura 10 accondes. 

Cette iiiéthode est infdrieure, au ~ u i n t  de vue  de la serisil)ilité. 
k celle du  fluorure de bore: rriais elle est plus priitique pour faire 
u n  grand nombre d'essais successifs. 

1>e contr6le d e  la  coloration verte de  la flamme est fait au  spec- 
troscope. L e  dosage de  l'acide borique par  le fluohornte de  potas- 
sium a donnC, pour s ix échantillons, des quantités variant  de  
Ogr.0191 ?i 0gr.OCIO p a r  litre de vin.  A .  D. 
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Procédé siriiple pour difiércncier l e  snng ~ I C R  
divern animaou. - M. PIOIIKOWSKI (Rerichte der deutrs. 
phnrmrrc. Grsellschnft, 1906, p.  226). - 1,~. proccklt:, proposé par 
l'auteur consiste ù prendre u n  tube de  verre  d'eiiviron G centirn5- 
tres de hauteur  et de 8 rriillirnètres de  diainétre; on introtluit 
dans ce tiihe I cc. de liquide d'hydrocèle ou de sérurn sanguin 
humain  :le liquirle d'hytirocèle est préférable) : d'autre par t ,  un 
prend une sout te  du  sang frais qu'on veut  caract6riser; on In 
dilue avec une rluantité d'eau qui  peut varier de 10 à 50 gouttes, 
et l'on verse avec prhxut ion  ce rniilange dnns le tulie, d e  manière 
qu'il foririe une couche s u r  le liquide séreux qui y est conlenu. 
Si ce sang est du sang humain,  on coristüte, au  bout d'une deini- 
heure ou trois quarts  d'hcure, qu'il s'est formé u n  précipité fai- 
blement coloré en rouge,  qui  n'est au t rc  chose que d u  sang 
coagulé, tandis que  le liquide surnageant est resté limpide. 

En opernnt de la mêirie façon avec d u  sang d 'un animal quzl- 
conque, il rie se forme a.ur,iin pr6cipit6, e t  le  liquide se colore 
en rouse.  

On peut se servir  de  süng desséché pour  produire la réaction, 
n p r k  l'avoir dissous dans une  solution physiologique de chlo- 
ru re  de sodiurri. 

S i  l'on introduit dnns le  tiihe du  sérurn d'un animal qui:lconqiie 
(cheval, boeuf, etc.), on constirte, coinme pour le liquide d'hydro- 
chle humain que  le pr6cipitC nr: se forme que  lorsqii'nn ajoiiti: 
à ce sé r~ i in  du sang provenanl d u  rriSirie aninial.  

Ces réactions sont encore plus nettes si l'on a soin d'agiter 
avec précaution les tubes de .  demi- heure en demi-heure, après 
que la coagulation s'est prodiiito; il se forme unc nouvelle pré- 
cipitation & chaque agitation. 

Nouveau réactif permettant de déoelerla prérrenae 
de la p i t e  de h o i n  mécaniqne.- M.  A .  UERGL (Bull~tin de 
la Socide'chimigue b e l y ,  2906, p. 158). - II existe de nombreux 
réactifs pour  &celer la présence de  La p9te d e  bois rriécanique 
dans le papir:r. La phloro$ucine en solution alcoolique, adtlition- 
née d'IICl,donne une  coloration rouge très caractéristique. Mal- 
heiireuseinmt la cunsr:rvation d u  rkactif est t r&s difficile. De plus, 
par son cxtréme sensibilité, il indique souvent l a  prisence de la 
;)&te de Iiois i i l h r i i q u e  dans des p i t e s  au bisulfite>ont 17i5puise- 
ment imparfait  n'a pas  complbtenlent isolé la cellulose. 

TAe sulfate d'aniline se conserve assczhien, iiinis la teinte jaune 
qu'il produit est difficile h distinguer le soir. En outre, de petites 
q u a n t i t h  de péte de Iiois peuvent échapper  à l 'examen, car la 
teinte est peu visilde s u r  des fragments  isolés. 

 auteur a constaté que la paranitro-aniliile en solution acide 
constitue u n  réactif de conservation aisée et  donnant  des indica- 
tions très nettes. 
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J,a solutinn se prkpare de la façon suivante : 
Paranitro-üriiline. . . . . . Ogr.200 
Acide siilliiriqiie h 660 IIaumd . . %O gr. 
Eau distillie . . . . . . . 80 - 

Les papiers renfermanl d e  la pâte de  bois mécanique prennent 
une teiiiti: orangé t i rant  s u r  le rouge-lirique. Cctte coloration est 
trix visible et se reconnaît facilement s u r  Ics fibres isolées. Au 
microscope, la  nuiiibraf.ion des particules de  bois se fait trés 
aisément. 

La paranitro-aniline ofrre tloric l 'avantage de déceler les fibres 
dl: bois sans donner de  réaction avec la cellulose non blanchie. 

Dès que cette dernière se colore en rouge-brique plus ou inoins 
foncé, on peut Ctre certain que la cuisson du  bois a 6té ticfcctueuse. 

La conservation d u  réactif est parfaite pendant de longues 
années ; de plus,  on peut opkrer & la lumière ;~rtificielle, la teinte 
ot~tmiit: se voyant nettement avec tous les modes d'éclairage. 

lWnctiC vai~i i l i i ie -acide  clnloi*lijdi-ique poiii- d i W -  
kencici. le eniuplirc n n t o r e l  d'avec le ciiiiiphre art i -  
ficicl.  - RI. ROIJHISCII (Pharmmeutische Cent~.alhalle). - Si 
l'on met dans  un verre d e  montre  une pincée de camphre natu-  
rel pulzlérise' et  qu'on l'additionne de 10 gouttes de réactif vanil- 
line HCI (1 p (le vanilline et 200 p. d'HC1 3 25 p. 100), le mélange 
prend asSei rapiderr ient l lne cokration rose: p i . .  au  bout d e  
22 heures, devient vert-grisiitre. Le camphre artificiel ne donne 
aucune coloration, pas  plus, d'ailleurs, que le camphre naturel 
en fragments. 

Si l'on opère k chaud au bain-marie, en mettant dans un tube 
k ewai la i o u d r e  de  caiiiphre et le rkactif, on observe les colora- 
tions suiv:~ntcs, qu i  difErent  d'après l a  température : 

Terrip6rature Camphre naturel Camphre naturel Camphre 
d u  bain-marie en fragments pulvérisé article1 Bornéo1 

- - - - - 

300 inciilore rose incolore incolore 
60a vert-bleu gris incolore bleu-jaunàtre 
7SU bleu vert et un peu trouble incolore bleu 

1 00° blewvert vert et limpide incolore bleu intense 

Si l'on opére en ajoulant à Ogr.IO de  camphre  pulverisé 
10 gouttes d'un niélange à part,ies égales et  refroidi de r6actif 
vanilline-JTCI et  de  SO"' concentré, le camphre naturel, le cam- 
phre artificiel e t  le borné01 donrierit une coloration jaurie, qui 
disparaît a u  bout d'une heure avec le camphre artificiel. Avec le  
camphre naturel,  la coloration passe a u  vert  sale au bout d'une 
heure, puis au  vert fonc6 une  heure plus t a rd ,  e t  enfin a u  Ideu- 
indigo après  7 k 8 heures. Avec le hornéol, la coloration devient 
orangé, puis vert-bleu. 
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Ces réactions permettent de  reconnaître si l'alcool camphré 
est prkparé avec le cüinphre artificiel ou  avec le camphre riatu- 
rel ; pour cela, on en prend 10cc., qu'on additionne de 10cc. 
d'eau dans une houle B dkcantation ; on sépare le  rnrnphre. qu'on 
dissout dans  l'éther de pétrole; or1 évapore B l'air la solution ainsi 
ohtenue, et l'on chauBe le rksiclu avec d u  rbactif vanilline-1-1CI ; 
s'il ne se produit  pas de  coloration hleue ou verte, on  peut 
conclure que l'alcool caiiiphro &ait prkparé avec le camphre 
artificiel. 

Le réactif vanilline-IICI ne  perriiet pas  de  reconnaitre un  
mélange de camphre naturel e t  de camphre artificiel ; dans ce 
cas, il faut  recoiirii. a I'exan-ien polarirnbtrique. 

Indlce dc bromuration POUF la diiïfwenoiation des 
Iiolks tic- poissons. --MM. Fl1OCSEli et JIENSETS (Phar- 
maceuticnl .lovrnnE, 1906, Il, p. 452). - On connait les services 
qiie rend l'indice d'iode dans l'analyse des corps gras. L'indice d8 

brome peut aussi être utilis6 dans le mèrrie b u t ;  mais aucun de ces 
deux indices ne donne d'indications re1;ttivcinent aux propor- 
tions des composEs qu i  entrent dans leur constitution. Saris don, 
ner  des indications complètes, l ' indice de hwnurat ion,  qu'il ne faut 
p a s  confondre avec l'indice de  Iirorne, donne quelques renseigne- 
ments  utiles. 

L'indice de  liroiriuration est le rioiribre de centigrarrirries de, 
bromure qu'on obtient avec I g r .  d'huile, en opkrant de la 
rnanibre suivante : on prend Ogr.40 d'huile, qu'on dissout dans 
2OOcc. de  tétrachlorure d e  c;trbone; on  ajoute 22 gouttes de 
brome, et  on laisse en coritiict pcridnnt trois hciires, en rciroidis- 
sant  le flacon sous un  filet d'eau ; on élimine l'excès rie brome en 
ajoiitiint 10cc. de t6trachloriire d e  cartiorie contenant Ogr 075 de 
phénol, et l'on ajoule 20cc. d'alcool absolu p a r  portions et en 
agi tant  ; ciri recueille le précipilé sur  un  filtre; on laisse egoutter; 
on lave avec 50cc. d'alcool abso lu ;  on sèche et l'on pèse. Ln 
quaritit6 de  hroine trouvée, rapportée 5 I gr .  d'huile, donne 
l'indice de  brornuration. 

Les quantités de  broriie et de phi:nol indiquées ci.dessus sont 
celles qui conviennent pour  l 'huile de foie de niorui:; pour  une 
huile inconnue, on procède p a r  tdtoririeirierits, de  iri:jriiére à 
avoir  u n  léger excCs de tiroiiie après  ti-ois heures de contact 
de ce corps avec l 'huile essayée, et e n  évaluant approxirnative- 
nient la quantité de  phCnol néccssüire pour  absorber cet excés. 

Après avoir obtenu l'indice de  bromuration, on peut en calcu- 
ler u n  autre  ; l'indice d'iode des g1yc:kritles précipités h I'btat de 
bromure, c'cist-2-dire le degré denori-saturation de ces glycérides 
e l  conséquemment la facilité avec Iiiqiic:lle ils peuveril s'oxyder. 
Pour  cela, on dose Ir! broriie dans le précipite des gIyc6ricies bro- 
m u r &  ; puisqu'on atliiiet que le broirie s'est siniplenmit fixk sur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la molécule, il suffit de retrancher, d u  poids des bromures, 
celui du hrome contenu dans  le prkcipité, polir avoir le poids 
des glycérides qu i  ont fourni ce précipit6. Avec ces deux nom- 
bres, on peut facileriieiit calculer l'indice de brome d e  ces gly- 
cérides et passer dc cet indice k l'indice d'iode par  I'ernl~loi d u  

1 4 7  
facteur - 

80 ' 

MM. Procter et Urnnett ont déterminé l'indice de broii1ur;ition 
des huiles de morue, de phoque, de haleine, etc. Les chiffres 
qu'ils ont obtenus pour Irs huiles de morue sont plus élevés, ce 
qui periiiet d e  penser que ce nouvel indice pourra  étre utilise 
pour contrdler lu purete des huiles de foie de morue médicinales. 

Dosage da I'ncldité urlnnire. - M. COBSTANTIN 
KOLLO ( R e u i s t ~  frtrmnciei de Bucarest d'août 1906). - L'acidito 
urinaire est due A l'acide phosphorique de  l 'urine, qui s'y t rouve 
com1,irié sons forrne de sels alcalins, le monophosphate, qui  est 
acide, et le bi ou triphosphate, qui est alculin.-lorsqu'on neutra- 
lise les w l s  x i t l e s  par un alcali ,  or1 se sert d'uri indicateur pour  
se rendre compte dv la fin de  la  rhaction, mais aucun indicatcur 
ni. perinet d'olitenir des résiiltats cer tai~is .  

M .  Kollo propose de  neutraliser I'aciditC: de l'urine au moyen 
d'une solution de chaux titrée ; il crriploie une liqueur alcaline de  
chaux dCcinormale, prbiilablernent titrCe a u  moyen de  l'acide 
phospt-iorique,de maniéi-e que 1 cc. corresponde 0,00355 d'acide 
phosphorique. 

Pour préparer cette liqueur d e  chaux, M. Koilo prend CO gr. d e  
chaux caustique chimiquement pure, qu'il dissout ?i l 'abri d u  
contact de l'air dans un litre d'eau distillée, bouillie e t  refroidie ; 
au bout de vingt-quatre heures, il filtre ; puis il t i tre et ramène 
au titre ci-dessus intliqu6 h l'aide (le l'eau distillée 1)ouillie. La 
l i q u m r  est conservée dails u n  flacon fermé par .un bouchon perce 
d'un trou dans  lequel passe un tube en U rempli de chaux  s o d k  
destinée à absorber l'acide carbonique de l'air. 

Pour  doser l'acidité d 'une urinc, on doit prendre de l'urine 
aussi rhcrnte que possible ; on la filtre (il peut ?Ire n(kez;saire 
d'opérer la fiIlration sur  un  peu d e  'tieselguhr (terre siliceuse) 
lavé, séché et tarriis6j ; on prend 25 cc. de  celte urine filtrée, 
qu'on introduit dans Un veriie A saturntion pincé sur  un papier 
noir ; on verse iL l'nide d'une burette de la liqueur alcaline de 
chaux ; chaque goutte déterinine, B l'endroit où  elle tombe, un 
tronhlr, q u i  disparaît  par' agitation, mais cette disptirition devient 
de plus en plus lente, H mesure qu'on approche de la saturation : 
on s'arréte nu irioirierit où le trouble persiste et  cesse de dispa- 
raiti-p: par  agit.iit.ion. On lit s u r  l a  burette le nombre de cc. de 
liqueur de  chaux  versée, et l'on fait le calcul d'après la formule 
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Ca + 335 
A =  v , dans laquelle A est l'acidité pour 1 litre 

d'urine ; Ca est la quantité de cc. de  liqueur de  chaux  employée, 
e t  V est le volume d'urine mis  cn expérience. 

Afin de s'assurer yu'ori s'est arrété  a u  bon rrioment, on verse 
dans le vase u n e  nouvelle quantité de 35ccr  d'urine, et l'on 
recommence b verser le réactif calcique ; s i  le  ti trage a i i t é  hien 
fait, le deuxiEme résultat doit concorder avec le premier. 

Alcool exempt d'aldéhyde. - 31. F. L. DUNAOP (Phut- 
maceutical Jownd,  1906, 1, p.  387). - On emploie, pour  l'ana- 
lyse des huiles, u n e  solution de  potasse d a n s  l'alcool exempt d'al- 
dkhydc. Pour purifier l'alcool, on  cinploie la mélhode suivante : 
on  dissout 1gr. 5 d'azotate d'argent dans 3 cc. d'eau ; on verse 
crttc solution diins un litxr: tl'itl(:ool ?L !Xi0 ; on dissout, d' i iutn 
part,  3 gr.  de potasse l'alcool pure  dans 10 à 13 cc. d'alcool 
chaud, et, a p r h  refroidisseinerit, on  mklarigt: les deux liquides ; 
on laisse tltiposer le précipite d'oxyde d'argent, et le liquide sur- 
nageant donne, à la distillation, de l'alcool neutre et trxempt 
d'aldéhyde. A. U.  

-- 

BIBLIOGRAPHIE 
Précis tl'irualyse cliiniiquc bioio;;iquc g h C r w l c ,  par 

E. BARRAL, professeur agrégé a la Yaculté de médecine et dc pharma- 
cie de Lyon, 1 vol. de 412 pages (J.-B. Baillière et fils, éditeurs, 
19, rue Hautefeuille, Paris). Prix : 6 francs. - Les deux ohjcctifs vers 
lesquels doit tendre l'analyse cliimique biologique sont : la physiologie 
et la clinique. 

L'analyse biologique doit avoir pour but d'éclairer le diagnostic, de 
rechercher et de déceler dans l'organisme, non-seulement les niodifi- 
calions produites par la maladie, mais encore les causes de celles-ci e t  
les moyens de les enrayer. Pour ces recherches, il suffit souvent d'avoir 
a sa disposition un petit nombre de methodes choisies, dont la facilité 
d'exkcution et I'exaclitude ont été verifikes et justifiées par l'expé- 
rience. 

Au physiologiste et au chimiste, qui se placent fréquemment a des 
points de vue differents, s'impose la necessitc! dc connaltre d'une 
manière plus approfondie les propriétés et les procédés de deterinina- 
tion des divers principes de l'organisme, afin de pouvoir choisir la 
ruethode la plus exacte d'irivestigation ou de dosage correspondant le 
mieux ail bu t  poursuivi. 

C'est en partant dc ces principes que M. Harral a ecrit son ouvrage, 
cherchant surtout mcttre cutre les inaiiis de l'eludiant et du prati- 
cien un irianuel pratique de diagnostic. 

II ehercix à faciliter le travail du médecin, (lu pharmacien, du chi- 
miste ; à leur éviter dcs rechwches souvent longues et fastidieuses, 
alors qu'il s'agit d'effectuer rapiderrient la déterniinalion d'lin principe 
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contenu dans un liquide ou dans un tissu, dont les modifications sont  
assez rapides. 

Dans ce volume, après avoir donrit!, daus u n  chapitre prËliriiiriaire, 
la composition de l a  plupart des rkaclifs employbs, l'auteur étudie les 
principes immédiats de  l'organisme. en  conirnenyant pnr le3 plus com- 
plexes, les malieres albuminoides. Les chapitres suivants sont consa- 
cresaux principaux dorives azotés, aux hydrates de carbone, aux acides, 
aux malibres grasses, aux autres composes ternaires, aux gaz e t  aux 
substances ~riiricirales. 

Jahrhricli Piir dnw Eiscnhutteiiwcucii, 1907. '- Sup- 
plément de la revue Stnhl und Eisen.  i volume de 448 pages, coin- 
prenant, coinrne les années précédentes, un aperçu de toutes les 
publications concernant l'industrie niinière. 

Le volume que la Société rninihre allemande presente cette 
année est encore plus complet que les précedents ; ainsi les sources 
de renseignements, qui etaient de  1.800 pour le premier volume, 
sont dc 3 .000pour  le volume de 2907. Cet ouvrage est appelé de plus 
eu plus A rendre de  trés grands services aux chiinisf,es, ainsi qu'aux 
ingénieurs des mines, qui y trouveront une source inépuisable de ren- 
seignements utiles el surtout les titres de tous les travaux qui ont &té 
publiés dans le courant de l 'année, ainsi que les nonis des jourriaux 
dans lesquels ces travaux ont pa i i i .  

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
Distinctiou lionoimifiqne. - Nous sommes heureux d'infor- 

mer nos lecteurs que nolre collaborateur M. H .  Pellet, membre du Syn- 
dicat des chimistes, a reçu, par décret rlu 14 septembre dernier, du 
gnuveinenient partiigais, le grade de Commnndcur da l'ordre de 
Saint-Jucques, pour ses travaux sur les vins portugais au Brésil et 
sur le dosage de l'acide salicylique dans les vins. 

IDécret rclntiP n In répi-esrion des K'rnudem e n  ce 
qui concerne les vins, les vins inioiisweiia et les 
eciun~de-vle et bpiritueax. - Vu l a  loi du 1'. aoilt 1905 sur 
la repression des fraudes dans l a  vente des marchandises et  des falsi- 
fications des denrCes alimentaires e t  des produits agricoles, et  notarn- 
ment I'arlicle l i  ainsi conçu : 

n II sera statue par dss règlements d'adminislration publique sur les 
mesures A prendre pour assurer I'ext3xtion de la présenie loi, notam- 
ment en ce qui concerne : 

u i0 La vente, la mise en vente, l'exposilion et  la détention des den- 
rdes, boissons, substances e t  produits qui donneront lieu A I'applica- 
tion de la présente loi ; 

il Z0 Les inscriptions et  marques indiquant soit l a  composition, soit 
l'origine des rnarchondises, soit les appellation$ r~!gionales et de crus 
particuliers que les acheteurs pourront exiger sur les factures, sur  
les emballages ou sur  les produits eux-memes, tl titre de  garantie de 
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la part  des vendeurs, ainsi que les indications extérieures ou apparen- 
tes riécessaircs pour assurer- la loyauté de la vente e t  de  la mise en 
vente >) : 

Vu la loi du 6 août 1905, relative & la rc'pression des fraudes sur les 
vins et au régime des spiiitiieiix ; 

Vu la loi du  29 juin 1907, tcndant  à prévenir le niouillage des vins 
et  les abus du sucrage ; 

Vu la loi du 45 juillet 1907, concernant le mouillage et la circulation 
des vins et le régime des spiritueux ; 

Vu le décret. du 32 jiiillet 19i)ti, rkglemenlant les pri . l i~vem~nts,  
analyses et expertises pour l'application de  la loi du .lcr août 1905 en 
ce qui concerne les boissons, les denrees alirnenlaires et  les produits 
agricoles ; 

Le conseil d'Etat entendu, 

1lr:r:rkte : 
TITRE PREM1F:H 

Article premier. - Aiicune boisson ne peut $Ire détenue ou trans- 
portée en vue de la venle, mise en vente ou vendue sous le noni J e  
vin que si elle provient exclusivernerit de la fermentation du raisin 
frais ou du jus de raisin frais.  

Art. 2 .  - Sont considérées comme frauduleuses les manipulations 
et  pratiqnes qu i  ont pour objet de modifier l 'état naturel du vin, dans 
le bu1 soit dc tromper I'acheteiir sur  les qualites subst,antielles ou l'ori- 
gine du produit, soit d'en dissirnulcr l 'altération. 

En conséqiience, rentre dans les cas prévus par l'article 3 de la loi 
du 1" a00t 1905 et par lhrl icle 4 d e  la loi du 29 juin 1907 le fait d'ex- 
poser, de mettre en vcntc ou de vendre, sous forme indiquant leur 
destination ou Icur erriploi, tous prodiiils, de corriposition secréte ou 
non, propres A effectiier les manipulations ou pratiques ci-dessus 
visées. 

Art. 3. - Ne constituent pas des manipulations et  pratiques frau- 
duleuses aux termes de la loi du  . leraoil t  1905 les opérations ci-aprbs 
énumCrSes, qui ont uniquement pour ob,jet la vinification régulière 011 

la coriservat,inn des vins : 
1 0  En cc qui concerne les vins : 
Le coupage des vins ent re  eux ; 
La congélation des vins cn vue de  leur concentration parliclle ; 
1.2 pasteurisation ; 
Les collages au moyen de clarifiants consacrés par l'usage, tels que 

I'alburriirie pure, le sarlg frais, la casc'irie pure, la gélatine pure ou la 
colle de poisson ; 

L'addition di1 tannin dans la mesure indispensable pour effectuer le 
collage nu moyen des albumines ou de la gélatine ; 

La clarification des vins hlnncs tachés. au moyen du charbon pur ;  
Le traitement par l'anhydride sulfureus pur provenant de  ln eombus- 

t.ion du soufre, et par les bisulfites alcaliris crislallist;~ purs. Les quari- 
tités employées seronl telles que le vin ne retienne pas plus de 
3JO milligrammes d'anhydride sulfureux, libre et coiritiiné, par lilre. 
En aucun cas, les bisulfites alcalins ne  peuvent être employes a une 
dose supérieure à 20 gr. par hectolitre. 
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%O En ce qui concerne les moûts : 
I n d t p e ~ d a r n m e n t  d e  l'emploi d u  pliltre et glu sucre dans les limites 

fixées par les lois du il juillet 1891 et du 28 janvier 1903 : 
Le traitement pa r  l'anhydride sulfureux et  par les bisulfites alcalins 

dans les conditions fixees ci-dessus pour les vins : 
L'addition de tannin ; 
L'addition à la cuve d'acide tartrique crislallisé pur dans les modts 

insuffisamment acides. L'emploi simiiltane rlc l'acidc tnrtriqiie et du 
sucre est  interdit ; 

L'emploi .des levures sélectionnées. 
Art. 4. - Dans les établissements o ~ i  s'exerce le commerce de  detail 

des vins. i l  doit être apposé d'une manikre apparente.  sur Ics récipients, 
emballages, casiers ou fdts, une inscription indiquant la dénomination 
sous laquelle le vin est mis e n  venle. 

Cette inscription n'est pas obligatoire pour les bouteilles et récipients 
dans lesquels les vins de  consommation courante sont emportés séance 
tenante  par l'acheteur ou servis par le vendeur pour étre consommes 
sur place. 

Les inscriptions doivent etre rédigkes sans abrbvialion et disposées 
de façon A ne pas dissimuler l a  dénomination di] produit. 

TITRE II. 
V I N S  MOUSSEUX. 

Art.  5. - Les dispositions d u  titre lEP du présent décret sont appli- 
cables aux vins mousseux. 

Indépendamment des manipulations et pratiques prévues a l'article 3 
ci-dessus, sont  considérés corrime licites, en ce qui concerne spéciale- 
men t  les vins mousseux : 

l o  Les manipulations et traitements connus sous le nom de 
méthode champenoise ; 

2 0  La gazéification par  l'addition d'acide carbonique pur.  
Aucun vin n e  peut être détenu ou transporlé e n  vue de l a  vente, 

mis en vente ouvendu sous la seule dtinomination de r vin mousseux 11 

que si son effervescence risulte d'une seconde fermentalion alcoolique 
en bouteilles, soit spontanée, soit produite suivant. la méthode cham- 
penoise. 

Lorsque l'effervescence d'un vin est produite, iiiêmc partiellement, 
par l'addition d'acide carbonique, il n'est pas interdit d'employer dans  
sa dénomination le mot CC mousseux N, mais la condition qu'il soit 
accompagné du terme « fantaisie 11,  d'un qualificatif ditfcrenciant ce 
vin de  ceux prévus l 'alinéa précédent, de telle façon qu'aucune con- 
fusion n e  soit possible dans  l'esprit de l'acheteur sur l e  mode de  fabri- 
cation employé, la nature on l'origine du produit.. 

Dans les inscriptions et marques figurant sur les récipients, le mot 
a mousseux )) et le qualificatif qui  I'accompngne ou le terme 11 fantai- 
sie u doivent etre imprimés en caracti:res identiques. 

TlTRE III. 
EAUX-DE-V1E ET SPIRITUEUX. 

Art. 6. - Il est interdit dc détenir ou de transporter e n  vue de l a  
vente, de  mettre en vente e t  d e  vendre, sous Ics dénominations fixees 
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a u  prEsent article, des produits autres que ceux ayant ,  aux termes 
dudit article, un droit  exclusif A ces denominations. 

Les dénominations- d'eaux-de-vie de vin, d'alcool de vin ou d'esprit 
d e  vin sout reservbes aux produits provenant de  la distillation exçlu- 
sive du vin tel qu'il est dbfini a u  titre Ier du prSsent ri:glernent. 

Les dénominations d'eaux-de-vie de cidre ou de poiré sont réservées 
aux produits provenant d e  la distillation excliisive des cidres et  
poires. 

La dénomination d'cau-de.vie de marc ou d e  marc est rescrvee B 
l'eau-de vie provenant de  la distillation exclusive des inarcs d c  raisin 
frais additionnés ou non d'eau. 

La dénomination de kirsch est rtserv6e nu produit exclusif d r  la 
fermentation alcoolique e l  de la distillation des cerises ou des 
merises. 

Les dénominations d'eaux-de-vie de prunes, mirabelles, quetsch ou 
de tous autres fruils sont rései-vées au produit exclusif de  la fernien- 
latiori alcoolique et  dc la rlistillalion desdits fruits. 

La dknornination de genifvre est  réservie à la boisson alcoolique 
obtenue, dans Ics condilions prevuesh l'article 13 de  la loi du 30 mars 
1902, par la distillation simple en présence do baies de genikvre, du 
moùt  fermente de  seigle. de  blO, d'orge ou d'avoine. 

La dénomination de rhum ou de tafia est réservee au  produit exclu- 
sif de la fermentation alcoolique et de  la distillation soit du jus de la 
canne a sucre, soit des niilasses ou sirops provenant de  la fabrication 
du sucre de canne.  

Art. 7. - Les spiritueux visés l'article prhcédent, lorsqu'ile ne 
proviennent pas en totalite d'une m & m e  région ou d'un mCme cru, ne  
peuvent etre désignés sous l'appcllation réservée aux produits de cette 
région ou de  ce cru particulier. 

Les mi langes  d'eaux-de-vie de  cidre, de poirk, de prunes, de  mirabel. 
les, de  quetsch ou dc  tous autres fruits avec de  l'eau-de-vie de  vin ou 
avec des alcools d'industrie, ainsi que les mélanges d'eau-de-vie de 
vin et  d'alcools d'industrie, peuvent etre dtsignés sous le nom d'eau- 
de-vie. 

Les mélanges d'eau-de-vie de  marc,  de kirsch, de  rhum ou de tafia 
avec des eaux-de vie ou avec des alcools d'industrie peuvent Etrc dCsi- 
gnes sous leur noni spkcifique, mais accompagne d u  terme a fan- 
taisie )) oxd 'un  qualifica!if les différenciant des produits definis B I'ar- 
ticle précédent, [le telle faqon qu'aucune coufusion ne  puisse se pro- 
duire dans l'esprit de  l'acheteur sur  la nature ou l'origine de produits. 

Dans 1:s inscriptions el  marques servant A disigner les niélanges ou 
les spiritueux visés au  présent article, la dénomination du produit et 
le qualificatif qui l'accompagne ou le t e rme  u fantaisie u doivent être 
imprimes en caractims identiques. 

Ar t .  8. - Sont considerées comme frauduleuses les manipulations 
et  pratiques destinees A modifier l'état naturel des eaux-de-vie et 
spiritueux dans le but de tromper l 'acheteur sur les qualités substan- 
tielles, la cornposition ou l'origine de ces produits. 

En conséquence, rentre dans le cas prévu par l'article 3 de la loi du 
1" aoht 1903 le fait d'exposer, de mettre e n  vente ou d e  vendre, sous 
une forme indiquant leur destination ou leur emploi, tous produits, 
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de composition secréte ou non, pouvant servir B effectuer les mani- 
pulalions ou opérations ci.dessus visees. 

Art. 9. - Dans tous les ltahlissements ou s'exerce le commerce de 
détail des eaux-de-vie et  spiritueux, les bouteilles, récipients e t  embal- 
lages renfermant les produits visés au  préseiit titre doivent porter 
une inscription indiquant, en caractères apparents, la denomination 
sous laquelle ces produits sont mis en vente ou détenus en vue de  l a  
vente. 

Cette inscription doit étre rédigée sans abreviation e t  disposée de  
façon ti ne pas dissimuler la dénominalion du produit. 

TITRE I V .  

DISPOSITIONS GËNERALES APPI.ICAIILES ACX VINS, A U X  VINS MOUGSEUX ET AUX 

EAUX-DE-VIE ET SPIRITUEUX. 

Art. 10.  - En vue d'assurer la protection des appellations regiona- 
les et de crus particnliers reserves aux vins, vins mousseux, eaiix-de- 
vie et  sp i r i t u~ux  qui nnl,  par leur origine, un droit excliisif ces 
appellatioos, il sera statué ultérieurement, par des réglements d'admi- 
nistration publique, siir la: délimitation des régions pouvant prétendre 
exclusivement aux appellations de provenance des produits. 

Art. 11. - 11 es1 interdit & toute personne se livrant a u  commerce 
des vins ou des eaux de-vie e t  spiritueux, de  faire figurer sur ses 
étiquettes, marques, factures, papiers de  commerce, emballages e t  
récipients, l a  mention n propriétaire B V I ,  CI viliculteur li n,  c: negociant 
à B I ,  ou a commrrçant n, suivie du nom d'une région ou d'un cru 
particulier sur le territoire desquels elle n e  possède ni propriété, ni  
vignoble, ni établissement commercial. 

Art, 12. - Lorsqu'i~n nom de localitk cnnstitue iine appellation 
disiguanf un produit qui o. u n  droit exclusif h cette appellation, les 
propriétaires, viticulteurs, négociants ou commerçants résidant dans 
celte localili., quand ils meltent en vente ou vendent un produit n 'ayant 
pas droit & ladite appellation; ne peuveut faire Agurer sur leurs éti- 
quett i ,~,  marques. factures, papiers de commerce, emballages e t  
récipients le noiii de  ladite localité q u ' A  condition de le faire précéder 
dcs mots O propriétaire 8 .  . . », 11 vjlicnlteur A . . .  a ,  t négociant a... )) 

ou 11 commerçant &... »;suivis de l'indication du departement ou est 
située l a  localité, le tout imprim6 en caractkres identiques. 

Art. 13. - L'emploi de toute indication or1 signe susceptible de  
créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature ou sur 
l'origine Jes produits vises au present dtcret ,  lorsque, d'aprks la con- 
vention ou les usages. l a  delignatioo d e  l'origine attrihuee à ces pro- 
duits devra étre considrrbe comme la cause principale de la vente, est 
int.erdit eu b u t e s  circonslarices e t  sous quelque forme que ce soit, 
notamment ,: . 

I q u r  les recipients e t  e m h a l ~ a ~ e s  ; 
!P Sur les étiquettes, capsiiles, bouchons, cachets ou lout autre 

appareil de fernieture ; 
30 Daris les papiers rlt! cornmercp, factures. catalogues, prospectus, 

prix courants, enseignes. affiches, tableaux-réclames, annonces, ou 
tout autre' moyen de  publicité. 
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Art. 1.4. - Un délai de Six mois, à dater  de  la publication du prCsent 
règlement, est accorde aux interesses pour se conformer aux prescrip- 
tions des articles 4 , 3 ,  7, 9,  1% e t  13, en ce qui concerne les inscriptions 
réglement.aires. 

Art. 15. - Le ministre d e  la juslice, le ministre des finances, le 
ministre de l'agriculture, le ministre d u  commerce e t  de l'industrie 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
decret, qui sera publié au  J o w v ~ n l  ufficiel  de l a  République française 
e t  irisbré au Rudlrtin rlrs lo i s .  

Fait à Rambouillet, le 3 septembre 1907. 

Décret cuneero~ni  la ~epremsirimi de In fi-nutle diin@ 
le coinmeree du beurre e t  la faliricotion de  IR inar- 
sar ine .  - Vu la loi du 16  avril 1897, concernant l a  répression &e 
l a  fraude dans  le cornrnerce du beurre et l a  fabrication de la marga- 
rine ; 

Vu la lui du 23 juillet 1907, abrogeant les dispositions des  truis der- 
niers paragraphes de l'article 13 ainsi que celles des articles 14, .li>, 
i 9  e t  211 de l a  loi du 16 avril 1897 susvisCe et  substituant i+ ces dispo- 
sitions celles contenues dans les articles 6, 7, 8, 9, 10, 2.1, 12 e t  13 dc 
l a  loi du  1" août 1905 sur l a  rbpression des fraudes dans la vente des 
marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des pro- 
duits agricoles ; 

Vu l'article 11 de ladite loi d u  août 1903 ; 
Vu le dBcrct du  9 novembre 1897, portant réglcnient d 'adin in ish-  

lion publique pour l'application d e  l a  loi du  16 avril 1897 concernant 
!a répression de la fraude dans le commerce du  beurre et  la fabrica- 
tion-de l a  magar ine  ; 

Vu le decret du Y1 juillet 1906, réglerneritan1 les pr6lévenients, 
analyses et expertises pour l'application de la loi susvisée du .lcr aoilt 
4903, en ce qui concerne les dcnrccs alimentaires e t  les produits 
agricoles ; 

Le conseil d'Etat entendu, 

Article premier. - La dinominatioa du titre III du décrcl d u  
9 novembre 1897 est  modifiee comme il sui1 : 

i( Titre I I I .  - Organisation c t  fonclionneriient di1 service des préle- 
vements, des laboratoires et des expertises contradictoires IJ. 

Art. 2. - Les articles 10, 11, 12, 13, 15,  16 et  19  du décret du 
9 novembre 1897 sont remplacés par Ics dispositions ci-après : 

Art. 10. - Lcs autorités qui ont qualité pour opérer des prélève- 
ments en  vue de  l'application de la loi du 16 avril 1897, modifiée par 
l a  loi di1 23 juillet 1907, concernant la répression de l a  fraude dans le 
commerce du beurre s o n t :  

Les inspecteurs des fabriques de margarine e t  d'oleo-margarine ins- 
titués conformement a l'article 17 du présent decre t ;  

Les commissaires de police ; 
Les commissaires de lu police speciale des chemins de fer et  des 

ports ; 
Les agents ries con11,ibiilions indirectes et des douanes agissant à 
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l'bccasion' de l'exercice de  l e h s  fonctions ou commissionnés spéciale- 
ment & cet effet par le ministre de l'agriculture ; 

Les irispecteiirs des halles, foires, marchés et abattoirs ; 
Les agents des octrois etles v6térinaircs sanitaires individuellement 

désignés par les prérets pour concourir l'application de  la loi du 
1"août 1905 e t  commissionnés par eux cet effet ; 

Les agents spéciaux institués par les départements ou les commu- 
nes pour concourir B l'application de ladite loi, dans  les conditions 
pr6viies A l'article 2 du décret susvisé du 31 juillet 1906. 

:Lr.t. t 1 .  - Des pr6li:vements d'échantillons peinent,  en toutes cir- 
constances, étre opérés d'office dans  les magasins, boutiques, ateliers, 
voitures servant de comincrcc, ainsi que dans les entrcpôts, les abat-  
toirs et leurs dépendances, 1 %  foires et  marchés, et dans les gares ou 
ports de départ  et  d'arrivée. 

Les prklèvernerils surit obligataires dans tous les cas où les produits 
par issent  falsifies, corrompus ou toxiques. 

Les administrations publiques sont tenues de fournir aux agents 
désignes à l'article10 tous éléiiicnts d'information nEcessaircs & I'exé- 
cution de la loi du 16 avril 1897, modifiée par  la loi du 23 juillet 1907. 

Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun 
obstacle aux réquisilions pour prises d'échantillons et  de représenter 
les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés,connaissements 
et déclarations dont ils sont détenteurs. 

Art .  12. - Tout prél6vcment comporte quatre echantillons, l'un 
desliné au laboratoire pour analyse, les trois autres éventuellement 
destinés aux esperts. 

.4rt. 1.7. - Tout prélévernent donne  lieu, seance tenanle,  ii la 
rédaction sur papier libre d'un procès-verbal. 

(le procés-verbal doit port.er les mentions suivantes : 
1 0  Les nom,  prbnoms, qualite et résidence de l'agent verbalisateur ; 
20 La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; 
3O Les nom,  prénoms, profession, domicile ou résidence de la per.  

sonne chez laquelle le prelkvement a été op&-@. Si le prélèvement a eu  
lieu en cours de route, les noms et  domiciles des personnes figurant 
sur les lettres de voiture ou les connaissements comme expéditeurs et  
destinataires ; 

40 La signature de l'agent verbalisateur. 
. Le proçés-verbal doit, en  outre, contenir u n  exposé succinct des cir- 
constances dans lesquelles le prélévemeat a été opéré, relater les 
marques et  étiqueltes'apposées Sur les enveloppes ou' récipients, l'im- 
portance du lot de  marchandises échantillonné, ainsi que toutes les 
indications jugées utiles pour établir l 'authenticité d e s  ~chan t i l l ons  
prélevés e t  l'identité de  l a  marchandise. 

Le propriétaire ou détenteur d e  la marchandise ou, le cas échkant, 
le représentant de  l'entreprise de transport  peut, en outre, faire insé- 
rer au procès-verbal toutrs les déclarations qu'il juge utiles. 

Art .  15. - Les formalités prescrites par le décret du 3l juillet 1906 
dans ses articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dans les deux premiers 
alinéas de l'article 15, ainsi que dans l'article 16, sont applicables aux 
prélèvements et  aux analyses effectués pour la répression des fraudes 
dans le commerce du beurre, en exécution de  l a  loi du 16: avril 1897, 
modifiée par l a  loi du 2.3 juillet 1907. 

Art .  16. - Les règles établies par le décret du  31 juillet 1906 dans 
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ses articles 17, 18, 19, 20, 21 e t  24 pour le fonctionnement des exper- 
tises contradictoires et  pour le remboursement de la valeiir des échan- 
tillons en cas de nsn-lieu et  d'acquilternent, sont applicables lorsqu'il 
y a lieu d poursuites pour infraction ti la loi du 16 avril 1897, rnodi- 
fibe par la loi d u  23 juillet 1907. 

Art. 19. - La snrveillance prevue R U  titre II du  présent décret est 
exercke conrurrernrncnt avec les officiers de police judiciaire par les 
autorités qualifiées pour prochder au prélkvement des échantillons e t  
énumCrees à l'article 10 ci-dessus. 

Le ministre de l'agriculture et  le ministre des finances fixent les 
indemnités à attribuer, s'il y a lieu, k ces agents en raison du travail 
siippl6rrientaire qui leur est  ainsi impose. 

Art. 3 .  - II sera statue ultérieurement par un rkglernent d'admi- 
nistration publiqiic sur Ics conditions d'application fi I'AlgErie et  aux 
colonies de  la loi d u  16 avril 1897, modifiee par la loi du 93 juillet 1907. 

Les disoositions du dbcret du 9 novetnbre 1897 v resteront en 
vigueur jusqu'k la publication de cc réglernent spécial. 

Art. 4. - Les ministres de l a  justice, de l'intérieur, des finances, de 
l'agriculture, du commerce et  de l'industrie sont chargés, chacun en 
cequi Io concerne, de l'exécution du présent decret, qui sera publie au 
Journal offificiel e t  inséré au nullrtin des lo i s .  

Fait a Rambouillet, le 2P aui i l  i907. 

ERRATUM 
Dans l'arlicle de M. Mestrezat, paru dans le no de septeriilire 1907, 

p. 349, cila note de  bas d e  page. ? e  ligne, au  lieu de  : acide lartro- 
nique, lire : acide tai.tromalique. 

DEMANDES ET OFFXES D'EMPLOIS. 
Nous informons nos lecteurs qii'cn qualité (le secrCtaire g6néral du Syn- 

dicat des cliirnistes, nous nous cliargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le permettent, de procurer des cliiniistcs R U X  industriels qui en on1 
besoin et des places aux chimistes qui sont à la recherclie d'un emploi 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont ahsnliiment gra- 
tuites. S'adresser RI. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 30. 

Sur la demande de JI. le secréiairc de i'Assoeiation des anciens éléves 
de l'Institut de chimie appliquée, nous informons les industriels qu'ils' 
peuvent aussi demander des chimistes en-s'adressant k lui, 3, rue Miche- 
let, Paris (O).  

L'Association amicale des anciens elbves de l'Institut national agrono- 
mique est 9. m0nie chaque ann6o d'offrir & MM. les industriels, chi- 
mistes, e tc . ,  le concours de plusieurs ing6niàurs agronomes. 

Pri+m d'adresser les deniandm a u  siege social d e  l'Association, ifi, rue 
Claude Bernard, Paris, 5.. 

de grandes quantilCs de CREOSOTE pour ON DESIRE ACHETER i9impr,ignation d u  bois, Les maisons suscep- 
tihles de foiirnir sont priées d'adresser leurs offres au bureau des Annales, 
46, rue Turenne, Paris, aux initiales T. 11. 

Le Gérant : C. CHINOK. 

LAVAL. - IMPRIPERlE L. BARNEOUD ET cim. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Appareil pour les asnais d'or, d'argent, eto., absor- 
bant les vapeora acicles et poiivant s'installer dans 
toiites les chenilnees, 

par M. DARU. 

L'appareil que nous prkscntons a pour  but I'ex6cntion des 
essais d'or, d'argent, ainsi que toutes les opérations susceptitiles 
de dégager des vapeurs  riilreuses ou chlorhydriques; il a été iiria- 
gin6 pour permettre la réalisation de ces opérations sans  les ins- 
tallations spéciales et coiîteuses des litboratoires de  chiriiie. 

11 ne nécessite. en &et, qu'une ckierriiriéc quelconque, devarit 
laquelle se place l'appareil, qui se compose d 'une boîte en bois 
dur  ; le bois doit étre parfaitement sec pour éviter tout travail 
ultérieur. 

Cet,te prerriic're enveloppe est doublée d 'une feuille de ploiiib, 
perforée à sa  face infërieure et  remplie d e  fraginents de iiinr- 
bre blahc (carbonate de chaux) destines à absorber les vapeurs 
acides ; elle est prolongée en dessous p;ir quatre  c6tés se réunis .  
sant en entonnoir et destinés à reciicillir les coiiipos6s liquides 
pouvant provenir de I ' a t t a p e  d u  niarbre. 

La boite est recouverte d'un couvercle mobile, doublé également 
de plomb et dont. les bords plongent dans une rainure pleine 
d'ean, qui assure une fermeture hydraulique parfaite.  

Elle renferme, e n  son milieu, une cherninke de tirage également 
en feuille de plorrib, destiriée h faciliter I'évacuiiti«n des gaz; 
l'ensemble de l'appareil est supporté par  des pieds en fer. 

C'est sous la voûte formée p a r  cette boîte que se placent les 
rnatras, soutenus p a r  des grilles qui peuvent e n  recevoir 4, 
6, 8, etc. 

On  comprend aisément le fonctionnenlent de l'appareil : les 
vapeurs acides qui se dégagcnt sont forcées de traverser la couche 
de carbonate d e  chaux. qui les absorbe et  qu i  les fixe ; l'acide 
carbonique mis  en liberté est Evacué p a r  la ctieininke centrale, 
dont le tirage est favoris6 par  la chaleur provenant. des brûleurs. 

On réalise ainsi parfaitement les attaques sans aucun déga- 
g m e n t  de vapeurs nitriques ou chlorhydriques, et  l'on n'a 
pas crairidre les rriulliples irico~ivériie~its de celles-ci daus urie 
piEce qui n'est pas installée spécialement pour ces sortes d'es- 
sais. 

NOVEMBRE 4907. 
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L'usure du marbre se produit très lentcirient . on n'a qu'à 
le remplacer p i u  do nouveaux frngirierits ajoulés au fur  ct il 
inesiirc, tic fiiyon 2 maintenir le, niveau tou,jours au  inc!iiici 
point. 

Les avantages de ce petit appareil  sont, en outre de  son prix 
modique, celui de  perniettre l'exécution de beaucoup d'essais, 
soit dans les laboratoires qui  ne sont pas disposés pour ce gcnrc 
d e  travail,  soit pour  les essayeurs qui ne  disposent pas d'ins- 
tallations spkciales (1). 

A propos du titiwge du tannin par IR solutioii 
d'lodc: répouse ù ln  nolc de M. Coiminiiiibœu~, 

Par M. FERDINAND JEAN. 

D. ,in, -. une note p:ii.uedims le nuiii6ro d'octobre 1907 des Annnles 

de cltimie nimlyfzyw, A I .  Cormimbccuf a. critiqué le procédé de 
titrage des ocidcs :istririgeiits que j'ai préserilt à 1':ic;iilkmie des 
sciences en 1812 et que j'ai publié en  1!10U, avec des rnwlifica- 
tions, daris ln Reoue de cl~ijr~ie iria'u.s~~iclle. 

JI. Coririiiiilmuf rapporte d'une f;rçon inexacte mon procédé ; il 
ouiet, en efkt ,  d e  mentionner l'emploi (le la soliition de hicarbo- 
nate de soude saturée à froid, condition essentielle pour produire 
le co i i î l~os~ io lo tann i r lu i :  rouge-groseille qui  caractérise mon pro- 
cédé, e t  il ne tient aucun compte du  modus opararzdi tréç précis et 
très détaille que j 'ai  indiqué et  qui seul permet d'obtenir des 
résultats alisoluirient concordants. 

J'cstiine en conskquerice que M. Corinimbœuf n mal corripris 
riion procédé, qu'il dit  basé sur la pro/i~.ib/t: que p,s.séde l'iode d'étre 
c ibwbépnr  le tanniil, alors qu'il repose sur  ln formation d'un coni- 
posé iotlotannique ou iodogallique ne prenant naissance qu'en 
milieu a l d i n  bic;wbonaté 

Le nlotlus opel.andi décrit par- moi n pour ohjet d'éviter les 
actions secondaires de l'iode. telles que action oxydante, phéno- 
mènes d'addition ou de sul~st i tut ion,  et je me suis bien gardé de 
faire igir uii m c & s  d'iode, cornine dans le procédé de RI. Uoudet, 
et coiriirie l'a fait 31. Ccrniimbceiif, pour  en doser ensuite l'excès 
p u  l'liypowlfite de soude. 

11 ne m'a jamais échappé que les différents acides astringents 
peuvent fixer des quanlités d'iode rar iablcs  pour forrrier des corri- 
posés iodotanriiques particuliers. J'ai, en effet, prescrit de titrer 
la solution d'iode p a r  rapport  au tannin p u r  et par  rapport A 

(1) Les diffërents modeles dr! cet appareil ont Btf déposés au tribunal 
de cornmerce et sont en vente chez M. Dard, 16, r u 0  Chanoinesse (Paris). 
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l'acide galliqiie, ces deux itcides fixant des quantités diffkrentes 
d'iode, et j 'ai sp6cifié que mon procédé perrnettait de titrer les 
matiPres a s t r i n ~ c r i t r s ,  en prenant coinnie type et terriic de coni- 
paraison le tnriniri pur  pour  les acides astringents fisables par  la 
peau, e t  l'acide gallique pour les autres  acides astringents non 
fixables par  la peau. 

1,orsqu'on disposci de tannins types, coinme les acides cachou- 
tannique e t  cafétanriiqiie, il est évident qu'on petit é la l~ l i r  le ti tre 
de la solution d'iode par  rapport  A ces acides et uliliser le procédé 
pour l'analyse d u  cachou et des cafks. 

Lorsque M. Corinirribceuf prétend étendre à mon procédé les 
critiques qui s'appliquent au proc4dS de  M .  Boudet, il ne s'aper- 
çoit pas qu'il confond deux ~i iocédés t rès  dilférerits. 

Bien avan t  M. Corniirnbœuf, raporidant à 1:i note de  111. Boudct, 
j'avais présenté les riièmes ohserv;llioris critiques que M .  Coriniin- 
bceuf; je  ne puis donc qii'étre d'accord avec lui en ce qui con- 
cerne les cniises d'inexact,ilude du pi-ocCd6 Iliiiitlet ; mais j'estime 
qu'il n'est nullenicnt autorisé, scientifiquerilent, à généraliser et à 
ktendre ses coriclusions k un prockdé qu'il semble connaître trEs 
irriparfaiternent et qu'il n'a certainement pas expériment6 en se 
conformant au modus opernndz décrit pa r  moi ;  rien ne l'autorise 
davantage déclarer a yite, d'nprès ses essais, le  dosage du K tunnin 
u par l'iode ne peut conduive qu'a des résultats t.,>ronès B. 

Recherche da riz et du inaïs dnns la farlnc 
de fkornent, 

Par X. G .  GASTIKE. 

Dans un  article publié p a r  M. Eug.  Collin dans les A n n a l ~ s  d~ 
chimie annlylique ( 1 9 0 6 ,  p. 446j soiis le titre : liechel-cha de I B  
farine de r i z  dans la fiirine de ble, l'habile micrographe, à propos 
de cette recherche, cite toul a u  long une mEthode de recherche 
du riz et d'aulres ürriidoris corriposés que j'ai corri~riuniquée à 
l'Académie des sciences lc 28 mai 1906 (1). Sans qu'aucune obser- 
vation critique accompagne cette reproduction, JI. Collin la ter- 
mine par  la phrase suivante : 

a AprEs avoir essayt! et fait essayer à plusieurs personnes le 
11 procédé proposé par  M.  Gastine, nous n'hésitons pas a rccon- 
(1 naître q i i l  est bien plus cornpliquk et moins pratique que la 
tr iiiéttiode employée depuis plusieurs annkes a u  1:iboraloire d u  
(( Syndicat de  la boulangerie parisienne et au  laboratoire d u  

(1) Annales de chimie undyt ique ,  1906, p .  281. 
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6 ministère du Cornnierce et qn'il ne donne pas à beaucoup prks 
u d~:s riisultats aussi salisfaisnrits. O 

En face de cette appréciation, qui me  semble empreinte d 'une 
véritable piwtialité, je dois rapppeler,  ainsi que je  l'ai fait 
ailleurs (i), que c'est seulrmerit aprCs avoir essayé les procbdés 
connus, notarrirnent celui publié en 1819 par  31. Lecanu et mis 
au  point ensuite par  quelques spécialistes, que j'ai cherch6 
dans une autre  direction, après  avoir constaté, par  de mulliples 
é .piei iv~s.  que Ics résultats nbteniis offraient. peu de  silretk. .l'ni 
fait ces recherches la requ&le du Syndicat des  iiiinoliers et 
fabricants de  senioules de Blarseille, Icquel avai t  acquis aupara- 
vant  la preiive de I'irisécurité des pr,océdés de reclie~.clie alors 
i~ppliquks. ües  tJcliantillons de  farines pures de froment et de 
farines rniilangées de  riz, préparés par ses soins et  adressks à 
Paris  à l'un dcs laboratoires où ces p rocédk  sont couramment 
appliqii6s, n'avaient pu,  en effet, 21.re di:teriiiinks correctement. 

Les nibthodes que j'ai décrites conduisent, au contraire, à des 
résultats offrant toute garant ie;  elles sont d'une application facile 
e t  rapide ; elles ne peuvent induire en erreur  les experts, ainsi 
que le signiile M. Collin pour les proçkdCs qu'il  prkoriise. II suf- 
fit. à cet égard, dc lire ce qu'il dit lui-rnêirie dans son travail 
( 1 ' 3 0 6 , ~ .  459) ,  pour ètrefixé sur la  nature des difficultés quecorn- 
porte l'examen rnicmscopique des farines en liquide glycériné. 

Dans une conference que  j'ai faite récemment à la Société chi- 
inique de  Ikirice, section de Marseille (2) ,  j 'avais  invité les rnerri- 
bres du bureau préparer il leur gr6 des échantillons de farines 
pures  et de farines mklangées que je rri'ofTrais de déterminer 
iiussitot m a  co~rirriuriication achevée. J 'ai pu :iirisi dérriorilrer 
que cette dkterniination, faite par  mes rrikthodcs, etait ù la fois 
rapide et sûre, contrairement a u x  dires d e  M .  Collin. 

Kn cherchant à comprendre pour  quels motifs M. E. Collin 
frappe mes mt:.t,hodes de recherche d 'une  sorte d'excomrnunica- 
tion, sansyfa i re  cependant aucune objection motivée ou critique 
prkcise, j 'ai cru saisir qu'il cdnsidérail comme défectueux le 
fait d'examiner directement la farine suspecte, sans lui faire subir, 
comme dans Ics procédés dirives de celui de Lecünu, uri enrichis- 
sement ou classernent préalable. 

Ln. netteté et 1 extrême sensibilité de  l'examen microscopique 
par  l'emploi de  mes méthodes permettent d'éviler cette con- 

(1) Compte rendu du Congres de la meunerie françcrise, conference 
faite par M. G. Gastine le i 5  octobre 1906, page 254. 

( 2 )  Bulletin de la Societe chimique, 1907, p. 960. Mémoire pr6senti: a la 
S0liétC. 
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centration des éléments étrangers, soit s u r  u n  tamis, soit dans  
les d é p h  amylacés. II v a  sans dire que l'échantillon de farine 
doit étre, au préalable, bieri uniforrnisé; mais il est clair qu'on 
peut aussi proceder à I'examen sur  les produits du  lavage efrec- 
tué pendant la séparation du  gluten, c'est--&dire sur  le résidu 
rctcnu p a r  le tamis,  e t  s u r  les dépôts, légers, moyens, lourds 
qu'on peut extraire du verre de dépôt dans lequel on a réuni les 
eaux du  lavage. de reconnais trés volontiers qu'en examinant  les 
prodnits retenus sur  le tamis (n" 220 A 250),  dans lesquels se  
trouvent les gros g ruaux  du  riz, du  maïs ou d'autres amidons 
composés, on peut parfois abréger l'examen nlicroscopique. II 
faut toutefois pratiquer aussi le mème examen s u r  les produits 
de la zone lkgère du  depôt, d e  la zons moyenne, e t  enfin s u r  la 
partie 1:i plus dense du fond. Ces examens multiples peuvent 6tre 
pratiqués rapidement avec mes méthodes d e  préparation. Il n'en 
est pas d e  rnéme avec le liquide glycérique, car l'insécurité de  
l'examen microscopique persiste malgré la concentration des 
616rnerit,s étrangers ; mkme pour les griiaiix volumineux d u  riz e t  
du maïs  retenus sur  le tamis, l'observation reste souvent incer- 
taine. 

Si c'est là, vraiment, la seuleobjection queM.  Collin ait  à faire 
à mes procédés de recherche, il aura i t  dû le dire nettement, ca r  
rien ri'est plus facile que de les appliquer, non pas à la fiiririe 
directement, mais a u x  lots de classement de cette farine. 

Je  dois dire que je me  suis appliqué, d a n s  une série d'expé- 
riences, $ opérer d'une part  s u r  ces produits de  classement, et 
d'autre par t  sur  la farine directement. II ne  m'est. pas  arrivC, 
méme avec des pourcentages inférieurs à t p. 100 de  riz ou 
de maïs, de laisser échapper la farine etrangère avec l'examen 
direct. 

En résumé, je proteste contre l'ostracisme de M .  Collin 
l'éaard de rries niétliotles etj ' iriviteceux que ces recherches inté- 
recsent à faire eux-méiiies la comparaison entre les procEr1C.s 
qu'il recorriinande ct ceux que j'ai p r é c i s k  J e  maintiens que 
1'exitrnr:n des farines en liqiieiir ,glyc6ririér, est beaucoiip plus dif- 
ficile et plus sujet à erreiirs qiit: les dispositifs que j'iii rwiiin- 
inandés. Mes méthodes d'exarneri laissent, cri outre, des prépar;~-  
tions durables, qui permettent des cornpar:iisons ultkrieures et 
qui peuvent servir de pièces it eonvictiori. II est facile d'obtenir 
avec ces prkparations dcs microphotographies, qui peuvent ètre 
utiliskes a u x  rnknes fins. Ce sont IA, aussi, des avantages appré- 
ciables. 
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Etude sur  le^ nouvelles nikthodes 
d'analyse du beurre, ct l e m  riiglements d'experlim, 

Par M. F F R ~ N A N ~  JEAN. 

Sui te  ( 1 ) .  

Cette méthode est basée s u r  les considérations suivantes : si 
l'on ajoute k une soliit,ion neutre de savori de  potasse la quantité 
tb6orique de sulfate de cuivre nécessaire pour précipiter la tota- 
lité des acides insolubles et  volatils d u  beurre d e  vache et qu'on 
sépare le savori ni6Lallique p a r  le filtre, le filtratuin ne renferme 
n i  excès de sel rnétallique, ni sels alcalins d'acides gras  précipi- 
tables p a r  le sulfate de  cuivre ; par  cons6qiient,, le filtratxrn ne 
trouble plus p a r  addition de  sulfate de cuivre. 

Avec lessavons de saindoux ou de margarine, il en est de rnêrne, 
puisqu'ils exigent la même quantite de hase que le beurre et 
qu'ils ne renferment que des traces d'acides vol;ttils solubles. 

Si, au contraire, on ajoute à du  savon d e  potasse neutre de 
graisse de  coco la quantite de sel r n h l l i q i i e  thEoriqiie calcu- 
lée pour précipiter le mkrrie poids de  beurre de vache, cette q u a n -  
tité sera insuffisante pour précipiter la totalité des acides insolu- 
hles, et le filtratum donnera un  précipité par  l'addition d'une 
nouvelle quantité de sel de cuivre. 

Comme liqueur d'épreuve, M. Bcllier a recours B une solution 
de sulfate de cuivre adtiitioiiriée de suif i~te  de  soude, t d l e  que 
2Occ. dc cette solution p r k i p i t e n t  tous les acides gras  insolubles 
contenus dans la saponification exactement neutralisée de  Z gr.  
de beurre. Si le f i l t ra tun reste limpide après  addition d u  sulfate 
dr. cuivw, on pèse le savon ciiprique après  dessic:cation ?I 1000 et 
l'oxyde de  cuivre r6sultant de l'incinération di1 savon ciiprique. 

Si, au contraire, le fillrittum précipile par  addition du  sel 
niétallique, cela indiquerait la présence du  coco, et, d'après 
M .  Bcllier, 5 p 100 et niFrne moins de  coco pcuvent être ainsi 
car;~ctérisés. Daris Ic cas d'analyse qiiantitntive. le prkcipité 
formi: dans le filtraturn est ajout6 au  p r n i e r  savon de cuivre. 

12e hpurre pur ,  le s;iintloux et  In rnargcirine donnent un poids 
rl'oxyle de cuivre variable de  Ogr.l/ll i Ogr.lk.2. Si le savon 
cupriquc ne dépasse pas sensiblenient O gr .  99 et s'il donrie par 
inciner:itiori un poids d'oxyde de cuivre très voisin de 03r.142, 
le beurre est pur .  

( 1 )  Voir Annales de chimie analytique, 1907, p.  385.  
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Si le poids du  sauori de  cuivre ne dépasse pas beaucoup Ogr. 99 
et que l'oxyde dCpasse serisihlernent Ogr.182, il y ;L u n  peu d e  
coco. 

Si le poids du  savon dépasse beaucoup 0gr.99 et que l'oxyde 
dépasse sensiblement Ogr.142. i l  y a margarine ou saintloux. Si 
le savon dkpasse beaucoup 0gr.99 et l'oxyde Ogr.142, il y a 
présence de coco o u  mdangn de beurre, de margarine et  de  
coco. 

Si l'augmentation de  poids est proportionnelle à celle de  
l'oxyde, il n'y a ni margarine ni saiudoux, mais du coco seul, et 
chaque augmentation d e  0,00036 correspond à 1 p. 100 de 
graisse de  coco dans le beiirrede vache. 

31. Rellier adrriet qu'en soustrayant KOI-1 allérerit a u x  acides 
vol;it,ils so1iil)les (c;~l~:iiIF.s d'aprhs l'indice Ileictiert,) tlr. l'indic:(: de 
saponification, on trouve !96,68 d e  KOlI saturant les acides 
insoluhies, ce qiii correspond i 0,1386 d'oxyde de  cuivre. 

Il convient de  tenir compte q u e  le Reichert donne, non pas la 
totelilé des acides solubles, rnaiq la portion de  ces acides qui 
passe daris les 210 cc. d e  tlistillaturri, que l'indice de saponifica- 
tion pour les bcurrcs purs  peut varier de  230 à 235 et le  Keichert 
de 25 à 35 cc., sans qu'il y ail  corrélation enlre ces d o n d e s  ; c'est 
ainsi que JI. Vuaflard a trouvé, pour un  indicc de  saponification 
de  221, un Reichert d e  27,2, et  57,8 pour u n  bwi-re k 228 d'in- 
dice de saponification. 

En prenant les exemples d'analyses cités p a r  JI. Vuailard. pour 
des beurres purs  d e  vaches flamandes, on  trouve : 

I n d i c e  KOH KOH suturant C i 1 0  
dp Reichert correspondarit les acides insolubles c;ilciilb - - - 

97, l  30,3 l$,? 135,3 
27.8 31,1 196.9 139,7 
Y5,3 28.3 191,7 1 30 
29,s 3 3 195 138,k 
97,7 31 20 1 14'!,6 ' 

%,3 18 192 136,1 

On voit que les beurres 2 et 5 donneraient plus  d e  138 gr.  6 de  
Cil0 et  pourraient ètre considérés coriirrie cocotés ti 3 et 12 p. 100. 
C'est pourquoi M Bellier idtriet, pour les beurres purs ,  coriiriie 
maximum 141 à 1 4 2 g r .  de  C u 0  fourni p a r  l'incinération du  
savon cupriqiie. 

Le poids d u  savon cupriqiie peut  varier comme varient les 
poids moléculaires des acides gras  insolubles d u  beurre, du coco, 
de la margarine, mais, dans 1s prat ique,  lorsrp'il  s'agit de beur- 
res fraudés h 5 ou 10 p. 100, le poids moléculaire des acides g ras  
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ne peut guère influencer le poids du  savon cuprique, e t  ce n'est 
que  pour  des doses assez Clevées de coco que le poids du savon 
peut fourriir une i~idication utile. 

La méthode d e  Bellier, qui paraî t  sirriplc, rapide et exacte en 
théorie, prkscnte, dans certains cas, quelques inconvénients : fil- 
tration e t  lavage difficiles, adhérence di1 savon cupriqiie aux 

parois des vases, fusion du  savon de  cuivre lors de la dessicca- 
tion à l 'étuve ; en outre, cette méthode nous a donnt': souvent des 
r6sult:~ts ne cadrant  pas avec la thborie de la ni6lhode et parais- 
sant dus  B des acides gras  particuliers de certains beurrcs purs  
se  corriportarit tiifi2reirirrienl à l 'égard de la solution de sulfate de 
cuivre ; cela ressort, d u  moins, des  résultats que  nous avons 
obtenus et  qu'on trouvera d a n s  le tshleaii résurriant nos essais. 

1,améthorle de  L. Robin que nous exposerons plus  loin, four- 
ni t  des données qui permettent de calculer la quantité de Ci10 cor- 
responrlant ii ln tmeiir  de, In matii:re grasse en acides insoliihles 
précipitables k l 'état de savon de cuivre, et l'on peut exprimer 
les résultats en KOl l ,  dont  le poids atomique est plus élevé que 
celui de l'oxyde de cuivre. 

Si, en eflet, l'on transforino, par  le calcul, le chiffre du soluhle 
Citu, délcrminé par  la rnkthodc Robin, en KOIi, pour 2 gr. de 
beurre, e t  qu'on retranche le chifrre d e  KOIl de l'indice de siipo- 
nificatiori, la différence donne K O l l  al'férente a u x  acides insolu- 
Ides et,  pa r  simple calcul, le C u 0  correspondant, et l'on peut 

KOB acides solubles 
tirer le rapport qui pourrait  &tre utilisé 

KOH acides insolubles ' 
dans l'analyse des beurres. 

La rriéthode d e  M. Bellier coriserve son intArêt comme procédé 
qualitatif rapide et  simple, lorsqu'il s 'agit de déceler la prksence 
d e  plus de  5 p. 100 de coco dans le beurre ; pour le reste, elle 
peut 4tre remplacée avantagcusemcnt p a r  les calculs tirés des 
résultais fournis par  la méthode Robin, cornme le rnontrenl les 
tableaux ci-dessoiis, dans lesquels 1S = KOII de l'indice de  sapo- 
nification totale. 

S = KOB des acides solubles, qu'on obtient en multipliant par 
5,6 les cc. d'alcali d k i v é s  du soluble-eau (méthode Robin). 

1 = KOII afférent aux  acides insolubles obtenus en retranchant 
S de 1% 

C = CuO, calcul6 en multipliant T p a r  0,7098. 
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Somme 

Mayenne 

Ille-et-Vilaine 

Charente 

Gournay 

Loiret 

Haute-Savoie 

Echantillons beurres purs 

K 
Environs de Paris IS 

H 
Laitier 1 S 

S 
1 

R 
1s 
S 
1 

R 

oeurres pura 
t I O  010 v 

- 

130,4 
3%,8 

197.3 

beurres purs + I O  010 c 
237,9 
33,6 

5!04,3 
16,4 

229 
33 

196 
16 , s  

2'34 
38,9 

201.1 
r 6,4 

828 
30 

1 !N 
13,s 

225 
29 

196 
I 5 , 7  

229 
32.2 

l W . 8  
16-4 

229,9 
29.2 

000 7 
i 4.4 

233 
30.2 

202,s 
i 4 4  

En résumant les tableaux ci-dessus, on a, pour les beurres 
purs : 

Oxpde de  cuivre 
1 S R calcule 
- - - - 

Mininiuni. . . . . 189,4 33,1 139,6 
hlaxiiniirn . . . . . 197,3 36,9 140 
Moyenne . . . . . 192,7 33,% 18,s 1 3 6 3  

Pour les beurres margarinhs It !O p .  100 : 

hIinimurn . . . . . 187,6 28.9 133,i 
Maximum. . . . . 193,O 32!8 137.8 
Moyenne . . . . . 191 32,6 16 13.'>,7 
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2 .  Dans les tableaux ci-dessous sont résuinCs les résultats que 
nous avons obtenus en appliquant concurremment les rnil:thotles 
exposées dans cette étude à l 'examen des beurres purs  et des 
mérnes bcurres additionnés de 10 p. 200 d'un mklange II consti- 
tu6 par  des graisses ariirnales et  vCgtXiilcs, dont nous avons 
donné la composition au commencernerit (le ce travail et d'un 
certain nombre d e  beurres d'expertise. 

Ce mélange H fournissait les indices suivants : 

Oléoïefractornètre. . . . . . . .  
Indice de saponilication . . . . . .  
Indice Reichert. . . . . . . . .  

Acidesvolatils solubles. . . . . .  
Acides volatils insolublcs . . . . .  
Rapport . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  Savon cuprique 

. . . . . . . .  Oxyde de cuivre 

Soliible-alcool . . . . . .  
Insoliible-eau . . . . . .  
Solu ble-eau . . . . . . .  

acide insoliible 
Ilappoit X I 0  = 

Acide soluble 

Indice de saponification 
Rapport  

soluble-eau 

. . . . . . . . .  Indice d'iode 

Pour les beurres cocotés à 1 0 p .  100 : 

. . . .  Minimum. 296 i9 ,2  

. . . .  Maximum. 204,3 33.6 
Moyenne . . . . .  498,9 31,s 

S 
Les beurres purs  donnent  un  rapport  - plus grand que 17 ; 

1 
une addition de  10 p. 100 de  margarine et  de 10 p. 100 de coco a 

pour efîet d'abaisser ce rapport.  

( A  suivre). 
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létliodcs de  conventiaii pour I'analgsc d r a  nintie- 
res fertilisaiites tlcrr subrrteneeis nliinentuiren du 
bétnil e t  den produits ~gi.ieoics. 

Tenue à Paris les  10 e t  11  juillet 1906. 

(Su i t e  et fin) (1 ). 

4. P r e p a r a t i o n  des tes ts  des g r a i n e s .  - L'échantillon est 
broyé; 2 g r .  d e  la farine, obtenue sans criblage, sont bouillis dans  
une capsule à bec (en porcelaine, avec manche) pendant 30 se- 
condes avec 50cc. d'AzU311 k 10 p. 100 ; on passe s u r  une gaze 
no 200; a n  lave d'abord k l'eau chaude et ensuite à l'eau froide, 
jusqu'k ce que la réaction ne soit plus que trBs faiblement acide ; 
le résidu est soumis encore une fois à la méme opértition, sauf 
que Az0311 est remplace par  50 cc. d e  soude caustique& 2,5 p. 200. 
Ce qui  reste sert alors a I'exnnien rriicroscopique. - - 

~ b s e r l ; a l i o n .  - Le résidu est mélangé très soigneusement; on 
en prend u n e  petite quantité,  qu'on délaie, s u r  u n  porte-objet, 
dans quelques gouttes de  glycérine diluée k 50 p. 100 ; on la 
recouvre avec u n  couvre-ohjf:t de 20 x 50  iriiiiirn. ; au moyen 
d h n  chariot,  on explore trois lignes parallèles de  5 centim. de 
lougueur e t  distantes de  5 rriillirrl., respectivement cinq lignes de 
3 cent im. ,  distantes de 3 millirn. (grossissement environ de 
100 D). 

On compte les différents débris des tests qu'on observe (nu 
moins 300) ; le dosage est fait au  moins en double ; les débris de 
paille ne  comptent que pour moitié ; la sous-enveloppe des 
graines, par  exemple l'assise chromogène du  lin, est négligée. 

Calcul du coefficient de pureté. - On calcule le  pourcentage de 
graines &rangères suivant la formule : 

Impuretés X 0.6 x 100 
l in + (impuretés X 0,8) 

Exempla : 

. . . . . . . . . .  L i n .  278 
. . . . . . . . .  

Débris de paille . . . . . . .  14 4 1 f  -=48. X . . . . . . . . - . . .  2 
. . . . . . . .  Polygoriiirn. 

. . . . . . . . .  Cameline 

(1) Voir Annales de chimie a~zalyfigue, 1907, p. 359 et 400.  
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D'apriis la loi belge, les crucifh-es sont estiinées i p a r t .  
Si l'on rencontre de-; iiiipurelés tout R fuit 6tr;ingPres au lin, on 

n'indique pas le  coel'fic~ierit d e  pureth, iiiais on se contente de 
désigner la nature dc la fraude. 

5 Dosage de la  matibro grasse dans les substauces alimen- 
taires du bétail et dans l e  fromage. - 2 "  f)3saqc> de ln  mnliCre 
p a s e  d ~ r ~  lu farine de gluten, lu ~ io t rd i .e  de ric~nrle ou les nlinlents 
con~posés qiti en contienn~nt. - 10 gr de  rrialière sont rnis à cuire 
dans un  ballon siirniontt d'un rkf 'righnl. ,  avec 100 oii 200cc.  
d'tic1 & 10 p. 100 jusqu'ù dissolution prcsqiie coinplète ; pour les 
far ines,  il est bon d'agiter souvent le iii6lnnge, afin d'eriipéclier 
que la matière ;rdlii.re au fond du ballon. On peut tout aussi bien 
commencer la digestion au bain-marie et l'achever s u r  la 
flamme. AprcSs refroidissement, on  filtre s u r  un filtre mouillé, en 
s 'a idant  nu besoin d 'une pompe;  on lavejusqu'ii épuisement de la 
réaction acide, et I'on séche le filtre avec son contenu h l'étuve 
pcn"d;int une heure ;  le résidu. detach6 du filtre et broyé, ;iinsi 
que le filtre découpé en petits morceaux, sont dégraissés ensemble 
II 1'i:thei- piir et sec. 

Dost~yc de [a grnisse ~ lans le f ron~uge .  - (aj (Modificatiori de  la 
méthode Bondzynski;. - 3  à 3gr .  de froiriaae sont introduits dans  
u n  matras  a r e c  IO cc. d ' X I  à 20-23 p. 100, et I'on fait bouillir 
doucement pendant u n e  dizaine de rriinutes; aprés  refroidisse- 
nient, on ajoute 50cc. d'éther de pétrole (Iwuillont à NOn-60"); on 
bouche avec un houchon mouillé, et l 'on i ~ g i t c ;  on laisse dkposcr 
jusqu'à complète séparation des liquiiles. et l'on dose la graisse 
tlaris une partie aliquote de l'kther de pitrole, par  exerriple 25 ci:., 
p a r  évaporation dans un  rnatras taré. 

(6) 3 g r .  de fromage sont rrialaxés daris un rriortier avec 3 cc. 
d'alcool 3 90°-9411 et  introduits dans u n  petit flacon ; on rince 
plusieurs fois le mortier avec de l'éther anhydre, sans dépasser 
!jOcc. de liquide total ;  on  laisse digérer à froid environ pendant 
u n  quar t  d 'henre;  on filtre s u r  du papier épais dans u n  niatras 
tarC ; on lave 2 l 'éther, etc. 
6. Analyse du beurre. - P o u r  pouvoir établir l a  piiretéd'un 

l~ei i rre  et souvent aussi  pour pouvoir en  Etablir la falsification, il 
eçt nkessa i re  de le corriparer a u  beurre naturel de la rneme pro- 
vcnance. II suffit, dans  ce système, d'adopter,  comme méthodes 
conventiorinelles,celles qui permettent d'efl'ectiier cette cornparai- 
son, ct l'on peut limiter les essais au dosage de l'eau, k la déter- 
niiniition de l ' indice de  réfraction et de  l'indice d'acides volatils 
e t  solubles. 

Ilans le cas le plus frkqiient où I'on inanque de moyens de 
cornpirraison, s n  doit conipléter l 'analyse par  d'autres opérations : 
déterinination d e  la  température critique de dissolution dans 
l'alcool (indice Crismer) ;  de  l'indice de saponification (indice de 
Kottstorffer) ; d e  la densité à 1000 (Konig); dosage des acides 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



gras insoluhlrs e t  fixes (Ilchner et  Angell); examen rnicrosco. 
pique; recherche des huiles végétales ; recherche d e  la graisse 
de coco, soit pa r  les méthodes de  Rlüntz, d e  Wauters  ou d e  
l'olenske (dosage des acides volatils e t  insolubles), soit p;lr celle 
de IVijsman et Heijst (d6terrniriaLiori de  l'indice arsentique). soit 
par la rriéthode de  Büriier (rt:cherche de 1;i pliytosthirii!). 

llosnge de ~ ' P U U .  - on viril^^ JOsr .  de beurre sont ckiaulftls jus  - 
qu'à coiriiiienceinent de fusion tl:~ris u n  fliicoii en verre l u ç e  
col; on agite forteinent jiisqii'L ce que la inatièrc B peu prés 
liquidc soit devcriuc homogèlie ; 10gr .  de 1ii inatiFre hoiiio+ne 

9 
sont mélangés, à l'aide d'une baguette e n  verre. avec environ 
20gr. de  poudre de pierre ponce ; le tout est desséché dans l'étuve 
de Gay-I,ussac, en agitant de temps en temps la  inatiére avec une 
baguette. 11 faut  que la terripérature daris l'étuve soit, autarit que 
possible, exactement de 2000 ; on p k e  après trois quarts d 'heure 
de chiiufïe, puis  encore de  derrii heure en demi-heure ; on s'arrgte 
dès qu'on constate une  augmentation de poids, et I'on adopte le 
nornbre fourni par  l 'avant derniére pesée (1) 

Ditermznatm de  l ' indice de réfrnction. - L e  beurre fondu et  
filtre est observé au i6fractoinèti.e de  Abbe-Zeiss, B environ 400, 
en faisant passer par  l'appareil u n  courant d'eau assez fort, afin 
que la terripérature reste constante. La déviation observée est 
ramenée B 40° par  le calcul; ln  correction de  la dévii~tiori est fixée 
h 0,55 par  degr6 de  chaleur à partir d e  2 5 0 .  

Deterrnination de l 'a~idice d'acides volntils et solubles (procbde' 
Reichert-Ma'ssl modifié par Leffmnn-Beam). - On pèse 5 gr .  de la 
rnatikre grasse du beurre dans  u n  hallon d'environ 300 cc.;  on  y 
asjoute 20cc. de glycérine pure à 30° U .  et  2 cc. d'une solution 
aqueuse à 50 p. 100 environ de soude caustique exenipte de car- 
bonate (2cc. de  cette soliition doivent neiitraliser 30 à 35cc. de 
SO'lll durit il es1 question plus loin) . on chauti'e rapideirieiit, en 
asitant,  jusqu'à ce que la s:iponificaticiri soit coiiipliite, ce qu'or1 
reconnaît A la clarification instantanke qui se  p rodui t ;  le savon 
est dissoiis dans 90cc. d'eiiii bouillante on ajoute 50 cc. de  S0'112 
dilué contenant 73cc. de SO'1I2 concentré par  litre, puis quel- 
ques fragments de pierre ponce ; on relie le hallon d u n  rkfrigé- 
rarit de Liebig de 50 centiiii. au riioins de longueur par  un ddrne 
de distillation ne retenitrit pas les vapeurs cont lensks,  e t  I'on 
distille pour obtenir 110cc .  ; ce résultat doit &tre atteint en 
30 minutes environ depuis le iiionierit uSi In première goutte du 
distillaturri torribe dans le  ballon récepteur;  1c: distillaturri est 
mélangé par  agitation et versé sur  un filtre sec; on recueille 
100cc. du  filtratum ; on  titre l'acidité en prksence d e  la ph6nol 
phtaléine, et l'on augrni:nte le résultat d'un dixii:me. 

( 1 )  Voir aussi, pour le dos;igo d e  l'eau par le xylol, Chemiker Zeitulig. 
1906, no 75,  page 953. 
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Dé fer mination de ln tempérnture cri t ique de dissolution dnns l'nlcool. 
- Ilans u n  petit tube à essai de  1 cenliin. eririron de  diarriétre 
s u r  10 à i i c e n t i r n .  de  hauteur .  on verse une  quinzaine de 
gouttes (soit environ I j2cc.)  de  la mat,i&re grasse du  beurre, 
épur6e et  bien limpide. puis un volume h peu prés  double 
d'alcool de densité 0,7967 à 1505 (alcool à 99,1 p. 100 en poids), 
à vérifier avec la balance hydrostalique.Au moyen d'un bouchon 
de liiljre percé d'un trou, on  assujettit, dans l'axe dli tube, u n  
thermomètre sensible à cuvette d e  mercure aussi petite que 
possible et  à échelle sur  verre opale, de façon que  la cuvette soit 
entièrement submergée e t  ne touche en aucun point les parois du 
tube ; on chaufl'e doucement l a  flamme le  tube, en l 'agitant de  
temps en temps dnns le sens vertical, jusqu'au moment où le 
milange des deux liquides est  devenu homogène et  limpide ; à 
ce moment, on retire la flamme ; on continue ;l agiter légèrement 
le thhe, et, dks qu'on voit le mélange se troubler,  on note la tem- 
pérature. 

Si le heurre est acide, il es1 nécessaire de le neutraliser au préa- 
lable en le t ra i tant  avec u n  peu de solution à 10 p .  100 de  carbo- 
nate potassique et en Ir, lavant  à l'eau chaude, ou bien de majorer 
le nombre de degrés de température observé d'autant d'unités 
qu'il faut de cc. d e  potasse üIcooliquc Ki20 pour neutraliser 2 cc. 
de beurre dissous dans 20 cc. d'alcool absolu. 

Si l'alcool employé avai t  une densité autre  qne  celle de  0.7967 
15.3, il faudrait,  pour  chayue unité en plus ou en moins à In 

quatrième décimale, diminuer ou  augmenter de 00.186 l a  tempé- 
rature critique observée. 

Ditornination de t i n d i c e  de saponification ou de Kottstorfer. - On 
pBse d a n s  u n  petit ballon 2 g r .  de  beurre; on y ajoute 25 cc., 
d'une solution alcoolique d e  potasse, préparée en dissolvant 
3 à 5 gr .  de  potasse caustique dans  quelques cc. d'eau e t  en 
port,ant h iOOcc. avec I'alcnol absolu; on chiiuffe ail hnin- 
marie jiisqu'à saporiification corripléte; or1 titre l'excès d'al- 
cali employé au moyen d'une solution K/10 d'IIC1, en présence de 
la phénolphial6ine; d'autre part,  on titre avec ln nikme liqueur 
25 cc. de la solution alcoolique de potasse ; l'écart entre Ics deux 
rEsu1t;tts corrcsporid à l'alcali fixé par  Ic tieiirre. On évalue cet,te 
quantité d'alcali en rnilligr. de  potasse absorbée pour I gr.  de 

c. c. X 0.028 
matière grasse du beurre, d'aprr's la ïormule : x = 

2 
Ddernlination de la densite a 100° (Konig). - La rnatière grasse 

du  lieurrc, bien Epuréc au  prialable, est mise dans un tube en 
verre avec un  thermomètre de  précision B degrés divisés en cin- 
quiénies; le tube est plongé dans  un bain-marie apprnpri i ,  
jusqu'au niveau du  beurre;  on chauffe, en agitant fréquemment 
la matière grasse à l'aide du Ilierinoinètre; lorsque celui-ci indi- 
que une terr ipki lure rriaxirna fixe, on la nole;  or] retire le ther- 
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morhètrc, et I'on plonge dans la matiére grasse, avec pr6cantion. 
après l'avoir prSlilablement chaufl'é dans l'étuve h eau, u n  densi- 
mètre ayant  pour hase O0 dans l'eau distillér. à 15O et marquant  de  
0.859 a O 868 s u r  une  échelle suffisamment étendue pour que 
chaque degré y occupe une longueur rniriinia de 5 rriillirn. (chaque 
degré étant d'ailleurs subdivise en cinquiérnes); lorsque, au  bout 
de 1 0  B 15 minutes, le densirnètre est stable, on fait la leclure A 
la base du rnériisque; enfin, la densité est ranit:née ii celle qu'au- 
rait la matière grasse ii 1000, en ajoutant ou retranchant 0.00064 
pour 1 degré de  température observée en inoins ou en plus. 

Dosage des acides ,qrm insolubles et fixes (Tiehncr et  AngeIl). - 
5gr .  de  matière grasse du beurre, pr6itlablement épurée, sont 
pesés dans nue capsule de 11 k l 2  ccntiiri. de diarriètre ; or] y 
ajoute 1Occ. d'une solution fraîchement prepnrée et liinpide de 
p o t a s s ~  ciiu~tiqiie & 20 p. 100 dans l'alcool 5 70° ;  on cli:~uffe au 
bairi-inarie k 85O environ, pendant une heure, en agitant de teiiips 
en temps; le résidu est dissous a chaud dans environ 100 cc. 
d'eaii, puis on y verse d[: l'IlC1 iZ 20 p.  100 jiisqii'k réaction fran- 
chernerit acide; on c h u l r e  au bairi-iriaiie jusqu'& ce que le liquide 
se soit kclairci et que les acides gras  se soient rassemblés, fondus, 
à la surface ; partir de  ce irioinent, on continue k chaufïer encore 
pendant une denii-heure au moiris; s u r  un filtre fait de papier 
l a ré  h l'acide, desséché a!i pr6nliihlc à 100°, IarE en inrinc tcinps 
qu'un gobelet feriné (le 6 à i ciiiiliin. de  rlinirii.tre et c ~ i n v ~ n ; i l ~ l r -  
nient tiiiiiiecté ,on  lave les acides gras b I'eiiu l)iiiiillaiite; l i ~  ciip- 
sule est aussi lavée h l 'rail I~oiiilliirite, et I'on iijoiite aiix acides le 
liquide gras  ainsi otitenu; un lave,jusqu'2t ce que 100 cc. d'eau dr 
lavage, additionnks de ph6nolphtali.,ine, n'exigent plus, pour Icur 
saturiilion, que Occ.2 de soude décinor~ilale; le  lavage terliiine, 
on laisse refroidir les acides gras  jusqu'k solirli~ication coinplète; 
le filtre est placé dans le  gobelet avec lequel il a titi t a r i ;  on le 
fait sEcher à l 'étuve h eau. à 99-200°,  en-lant une heure et demie;  . L 
on pèse, puis on dessèche de nouveau pendant une demi-heure, 
e t  airisi de  suite jusqu'ti poids coristiirit. 

Examen nzicroscopique. - Cet examen se pratique la lumière 
ordinaire et principalenient B la lumière polarisée. La constata- 
tion, & la lur&e ordinaire, de la présence de tissus musculaires, 
de  vaisscnux sanguins. etc., t rahi t  l'addition d e  matières grasses 
Etrangères. A la lumière polarisée, les beurres falsifiés p a r  cer- 
taines matières grasses présentent ordinairement des cristaux 
caractéristiques. 

Recherche de l'huile de sésame. - 10 cc. de  la matière grasse du  
beurre sont agités, durant  une demi-minute environ, dans u n  
petit eritonrioir cylindrique 5 déc;intatiori, a r e c  I O  cc. d'tlC1 
( D  = 1.423). Si ,  a p i h  repos, la couche acide inférieure n'est pas  
colorEe e n  rouge, on la laisse 6couler; on verse 5 cc. de la graisse 
dans u n e  petite éprouvette graduée; on ajoute quelques gouttes 
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fisamment refroidie, on ajoute 800 cc. d'éther, et l'on agite vive- 
ment pendant une derni-minute à une rninute. En quelques ininu- 
tes, la solution éthérhe se sépare parfaitement limpide: on 
décante la solution de savon ; on filtre I t t  solution éthérée dans un 
matr;ts, et l'on distille a p r h  avoir ajoutE un ou deux morceaux 
de pierre ponce; on agite la solution de savon encore deux ou 
trois fois avec 400 ce. d'éther dans l'entonnoir A robinet ; on 
separe la solution éthérRe, et on l'introduit dans le irintras qui a 
servi à distiller la première portion. 

AprCs que tout 1'Bther a été distillé, il reste géneralement un 
pcu d'alcool, qu'on chasse en filisant passer un courant d'air par 
le matras,plongé dans l'eau bouillarite; au résidu on ajoute 20 cc. 
de la solution de potasse, et l'on chauffe pendnnt 5 B 10 minutes 
a u  hain-marie, comme il a été indiqiik ci-dessus, afin de sapo- 
nifier les petites quantités de graisse qui pourraient encore s'y 
trouver. Le contenu du matras est alors introduit dans un petit 
entonnoir robinet; on rince encore le niatras avec 20 B 30 cc. 
d'eau ; on ajoute ZOO cc. d'éther, et l'on agite vivement. Cette 
extraction B l'éther est répétke deux fois. Aprés avoir décanté le 
liquide inférieur, on lave la solution éthérée trois fois avec 20 cc. 
d'eau, puis on la filtre dans un petit matrus, et l'on distille len- 
tement. 

En plaçant ainsi le matras dans une étuve à eau bouillante, on 
obtient un résidu, le plus souvent cristnllin, qui contient la cho- 
lestérine et, éventuellement, la phytostérine, & cbté de petites 
quantités de maticres colorantes, de substances résineuses et 
albuniinoïdes . 

La proportion de cholestérine existant dans les corps gras ani- 
maux varie de 0.2.3 4 p. 100 ; les huiles de foie seules paraissent 
en renfermer de plus grandes quant i th .  La proportion de phy- 
tostérine, dans las huiles et graisses végétales, est un peu plus 
grande que celle de la cholestérine dans les huiles et graisses ani- 
males. 

Ezamen microscopique. - La  matiére insaponifiable est dissoute 
dans l 'éther; ou verse la solution éthérée dans une petite capsule 
de porcelaine, et on laisse l'éther s 'haporer  spontanément ; le 
résidu est séch6 au  bain-marie, dissous dans la plus petite quan- 
tité possible d'alcool absolu et abandonne B la cristallisation; en 
général, on obtient des cristaux bien définis, h moins que la pm- 
portion de matitres resineuses et colorantes ne soit considérable. 

Dans ce cas. on redissout dans l'alcool 95O et l'on élimine les 
matiéres colorantes en traitant la solution chaude par le noir 
animal e t  en filtrant ensuite B chaud; le liquide filtrk est évaporé 
il siccité; le résidu est repris par l'alcool absolu et remis à cris- 
talliser; or1 préléve quelques crislaux, et or] les exarriirie au 
microscope. Si la cholestérine ou la  phytostérine se trouvent 
seules, les cristaux ont une forme cristalline bien caracteristique. 
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Les cristaux de cholestérine se présentent en un magma de 
lamelles ou tablettes très minces, sur  lesquelles on distingue 
souvent des angles rentrants.  Ces tablettes paraisserit rhomhi- 
ques, mais  elles appartiennent le plus probablenient au systgme 
triclinique. 

L a  phytostérine cristallise en aiguilles longues, groupées en 
touffes, en étoiles ou en grappes ;  ces cristaux apparticnnent 
vraisemblablenlent a u  système mnnoc:liniqui:. 

E n  cas de  mélnnçe de cholestkrine et de phytostkrine, l'examen 
microscopique ne seriible pas donrier toujours (les résultats nets 
e t  certains. 

Essai tle I'acitrcle de  plz!jtoslér-ine. - Ln solution alcoolique des 
cristaux est 6vapor6e & i i c c i t ~  a u  bain-marie dans  une capsule; 
le residu (pour 10031'. de  corps gras) est additionné de 2 à. 3cc. 
d'anhydride acétique; la capsule est recouverte d'un verre de  
montre ,  et l'on chauffe s u r  une  petite flarnrrie pendant  urie 
minute jusqu'à I'ebullition; on enli:ve le verre de nioritre, e t  I'on 
Evapore au liairi-rriarie l'excès d'anhydride acétique; le résidu est 
dissous à chaud dans la plus petite quantité possible d'alcool 
ahsolu ; on :ljoule encore quelques cc. d'alcool pour erupacher la 
solidification irnmbdiate de  la masse p a r  refroiriissernent, e t  I'on 
abandonne h la cristallisation; lorsqu'un tiers ou la moitié de l'al- 
cool s'est évaporé spontandrnent, les acétates cristallisent; on 
sépare les crislaiix par  filtration s u r  un petit filtre, et on les Iiive 
avec u n  peu d'alcool B 9J0;  on les redissout dans la capsule avec 
3 10 cc. d'alcool ; on fait recrist;llliser; on sépare de nouveau 
les c r i s t : i u ~  p a r  Rllr:~tion, et,  s u r  cettc sccoritle récolte de cris- 
taux, on procède ?I la déterminalion d u  point de fusion. 

Les cristaux d'acétate de  cholestérine foriderit h 1 14" 3 - 1 1 P 8 ;  
ceux d'acétate d e  phytostérine, obtenus avec différents corps 
gras, fondent de 12ù0:6 à 137". 

Si le point de fusion trouvk est supérieur  H 116"-117", on peut 
conclure k la prbserice de graisse végétale. 1)aiis les cas douteux, 
il est bon de faire recristalliser une  troisikmt: fois les acktates. Si 
la première récolte de cristaux est fortement colorée par  des 
matières étrangkres, ce qu i  arrive fréquernincnt, il convient d'éli- 
miner la plus grande partie de  ces matières e n  pressant les cris- 
t aux  entre des feuilles de  papier à filtrer avan t  de les soumettre 
à l a  seconde cristallisation. 
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REVUE DES PUBLICATIONS FRANCAISES 
I 

Si?puimation e t  ~ O R R ~ C  des noides or=aniques dans 
dnnw les ih i i t s  c t  lew Içpiirnes. - BI. ALBriI-IIZIIY. (Comp- 
tes rendus de I'Acrulémie des sciences du  3 juin 1907). - La 
méthode que propose RI. Albahary consiste à prendre u n  poids 
dét.ermin6 de  la ni;ttibre k analyser, qu'on dessèche A 2000 à 
l 'étuve jusqu'$ poids constant; on connaît ainsi la quantité d'eau 
et de substürices volatiles que contenait la matière ïraîche; on 
pulvérise la matière sèche, qu'on introduit dans u n  appareil 
Soxhlet, et l'on épuise par  le  chloroforme, qui enlève les matières 
grasses, les matières colorantes et quelques alcaloïdes; on rem- 
place le chloroformc, p a r  l 'éther bien sec, ct I'on fait une extrac- 
tion à l'éther, qui  dissout une grande partie des acides organi- 
q u e s l i b r e s ;  mi fait enfin nne extraction à l'alcool à 900, qui  
dissout le restant des acides l ibres;  on é~rapore les liqueurs &thé- 
rEes el alcooliques ; on reprend lesr6sitius par  une quantité d'eau 
suffisante pour  obtenir 200cc. d e  solution, et I'on dose s u r  10cc. 
l'acidité avec la soude normale; or1 a ainsi,  expririike en soude, 
en multipliarit par 10,  l'acidité duc, aux acides libres et  coritenuc 
dans la quant i té  de matièrc analysée. 

11 reste k doser I'aciditir due aux  acides existarit A l'état de sels ;  
aprc's avoir &té épuisée successivement par  le  chloroforme, 
l'éther e t  I'alcool, la matière est retirée de l'appareil Soxhlet 
e t  iritroduite daris un  ballon niuni d'un r6frigérant; or] ajoute 
une quantité suffisante d'alcool additionné de  10 k 20cc. d'al- 
cool saturé d'IIC1; on chauffe au bain-marie; on filtre; on 
lave le résidu s u r  le filtre avec de  I'alcool chaud jusqu'k dispari- 
tion de la réaction acide ; l'alcool de lavage est recueilli, ajouté au 
premier filtraturn, neutralisé par  l'ammoniaque, et la plus grande 
partie d e  l'alcool est distillée; o n  ajoute le rksidu la solution 
contmant  les acides lilires, préalablement neutrdisée par  l'am- 
moniaque; on précipite le tout p a r  l'acétate de plomb ; on filtre, 
e t  I'on traite le précipité par  l'acide acbtique dilué, en chaulrant 
pendant une heure h 70"; le malate de  plomb se  dissout seul ; on 
filtre ; on  neutralise le filtralum, et l'on ajoute 2 volumes d'al- 
cool ; le malate de plomb se prFcipite cornpktement; on filtrc ; on 
met l'acide malique en liberte, e t  on le dose soit cornriie sel de 
chaux,  soit p a r  titration. 

On reprend le premier précipiti:, contenant les sels des acides 
oxalique, succinique. tartrique et citrique; on le délaie dans  l'eau, 
et or1 le déliarr;isse du  ploirib par  l'hydrogèrie sulfuré;  on réduit 
le filtratuni a u  bain-marie à un petit volume ; on ajoute u n  peu 
d'acide acétique et enfin d u  chlorure de calcium; on  abandonne 
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pendant 24 heures dans u n  endroit tiéde: I'oxnlate de chaux pré- 
cipite; on filtre, e t  l'on dose l'acide oxalique. 

Le filtraturn es t  repris et additionné d'acétate d e  potasse et de 
2 volumes d'alcool à Oa0; a u  bout  d'unc heure, on  filtre; on sEche 
et l'on pkse le tar t rate  de potasse qui a cristdlisé. 

Le filtratiirn. qui  n e  cont,ient plus q u e  les acides citrique et  
succinique, est divisé e n  deux parties égales;  d a n s  l'une, on pré- 
cipite l'acide succinique h l'ktat de succinate de  fer A l'aide de 
l 'hydrate ferrique gélatineux; le  citrate de  fer reste en solution. 
L'autre partie du  filtratum, apres  réduction a u  bain-marie h un  
petit volume, est additionnée de  3 volumes d'alcool e t  précipitée 
par  l'acétate de baryum ; il s e  forme u n  précipité cornposO de 
succinate et de  citrate de baryum;  on filtre; on kive le 
on le sèche et  on le pèse ; connaissant le poids du précipite de 
succinate et do, citrate de  baryum, d'uno part,  et le poids d u  suc- 
cinate de fer obtenu précédemment, d'autre part,  on peut calculer 
facilement la quantitS de chacun des deux acides succinique et 
citrique. 

Dosage de I'seétane d a n s  I 'u~ ino .  - M .  DEKIGRS 
(Bdlptin de la Sociétti de phnrmacie de Bord~nux  d e  juin 2907). - 
On dose généralement I'acktone dans l 'ur ine en utilisant la rbae- 
tion de  Legal ; pour obtenir cette réaction, on aloute h l'urine du 
nitroprussiate dc soude ct  d e  la soude, et il se forme une colora- 
tion rouge, qui disparaît  assez rapiderqent ; on ajoute de l'acide 
pcétique e n  excès, e t  une nouvelle coloration rouge apparaî t  Or, 
cette réaction se produit nori-seiileinenl avec l'acétoiie, mais 
eucore avec tous les corps qu i  renfermerit soit le groupement 
acétgl (CH3CO),dont le  carbonyle est, e n  outre, en relation avec H 
ou u n  noyau hydrocarboné, soit un dérivé de ce groupement par 
substitution carbonée dans le  radical CH3 e t  avec les mêmes rela- 
tions de carbonyle qu i  viennent d'étre indiquées. L'ncide diackti- 
que (ClAs. C 0 . C I 1 3 . C 0 . 0 H )  rentre  dans cette catégorie,et M. 1)eni- 
ghs estime que d 'autres  substances non volatiles peuvent s'y 
trouver également n ~ é l a n g k s .  Telles sont  les raisons qui expli. 
quent les écarts souvent considérables qu'on observe entre les 
chiffres des chimistes qui out  dosé l'ac&tone directement sur 
l'urine et ceux qu i  ont Sté obtenus en opérant s u r  le produit de 
la distillation de  l'urine. II Y aura i t  donc intiirSf, rlaiis l'énoncé 
des résultats obtenus avec l 'urine non distillke, de  spécifier : 
acdone et cwps o c i t ~ l é s  divers (esprimés en ace'tont). 

Le dosage de  l'acétone proprement dite présenta u n  intérèt tel. 
lemfint prkpondérant qu'il e s t  souvent indispensablede l'effectuer 
2   art. 

La plupart  d e s  rnéthodes de dosage de l'acétone sont basées 
s u r  la reaction de  Lieben (formation de  l'iodoforme au contact de 
l'iode en milieu alcalin) ; la détermination quantitative de l'a& 
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tone mise en œuvre est faite soit e n  P.valunnt le poids de I'ioào- 
forme formé, soit en mesurant  volurnétriquernent, B l'état d'io- 
dure d'argent, l'iode passé à I'état d'iodoforme, ce dernier é tant  
transformé en iodurepar  la potasse, soit enfin en dosant volu- 
métriquernent, suivant hlessinger, p a r  l'hyposulfite de soude 
l'iode non fixé B I'état d'iodoforme. C'est c e  procedé que préfère 
M.  Denigès, ct il a adopté le mode op6ratoire suivant : 

II prend 100cc. d'urine, qu'il introduit dans un  ballon d'un 
litre environ avec l / S  cc. de SO'I12 ; il distille rapidement et  
recueille exactenient 25 cc. de  liqiiitle ; il ajoiite 30 cc. d'iode N/10 
et  1 cc. de  lessive de soude , il iigile, et, nu bout de cinq iiiiriutes, 
il ajoute 2 cc. d e  SO'H2, de l'empois d'amidon e t  de  l'hyposulfite 
de  soude N/20 jusqu'h decoloration ; soit a le nombre de cc. de 
solution d'hyposulfite employés ; la proportion d'acétone pour  
u n  litre d'urine est donnbe par  l'expression : 

Cette proportion est en moyenne de  2 B 5 milligr.  pour les uri- 
nes normales. 

Si la quantitE trouvée est supérieure à 9inilligr., i l  est bon de  
diluer le distillaturn à 50 ou 100cc . ,  et l'on prend 10 cc. de ce 
l i q ~ ~ i d e  dilué, qu'on porte à %cc., et l'on effectue le dosage cornme 
précédemment. 

On peut encore avoir  recours à une  méthode chronomBtriqne 
qu'a fait connaître M. Denigés en 1899 et qui  consiste n opPrer 
de la manière suivante : on  prend 2 cc. d u  produit de la distilla- 
tion de  l'urine, qu'on introduit dans  un tube & essais avec 2 cc. 
de  sulfate mercurique ( 5  gr.  d'oxyde rouge de mercure, 20cc. de 
S04112 et 100 cc. d'ean) ;on place le tuhe d a n s  de  l'eau maintenue 
h une ébullitidn continue, mais  tranquille, e t  l'on mesure, avec 
u n  compteur chronoinétrique, le temps écoult! entre le moment 
de l'iiiirnersion et celui qui  correspond A l 'apparition brusque 
d'un trouble blanc dans le liquide du tube. On s e  réfère alors a u  
tableau suivant,  qu i  indique, toutes corrections faites, la dose 
d'acétone par litre d'urine : 

Temps en secondes 
- 
70 
74 
79 
82 
86 
90 
94 
99 

f 02 
113 

Acétone 
- 

i gr. 
0.80 
0,60 
0,50 
0,40 
0,30 
O,% 
0,20 
0,15 
0 , i o  

Temps en secondes 
- 
115 
118 
422 
130 
137 
150 
160 
200 
287 
480 

A ~ e t o n e  
- 

Ogr .O9 
Ogr 08 
Ogr 07 
Ogr.06 
Ogr.05 
0gr.Oi 
Ugr. 03 
Ogr.02 
Ogr 01 
0 ~ r . 0 0 5  
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On voit qu'on peut ainsi déterminer jusqu'a 5 milligr.  d'acé- 
tone par  litre d'urine, en opérant sur  2 cc. d 'un distillütum provc- 
nant  de 8 cc. d'urine. 

ModiRcntion H la réaction de ln  tlinlléicrquinine. 
- M. AIMYSOLR (Sociéti: d e  pharmacie de Paris,  séance du 
5 juin 1907). - On rbalise très f x i l e m e n t  cc1tte réaction en opé- 
ran t  en ~riilieu alcoolique et en liqueur rieutre ou faiblement 
acide, et on la rend plus sensible eri dissolvarit la r i i a t i h  colo- 
ran te  verte dans le  chloroforme; voici cornrrient on opére : on 
prend 1 0  cc. de la liqueur a essayer, qu'on aticlit;onnëd'enu de 
lirmnc saturée jusqu'k disparition de  I r i  fluorescence; on ajoute à 
la solution u n  volume égal d'alcool et 2 ou 2 gouttes d'arniiioriia- 
que ; on obtient ainsi une colorat.ion verte très brillante. Lors- 
que la solution est t r k  diluSe, on agite avec di1 chlurofoirne, qui 
dissout la matiére colorante. 

Si la quinine est à l'état de sel, on la dissout dans  u n  peu d'al- 
cool ; on additionne la solution de  son volurrie d'eau, et l'on con- 
tinue cornrrie précédemment. 

On peut,  grilce B la modification suivante, retrouver 1 i ~  quinine 
dans  des solutions n'en contenant pas  plus de  1 rr i i l l i~r .  pour 
un  litre d'eau ; ori utilise alors I i i  rbnctiori [le 1'i:rythroqiiiriiiie. 
On prend 10cc .  de  la l iq~ ieur  aqueuse et fiiilileiiient acide 9 
essayer (il est préfhïible, dans  ce cas, de rie pas opi:rer en riiiiieii 
alcooliquej ; on iljoute 1 goutte d'eau broniée saturée au  2 / 2 ,  
2 goutte de solution de  ferrocyanure de potassiuril au  1/10 et 
2 goutte d'ammoniiique au 1/20;  on asi te  avec le chloroforine, 
qui se  sépare color6 en rose. 

J,es solutions plus conceriti-ées donnent nne coloration roii;e 
trés v i se  ; dans ce cas. il faut augriieriler les proportioris des 
r6actifs. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

1)osnge I-apirle du nickel  tlnns l'acier.- 11. G. T. IJOL- 
GHE11TY (C l i~mica l  lYezcs, 1907, p. 268). - Un gr .  de l'acier H 
analyser, réduit en petits copeaux, est dissous dans 25 cc. d1AzO"H 
(n = 1.2)  ; la solution obtenue est port61: A 1'ril)iillition pendant 
une minute, puis versée dans 270 cc. d'une solutiori cli~iutle con- 
tenarit 73 gr. de chlorure d'aiiiiiioniiirii ; le liqiiide est exactement 
neutralisé par  l'ainmoniaque, refroidi, puis rriClang6 avec 50 cc. 
d'une solution d'ammoniaijue ( D  = 0.9) ajoutée en une seule 
fois ; on porte au  volume de 500 cc. ci, l'or1 filtre ; 250 cc. du 
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filtratiiiiz sont. rcnrliis acides au  tournesol i l'aide d'HC1, et l'on 
ajoute de l'ainrnoniaquejusqu'à ce qu'il y en ait au  rnoius en excils 
1 cc . ,  niais pas davantage ; la fiole est immergée dans l'eau 
froide, et, lorsque son contenu est refroidi, on le traite pilr 5 cc. 
d'une solution d e  nitrate d'argent (0gr.100 dans 200 cc.) e t  
ensuite par  5 cc. d'une solution à %p.  200 d'iodure de  potnssiurri ; 
on agite fortement le mélange, puis on le titre avec une solution 
(le cyanure de potassium (22 gr .  par  lit .)  récemment titrée avec 
une solution de  nickel pur  (2gr.004 dans 2 litres) jnsrju'à ce que 
l'opalescerice itil disparu ; oii diuiiriue de Occ.2 les rtsultiits 
obtenus, et In dirïérence, multipliée par 2 et par le facteur propre 
a u  nickel e t  B la solution litrke, donne la teneur en nickel. P a r  
exemple, u n  centiniCtre cube de  la solution de cyanure fraiche- 
nient préparCc est éqiiivalcnt 0gr.0025 de  N i .  

L'oxyde ferrique pricipité, séparé p a r  le  filtre dans lit pre- 
mière op6raLiori dt':crit,e ci-dessus, doit &tre absolument exempt 
de  nickel. P o u r  obtenir des résultats exacts, il est essentiel de 
rieuli~~lisei.  le liquide Laridis qu'il est chaud et d e  le laisser refroi- 
d i r  avani  la précipitation. 

Aciers contenont du c u i i m  et du nickd. - IAe cuivre réagissant 
aussi avec le cyanure de  potassium, il faut  I'éliiiiiner lorsqu'il se 
trouve en pr6scnce d u  nickel. On ophre dans  ce cas coinine suit : 
1 gr.  de l'acier est traité avec 20 cc. d'HCI (il = 1.10 i, et, lorsque 
la rknction est t e r m i n k ,  on ajoute 2cc.5 d'Az0311 (D 1.20) 
pour  rlécorripnser le cnrl-iiire d e  riir.kel insolii1,le et oxyder It: fer. 
La iiikthode décrite plus hout est  appl iqute  jusqu'au point où 
l'on prgcipitt: le fer p , ~ r  I'aiiiirioriinque et  où I'ori filtre le iiiélange. 
IAorsqu'il exisie 1 p.  100 de  cuivre, l a  coloratiori du  filtratum est 
netteinerit bleue ; on ajoute à celui-ci, dont le volume est de 
230 CC., un  escCs d'ITL1 (14 cc.), et le cuivre est précipité p a r  
I12S, puis si:paré p a r  filtration et porté à l'ébullition pour chasser 
I'exchs d'Il's ou oxyde p a r  le chlorate de potasse, puis addi- 
tiorink d'un excès à'anirnoniiique, qui  ne doit pas dépasser 1 cc. ; 
or1 refroidit, puis on d6leririine IF: nickel comme pliis haut.  

H. C. 

R é ~ c t i n i i  iiiie~aeiiitiiique d u  cuiwre. - M M .  AIEE- 
JIUHG et  FlLIPS (Chzmische Ilieeldltzd). - D'après l 'auteur, le 
chlorure d e  cæsiurn perinet de caractériser OrniIligr O001 de 
cuivre ; il se produit  des cristaux rouges en f'orine d'aiguilles ou 
de prismes hexagonaux constitués par  u n  chlorure double de 
cuivre et de c s s i u m .  

En augrnent înt  la dose de  chlorure de cæsium, on obtient des 
cristaux jaunes. qui deviennent rouges p a r  addition d'un peu d e  
chlorure de cuivre. 

L a  présence du  cobalt et du  fer nui t  à la netteté de la réaction ; 
le plomb et le  bismuth n'exercent aucune influence. 
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nosape, tln chi-orne par l e  perniringenmte de potas- 
doiii. - II.  DO1,LENBACH (Chmilier Zeit., 1907. p .  760). - 
L'auteur a rerriarqué que  le perrnangariate de  potasse, en sulu- 
tion chaude e t  acide, est décoloré p a r  les sels de  chrome. La 
réaction est la suivante : 

Mais cette f q o n  d'ophrer ne peut pas  étre rippliquèe, parce que 
la  réactioii finale est difficile à saisir.  En opérant  en solution 
légèrement nitrique et  en se débarrassant du  chromate ù. mesure 
d e  s a  forination, l'auteur a rendu cette méthode pratique. Pour 
se débarrasser du chrûniate, o n  emploie du nitrate de plomb : 

Le nitrate de  plomb est ajouté a u  début du titrage 

L'équation : 

montre que, pour l'oxydation de  un Cr, il faut  u n  Mn04 et que 
5 cc. de Mn05K rl6cinormal correspondent à 5 mil1 2 de Cr. La 
solution de hlnOIK doit en contenir 5gr.2733 par  litre. On titre 
celui-ci au  moyen de  l'oxalate de  soude ou d e  l'acide oxalique 
ou de l'alun de c h r o m e .  

Mode ophntoive. - Ilans u n  becher de  4.00 à 500 cc., on ajoute 
10 1i 25 gr.  d'Az031C, 2 à 5 gr .  de (AzO3)Tb pur ,  4 à 5 gr. de 
S04Ua et  environ 100 cc. d'eau distillée et  chaude ; on laisse torn- 
ber de la  burette quelques goultes de  JIn06K jiisqu'à persistance 
de  la coloration violeltc (il en faut  environ 2 à 6 gouttes, ce qui 
dépend de la pureté  des réactifs, e t  l'on tient compte de cette 
quantité à la fin de la réaction) ; on ajoute la solution de  chroine, 
e t  I'on étend à environ 400 cc. TAa solution doit étre trés Iégére- 
merit nitrique e t  ne pas  contenir d'halogéries, n i  d'autres subs- 
tances réductrices. 

Si la solution de chrome est  1i 1'6tat de  sulfate, il se prkcipitc 
naturellement d u  SO'Pb, qui ,  avec SObUa, active le dépot du 
précipité qui se forme pendant  le t,itr;igc ; on  pnrte le mélange à 
l'ébullition, et I'on üjoutc MnOLK en as i tan t  Sortenlent. La 
colorihon violette disparait  après  quelques instants, t m d i s  que 
MnO' et CrO'Pb forni6s se déposent. On considère la réaction 
comme terrriinke lorsque la coloration du MnOlK persiste au 
bain-marie pendant 13 à 30 miriutes. La température du  liquide 
pendant l'opération doit étre de  90 à 1000. L'addition du  S04Ba a 
encore I'avantagc d 'empécher  le MnO* formé d e  se déposer sur 
les parois du bécher. L. G. 
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BIdthode ponr la séparatloo qnelitative eC la 
reu l i ero l i e  den  leri-acg~nriren, i'errieytinni-es et m i i l -  
BOegauiar~.N. - 513.3, P .  RI10\VKI5(;  et Il(l\VAII.L) E. PAI,MER 
(Che~n icn l  Neux, 1907, p. 7). - Cette m6thode est hi~sée s u r  les 
faits suivants : 

1 0  I,c fcrrocyaiiiire de  polassiiiin précipite Irs sels des terres 
rares : cciriuni, tlioriurn, jt triurn, zircoriiur~i, elc , tariclis que  les 
ferricyariures d e  ces mérnes él6ments sont  soluhles. 

20 Le meilleur p r k i p i t a n t  de l'acide f~rr icyarihydrique paraît  
étre le  cadniiiim, tout a u  moins parmi les sels incolores. 

30 Les siilfocyanures ne prk ip i len t  n i  par  les terres rares, ni 
par  le cütlmiuiri. 

Ln nii:tliotle iwx~rnrnandée par  les aiitcurs est pratiqiiFe comme 
suit : 

Lü solutiori k essayer est préalüblerrierit diluée assez fortement 
et  acidifiée Ibgèreincnt avec l'acide acétique ou avec IlCl, e t  
additionnhe d'un sel de  thorium soluble jiisqu'à complète préci- 
pithtion, puis on filtre; ce fcrroeyanuré d e  thorium, qu i  est 
extr61rieinent divis&, passe Ficilemeiit au  travers des filtres cn 
papier ;  pour h i t e r  cet inconvénient, on  ajoute au riiélange de 
I'arriiarite en d6tiris trks petits. 

I,a présencx dri ferrocyanure dans  le précipitk ci-dessus, peut 
Otre corifiririé e n  décoinposarit celui-ci s u r  le  filtre aprés  lavages 
avec de l a  soude coneenlrée, cn acidifiant le  liquide clair avec 
IlCl et e n  ajoutant du chlorure ferrique. 

Le filtraturn provenant de la prkcipitation du  ferrocyanure de 
thorium cst trait6 avec un  sel soluhle de cadrriiuiil jusqu'à com- 
pléte pricipiti~tion, et,  aprks addition d'amiaritc nu mélange, 
on  tiltre et on lave le  précipitk. 

La prCsence du  ferricya.nui-1: peut &tre confirmér. en h i t a n t  
siir le fillre Ic ferricyanure (le cndrriiurn par la soude ou la 
potnsse, en acidifiarit la solution filtr6e avec IX1 et  eri :tj»utaiil 
u n  sel ferreux. 

TA: filtrütii~n provenant de la précipitation du ferricyanure de 
potassiuiii est acidifié avec HCI et  trsitk par lechlorure fcrriqiie ; 
on ohticnt une co1or;iticw rouge foncci, s'il existe du ferrocyanure. 

Cctte mathode est extrtineinent scnsiblc et est piirticulitkenient 
recoiriinantl6e pour 1 i ~  recherche d e  petites qiiantitts de f'crrocya- 
nure ou de feriicyünure diins chiiciin de  ces sels.. 

II .  C.  

Métliod<: poiir le dnrrage de In elinox cuuritir~iie n a  
inoyen d'une. aolutton de  riiicrr.- M. JAJIES tlEK0ILICK 
( T h e  A~in l ! /s t ,  1!107, p. 320). - La chaux  c iwst ique est g é n h l e -  
mcnt  tloske, &iris les chaux  calrinées, par  titriigc au  inoyen d'lIC1 
ou d',lz03H en solution titrée, en employant coninle iiidic:~- 
teur  soit la phtaléine d u  phénol, solt la phénacétoline. Ilans le 
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cas de  chaux  commerciales,cetternéthode n'est qu'approximative, 
ca r  les impuretés qui  accompagnent ces chaux  modifient lc, point 
final de la  réact.ion ; les irripurc:t.i:s qu'on rencontre ghéralernerit  
sont la magnésie, les phosphates  de fer e t  d'alumine. 

On dose quelquefois aussi la chaux  caustique p a r  diff'c'rence, 
aprks avoir dosé toutes les impuretés et fait l 'analyse roinplète 
de l'échantillon ; cette méthode, qui ,  en pratique, est relativement 
longue, donne des résultats erronés, surtout lorsque la chaux 
est a c c o m p a ~ n é e  d e  ma t i h s  siliceuses. Une autre  mkthode, quel- 
quefois ernploy6e, consiste à traiter la substance p a r  une solution 
d e  nitrate d'ammoniaque, mais ce prochi6 manqne  aussi d'exac- 
titude, car  l e  carbonate de  c h a u x  se dissout dans  une certaine 
proportion dans  le nitrate d'animoniaque ; de  plus, la méthode 
est assez longue, piiisqu'il est inipossihle de  dRteririiner la 
chaux  caustique p a r  volumétrie etqu'on est obligk de  la prhcipi- 
ter  p a r  I'oxalate d'arrirnoniaqiie. 

L'auteur emploie une solntion de  sucre comnie dissolvant de la 
chaux  caustique. e t  celle-ci peut ètre dkterniinée ensuite par  un 
siniple titrage nlralirn6trique. Le mode opératoire auqiit:l il a 
recours est le  suivant : 

Daris une fiole jaugée de 500cc.,  on verse IOcc. d'alcool ; 5 gr. 
de  chaux  pulvérisée sont pesés rapidenient e t  transvasés dans la 
fiole ; celle-ci est remplie erisuite jusqu 'au trait  avec une solution 
d e  saccharose à 10 p. 100 ; on place la fiole s u r  un  appareil à 
agiter,  qu'on fait forictionnner pendant quatre  heures ; au  ])out 
de ce temps, on filtre rapitlcrnent etexactement 100 cc. d e  la solu- 
tion, qu'on titre avec IICI en employant comme indicateur le 
rriéthyl-orange. Le tableau suivant  doririe les résullats obtenus 
avec cette méthode cornparativernent avec le dosage direct de la 
chaux .  

11 Chaux caustique 1 1 

Comme il est facile de s'en rendre compte, le dosage direct de 
la chaux dorine des résultats beaucoup plus élevés que ceux don- 
nés p a r  l a  méthode au sucre. 
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1 , o r ~ q u c  la chaux caustique est calculée par  diffërence, aprbs 
avoir fait une aniilyse complète de  I'éclianlillon, les résiiltilts 
obtenus surit tu~i jours  plus élevés que ceux doririés p a r  la rriéthode 
au sucre, et généralement l'erreur est aussi grande que  celle don- 
née p a r  le dosage direct. Dans le cas de  ch;tiix trbs ordinaires, 
contenant i i r i  pourcentage consid6rable de silice, il n'est pas ra re  
que la quantité de  chaux  caustique réelle, calculée d'après les 
donnZes obtenues en procédant à une analyse complkte, soit d e  5 
à 10 p. 100 plus élevée que celle obtenue par  la methode au  sucre. 

W. C. 

Dosage voloiriéti~ique du mcrcnre'. - M .  P. W. RO- 
BERTSON (Chemicnl A'eius, 1907, p .  233). - L a  solution du sel 
inerciirique, 1aqiic:lle doit ne pas contenir plus dc O g r  04 de  mer- 
cure et ètre exempte de chlorures, est rnélarigée avec 10 cc. d'une 
solutiuri de sulfocyariure d'a~rirnoriium N/IO et  avec uri excés de 
solution de sulfate de zinc. II se forme un  prkcipitë de sulfocya- 
nure double de mercure et de zinc (ZnlIg(CAzS;'), qu'on recueille 
s u r  u n  filtre et qu'or1 lave plusieurs fois avec une  solution diluée 
de sulfate de  zinc ; le filtratum est traité par  10 cc. d 'une solu- 
tion Ni10  de nitrate d'argent, et l'excès d'argent est déterminé 
par  une solution NI10 de  sulfocyaniire ; dans ces conditions, 
chaque centirriètre cube de la solution de  sulfocyanure einployke 
est Squivalent & Ogr ,005 de  rriercure. 

Un excés-d'Az0311 n'a aucune influence s u r  les résultats ; la 
méthode peut étre ernplnyée avec les sels mercureux, la solution 
de ceux-ci étant préalablement bouillie avec Az03 i i ,  puis  diluée à 
la concentration voulue H. C. 

R Ç m c t l n n  ti+n a e n ~ i h i e  pnnr déceler le titciiie. - 
M .  E D ~ .  KUECIIT ( C h m i k e v  Zeit., 1907, p .  639).- L'auteur base 
sa methode sur  la réaction décolorante d u  trichlorure de  titane 
sur  certaines matières colorantes. 

II opère de la façon suivante : 
On trai te  le produit dans un iube étroit p a r  IICl étendu de  son 

voliiriie d'eau et du zinc, et I'on cliüuft'e Iégerement ; d'autre part,  
dans u n  ailthe tuhe, on prépare une soliitinn aqueuse contenant 
environ Ogr 5 d e  sel de Seignetle, et I'on colore cette solution 
au moyen  d 'une petite quantité d'indigotine. S'il y a d u  titane, la 
solution se  dc5colore. P a r  cette réaction, o n  a r r ive  à dBceler 
Op.0000h de titane. Au lieu d'indigo, on  peut employer une  
solution do  bleu de mkthylène, à laquelle il est inutile d'ajouter 
du sel dc S e i p e t t e  ; de  cette façon, on arrive ù trouver jusqu'à 
Ogr.OOOO1 de  titane. 

L. G 
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Caractérisation tln plomh dans- l 'eau potub1e.- 
M .  M. R.  MOFFATT et  A. SPIKO i C i c m l k e i .  % r i t . ,  1907, p. 639). 
L a  iritthode est basée six la coloration bleue que dontient les scls 
de  plomb avec l'hkmatéinc. Cette réaction ne  se  produit pas iini- 
quenient avec les sels d e  ploinh ; les sels de zinc et  de  cuivre 
la donnent ég:ilernent, niais. cornnie les sels (le ces deux derniers 
rnPtaux se rencontrent rarernent dans l'eau, les autcurs coiisi- 
dèrerit qu'on a à tltire à u n  sel d e  ploiiib lorsqu'ori obtient une 
coloration h l m e  avec I'hérnatiine. Suivant les aiiieurs, on doit, 
opérer d e  In f q w n  suivailte : on prépare, d'ahord, une solution 
d'hériiatéine eri dissolvant 0ar.5 de  cette subst;lrice dans i i r i  lil re 
d'eau chaude. L'essai réussit  t r&s bien dans des tubes de  100 ce. ; 
on  en prend u n  pour l'eau pure,  u n  au t re  pour  l'eau à essayer et 
u n  troisième contenant une quantité connue d e  sel d e  plomh ; 
on fait tomber dans chaque tube 1/3 k 1 cc.  de  la solution 
d'hkmatéirie, e t  l'on agite ; après  quelques instants,  on peut se 
rendre compte de la quantite approximative d u  plonib suivant 
l'intensité de  ln  cnloration h l e i i ~ .  1,'hématéirie donne une colora- 
ration rouge avec l ' w u  exempte de  plorrib, tandis qu'eri prkserice 
d e  la moindre trace de  ce niétal, on obtirnt une co1or;ition bleue. 

L a  réaction est tellement sensible qu'on peut déceler une par- 
tie de  plomb dans 2.000.000 de parties d'eau. 

Les auteurs  font remarquer  qu'il est nkessa i rc  d'opérer avec 
une  solution d'hkmatkine fraîchement préparFe. L'eau (lui sert à 
préparer  la solution d'hématéine doit è t re  d'abord essayée au 
point de vile du  plomb. 1,. G. 

Dosage d e  petites quantités dc plomh dans I'eno. 
- M .  KLUT (I'harm~çeulische Ze i tung ,  2907, p. 93L). - Pour 
rechercher de petites quantités de  plomh d;ins l 'eau, on prend 
4 à 5 litres d'eau, qu'on xiriitionne d'un inélnrijie réceiit.dr: 23 cc. 
d'acide acétique avec JO0 cc. d'urie soliiliori [le riionosulfui~e de 
sodium contenant 8 gr.  de ce sel ; le l iq~i ide,  d a n s  lequel i l  s'est 
formé d u  sulfure de  plonib, est additionné de 100 gr .  d'azotate 
de  sodium, puis agité avec 2 g r .  d';iini:inte en fibres courtes, qui 
Gxe le  sulfure de  plonib ; on recueille l'aiiiinnte sur  u n  entonnoir 
dont 1ii douille est garnie d'airiiante ; on transfornie le sulfure de  
plorrib e n  sulfate i?i l'aide d e a u  oxygénée additionnée d'un p ~ u  
rl'Az0311 ; on dissout Ir, siilfat,e de ploinh :2 l'aide d 'une  solutioii 
chaude d'acétate de sodiuiii a u  1 / 4  ; on trarisfoixie le sulfxte de 
plorrili dissous eri peroxyde à l'aide de  l'eau de brome;  ce dernier, 
arrosé avec une solutiori d'iodure de potassiuin et d'acbtate de 
sodium acidulé pa r  I'acideacétique, met en liherté une quantité 
~ ~ r r c s p o n d a i i t c  d'iode; on ajoute alori, une  quiirititk déterminée 
d'hyposulfite de soude en esces, et cet excès e3t dos6 ü l'aide 
d'une solution titrée d'iode. 

A 253,;O d'iode correspondent 206 dé ploriih. 
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E a n  oxygénée; ~a courervation. - M. W. IIEYRIC1 
(Pha1.m. Jaurn., 1907, t .  1, p. 41 . - L'addition de pe t iks  qiian- 
tités de  dérivés ainidés, tels que act5tarnide, acétiiiiide, etc., rend 
stables les solutions acidulées d'eau oxygénée. 

Urie solution de 3 p. 200 d'eau oxygénée contenant 0,73 p. 100 
de S0'112, à laquelle on ajoute Ogr.05 p .  100 de  phénacétine, ne 
perd qiic très peu d'oxygbne. Une solution témoin, sans phinac6- 
tine, perdail 60 p.  100, tandis quc celle avec la p h h a c é t i n e  ne 
perdait que 8 p .  100. 

Aiinlyse rie I m  c'rime. - 31M. DAVIS et  KIJEIN (Phol-ma- 
crutical Jo1r1~1111,1907, 1, p .  837). - Dans la céruse broyke à 
l'huile, on ne peut pas  extriiire compl6teriient le corps g r a s ;  il 
en resle 0,3 p. 100 ; ce résidii cause une  erreur dans le dosage de 
l'eau et [le CO2, erreur  qui peut aller jiisqu3& 1 p. 100. Une au t re  
erreur provicnt d c  ce que la céruse, au  contact de  l'huile, se  
modifie i la longue. A. U. 

L'acidé ~ncciniqae  coiiinie type daan l'aeidlinétrie. 
- MM. PHELS et IIUI%UARD (Ztits.  f .  nnoly. Chenaie, 1907). - 
Les essais ont démontré que l'acide succinique p u r  est u n  pro- 
duit irréprochable pour  la préparation de solutions normales 
types. Pour  cet usage, on fait recristalliser l'acide succinique du  
coiiiirierce de  s a  soluliori dans I'eau bouillmte après  addition 
d'un peu d'Az03H. On peut aussi faire bouillir daris l'eau I 'an- 
Iiydride purifié par  crislallisation dans l'alcool; p a r  refioidisse- 
ment, on obtient de  l'acide succinique pur .  Le produit,  desséché 
dans l 'air sec jusqu'k poids constant, se conserve sans altération 
dans u n  exsiccateur à SOiIIZ. 

L'hémuglmhine pour cnrcicteriser mpeatroscopiqae- 
ment les aldéhytles et nuur les dilïfxeueier d'uveo 
IFS ricétnne~. --31. BILLIL~~NTS (Annales de pharnlacie de 
Lo~~vnin  d'aniit 1907). - Les aldéhydes et  les acStones présentent 
entre elles une grande analogie, et il est quelquefois difficile de 
les caractériser. On peut y parvenir  e n  recourant à l'analyse 
spectrale et en einployant l'hémoglobine comme réactif. Une solu- 
tion à 4 p. 100 de sang  défibriné présente a u  spectroscope les 
deux bandes a et  P ci~racttlristiqucs de l'hémoglobine oxygknée 
(fig. 1 ) ,  situées dans le jaune et  dans le vert cyané et séparées p a r  
une plaque jaune-verdutre. Si l'on y ajoute une très petite quan-  
tit6 d 'une aldéhyde quelconque e t  quelques gouttes de  sulfure 
aminoniqiie janne, il se prndiiit u n  changement : on voit appa-  
raître une  troisième bitnde, qui  es t  située entre les deux  prerniè- 
res et qui,  d'abord trés faible, aiis-irieiite rapidement d'iiiterisilé ; 
on peut observer B un  certain irioiiient de la ré:~ction trois bandes 
d'&gale iritensité (fig. 2). 
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Enfin, l a  bande u de I'h6moglobine oxyghnée disparrzît ; la 
baode p seinblc sad6placer  vers la droite ; on a ainsi un  spectre 
d'absorption constitué de deux bandes. l 'une très rhergiqiie H 
gauche, l'autre trEs faible & droite (Ga. 3). Ce spectre est caractk- 
ristique de l'hérnochromogène. 

Les"composés possédant le chaînon aldéhydique rCagissent 
généralerilent de la  m&rrie façori sur  I'hérnoglobine ; il n'y a d'ex- 
ception que pour quelques aldéhydes complexes, telles que les 
aldohexoses et  les aldopentoses, dans la sErie grasse, et quelques 
aldéhydes phénoliques dans  la  série aromatique. 

Les polymères sont kgalement sans action s u r  l'hémoglobine. 
Quant a u x  acétones. elles ne donnent aucune réaction spectros- 

copiqiie : en ajoutant de  l'ncktone et d u  sulfure arnnioniqiic A la 
solution de sari;; dCfiliriné, le  spectre de l'ki61rioglobine oxygénée 
s e  modifie pour devenir celui de l'hémoglobine réduite, qui  con- 
siste en une bande unique, appelée bande d e  Stokes. 

M. Bruylaots se propose d'indiquer le moyen de doser de  cette 
façon les aldéhydes dans les huiles volatiles. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Nouvelle réaction citrietéristique de I'ndréiialine. 
- JIM. AL. GUNN et E. J. HAILISSON (Pharmtrceutical Journul, 
1907) . -  Les auteurs ont coristaté que l'adrénaline ou ses succeda- 
nés donnent, en présence de la soude caustique, une coloration 
rouge-brun, accompagnée d'une odeur analogue A celle de la 
phosphamine. Ces essais ont été faits sur des produits ne renfer- 
mant  aucune trace de phosphore. 

Pour obtenir la réaction, on introduit dans une petite capsule 
en porcelaine une trés petite quantité d'adrbnaline sèche ou 
quelques gouttes de solution au  1/1000, puis quelques gouttes de 
soude à 20 p. 100; le mélange se colore en brun-rouge, et, après 
quelques sëcondes, on perçoit l'odeur en question. Cette odeur 
persiste pendant plusieurs jours. Si l'on cbaufye, l'odeur dispa- 
raît et reparaît par refroidissement. L'adrénaline synthétique 
donne la m&me rkaction. La réaction est peine sensible avec le 
carbonate sodique. 

Heehcretm do  baume d c  giirjum dans  le hnurne 
d e  copaliu. - MM. VANDERKLEI) et L Y N C H  (American dourn. 
o f  phnrmacy, 2907, p. 371). - llissoudre trois ou quatre gouttes 
de cvpahu dans 3 cc. d'acide acétique cristallisable; ajouter une 
goutte de solution récente d'azotate de soude 10 p .  200 et verser 
le mélange sur 2 cc. de S0"12 concentre; une coloration violette 
indique la présence du baume de gurjum. A .  D. 

- 
Erirrmi d e  1a g r a i ~ s e  de laine. - M .  UTZ (Pharmac~ut is -  

che Centi,alhalb, 2907, p. 426). - L'auteur a essayé des graisses 
de lüine pure el une graisse brute ; il a obtenu les résultats sui- 
vank : 

Graisses pures. Graisse bruta. - - 
Densité z i  45 degrés . . 0.9322 0,9442 
Point de fusion. . . . 35% A 37O1 3805 
Point de solidification. . 37O5 9 40° 
'l'eneur en eau . . . . 0,552 B 0,51 p. 100 O,56 p. 100 
Cendres . . . . . . Traces 0,30 p. 4 0 0  
lndiced'ucidite. . , . O , % &  0,70 1 O $65 
- de  suponification . 84,26 (1 98,28 146,02 
- d'iode . . . . iCi,S2 ti 17,61 %,69 
- de  Heichert-Meissl. 4,68 LI 638 5,91 
- de réfraction . . 1,4781 8 1,4822 4,4786 

Aucun des échantillons examinés ne contenait de glycérine. 

L'aspirine pour déceler ln présenae d o  hiearbo- 
uitte de soude dans le lait. - M .  LELLI (Chernikm Zei t . ,  
2907, no 12) .  - On peut se scrvir de l'aspirine pour déceler la 
présence du bicarbonate de soude dans le lait ; pour cela, on  
prend iOcc. de  lait, qu'on additionne d'un égal volume d'eau;  
on ajoute i cc d'une solution alcoolique saturée d'aspirine ; on 
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chauffe pendant 10 à 20 minutes a u  bain-marie à 600; on filtre, 
e t  I 'on ajoute 10 gouttes de perchlorure de  fer  à 20 p. 200 ; si le 
lait contient du  t)icarhonate d e  soude, il se produit u n  précipité 
rouge-jaunatre. Lorsque le lait contient moi& d e  Ogr.50 de biCar- 
boniite d e  soude p. 100, il f au t  prolonger le séjour d u  rriélange a u  
bain-marie. 

Acide s~llcyllqae. - M. O. ÇARLETTI (Bollettino chimico 
farrnaceictico, 2907, p. 421). - On peut deceler dans  l'acide 
sûlicyliqiie e t  dans les salicylates minéraux la présence de l'acide 
phtiiique par l a  méthode suivante : triturer a u  mortier 0g-r.25 
d'acide salicylique avec 5cc.  d'eau. Le mélange étant versé dans . - 

u n  verre. ajouter deux  gouttes de solution alioolique de  fiirfurol 
à 2 p. 100, puis, après aaitation, 2 h 3 cc. d e  S061-I' p u r .  Il faut  
avoir soin de  ne pas niélanger les liquides. En présence d'acide 
phénique, on observe à la zone de  séparation un  anneau jaune 
devenant plus ou  moins rapidement bleu foncé. Cette réaction 
permet d e  retrouver 0,00005 d e  phénol. A. D. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

ArrBté axant les methodes qua doivent smlvre les 
Iaboraloires olUcicls pour la recherche des antl- 
srptiqiies et des é.~luleorants dans les boislions et 
denréen alliiicntulres. 

Les principaux antiseptiques qu'on peut rencontrer à l'état pur ou B 
l'état de sel, ou ti l'état de combinaison dans les aliments liquides ou 
solides sont les suivants : acide sulfureux et sulfites, fluortires, fluo- 
borates, chromates alcalins, acide borique, acide salicylique, acide 
benzoïilue, dkrives du naphtol, formol et  dérives. 

Comme kdulcorants, on peut avoir ti rechercher la saccharine, la 
sucramine, la dulcine et la  glucine. 

Acide sulfureux. 

L'acide sulfureux et les sulfites alcalins, principalement les bisulfites, 
sont souvcnt employés pour la conservation des liquides ou des sub 
slances feirrieoiescibles. Ori pourr,i, pour la recherche el le dosage de 
l'anhydride sulfiireux, se conformer ii la mithode indiquée pour le 
vin. 

Il'iine manière gdnéralc, on peut employer le procédé suivant : 
Analyse quantitative. - Pour rechrarcher l'acide sulfureux, on fait 

passer dans les liquides, légèrenient acidifies par un peu d'HC1, 
un courant d'hydrogéne, et I'on recueille les gaz dans une solu- 
tion tres diluée d'iodure de potassium iodurée. L'entralnement de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'acide ~ul fureux peut etre activé en chaiiffant 1égi:rement. Si la pro- 
portion est aEsez grande, on constale une décoloration de l'iode ; dans 
tous les cas, que cette decoloration se produise ou non, on recorinait la 
prtkerice de I'acide sulfureux en ajoutant dans la liqueur qiielqiies 
gouttes-d'une solution de chlorure de  baryum, qui donne un précipité 
de siilrale de baryum par la transformation de  l'acide siilfureux en 
acidc sulluiiyiie. 

Dosage. - En opérant de  la sorte e t  en prolongeant l'opération 
assez longterrips pour que les gaz qui se degagent ne rCagissent p:us 
sur l'iodure de pntassium indiiré, ce qu'on vérifiera en  changeant 
le tube abducteur et le réactif, on pourra doser à l'état de sulfate de  
bnryiirn I'acide sulf'urique forme et en déduire l a  proportion de 
I'acide siilfureux. Une partie de sulfate de baryte correspond 0,275 
d'anhydride sulfureux. 

Fluorures. 

Les composés du fluor doivent étre recherchés d;ins la plupart des 
matiéres alimentaires, boissons, sirops, confitures, conser\.es, beurres, 
graisses, etc. 

Pour rechercher les lluorures et  les fluoborates, on calcina en pré- 
sence de la cbaux les residus de l'évaporation du vin, de la bière, etc , 
oii des liqiiides de digestion s'il s'ugit d 'une siibstance solide; s'il 
s'agit de beurre ou d'un matière grasse analogue, on Ic fera fondre 
doucement ; on prélevera avec un tube étire le liquide aqueux, trouble, 
siparé à la parlic inférieure, el ,  apres l'avoir évapore A siccité,en pré- 
sence d'un peu de chaux, on calcinera le residu. 

Si la substance alirrientaire a été additionnée d'un fluorure simple, 
tel que le fluorure d 'ammonium, d'un fluoborate ou d'un fluosilicale, 
les cendres obtenues contiendront le fluor l 'état de fluorure de cal- 
cium ; e n  outre, dans les deux derniers cas, elles renfermeront du 
borate ou du silicate de chaux. 

On traite ensuiie les cendres en les chauffant pendant dix minutes 
A U  haiu rriarie avec un peu d'eau acidulée par l'acide acétique (environ 
5p. LOO), qui dissoiit le borate de chaux s'il s'en trouve. La solution 
acétique est ensuite évaporée à siccité, aprPs neutralisation, et  I'acide 
borique est rccherchb dans Ic résidu comme il est d i t  plus loin. 

Le résidu in~o iub ie  est desséché par calcination e t  introduit avec un 
peu de silice précipitée, ou mieux de  silicate d e  chaux, dans un petit 
creuset; on humecte avec un peu de S06Heconcentr6, puis on recouvre 
le creuset avec une plaque de verre sur la face inférieure de laquelle 
on a prEalablement déposé, au moyen d'un agituteur, une gouttelette 
d'eau. Dans le cas oli la cendre renferme u n  composé fluoré, on 
voit apparaître, après quelqucs instants, une aiirFole de silice sur 
les b3rds de la gouttelette d'eau. La réaction se prolluit saris qu'il soit 
nécessaire de chaiiffer. 

Chromates alcalins 

La recherche des chromates se Fait dans les cendres, qui sont 
colorées en jaune pour des doses d'acide chrornique supérieures A 
1/100.000. 

Pour les doses plus faibles, on peut opérer d c  la maniére suivarite : 
on evapore le liquide à analyser, et  l'on fait une incinération du 
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résidu dans  une  capsnle de  porcelaine, jusqu'à ce qu'on ait des 
cendres blanches. Après refroidissement, on arrose celles-ci avec 
quelques cc. d'eau distillee, et I'on verse le toiit sur un filtre. Le 
liquide, complèiement incolore dans le cas ordinaire, est colore en 
jaune,  s'il y a des chromates.  

Le chrome est caractérisé au moyen de la reaclion de Barreswii : on 
acidule le liquide contenu dans un tube essai avec quelqiies gouttes 
de  S04He, puis on rait torriber dans le tube deux ou trnis gouttes d'eau 
oxygenke, et  l'on agile avec un peu d'éther dilué, qui dissout 
l'acide perchromique et forme à la partie superieure une couche colo- 
rée e n  bleu. 

Acide borique. 

L'acide borique est  frCquemnient ajouté dans les aliments,  notarn- 
men t  dans les beurres e t  les viandes. On le recherche par le procede 
suivant : 

La substance est incineree jusqu'a ce que tout le charbon soit 
b r d é ;  s'il s'agit d'un vin, on opere sur  un volume constant de 23 cc. 
L'acide borique qu'on peut rencontrer dans les matieres alimentsires 
se trouve généralement en présence d 'une quantité de bases alcalines 
et  terreuses assez grande pour que les pertes par volatilisation soient 
nPgligcables S'il n'en était pas ainsi, il surtirait d'ajouter nne trace 
de carbonate alcalin. 

Dans le cas d'iine matière grasse, telle que le beurre, au lieu 
d'incinérer l a  siibsiarice, il sera préferable de la faire fondre et de 
l'épuiser par de l'eau tiède contenant un ou deux centigr. de carbo- 
nate de  soude; l'eau sera ensuite evaporee e t  le residu calcine le@- 
rement. 

Les c e n d r ~ s  sont traitées par dm voliimes détermines de SO;H¶ et 
d'alcool méthylique. 1 cc. de SOhIIysuffit pour humecter les cendres de 
25 cc. de vin On égoutte dans un petit ballon le liquide qui peut en 
être sépare, et  on lave le fond du vase avec 3 cc. d'alcool méthylique 
ajoutés en  deux ou trois fois, en réunissant dans le ballon ces por- 
tions successives. On bouche aussitijt le ballon, et on l 'adapte ti un 
réfrigkrant ; on chauffe le mrilange jusqiilA apparition des vapeurs 
blanches de SO'H" et I'on enflamme de suite le liquide distille, 
recueilli en évitant une  évaporation partielle, aprbs l'avoir transvase 
dans une pelite soucoupe. La flamme, surtout lorsqu'on l'observe en 
se plaçant devant un fond noir et  en évitant une lumière trop intense. 
est déjh tri!s netterrient colorée en vert, priocipaleirieut au début, par 
une quantité d'acide borique ne dépassant pas iin rlixiCmc de rnilli- 
gramme. 

Acide snlicyligue. 

La recherche d e  l'acide salicgliquc se fait au moyen du perchlorure 
de fer, qiii donne une coloration violette et  tres nette avec des traces 
excessivement faibles d'acide salicylique. La soliilion de perchlorure 
de fer doit étre i~igoiireiisi~rnerit neutre, car  il suffit de traces d'acides 
minéraux pour empecher la réaction de se produire;  aussi doit-elle élre 
tres étendue, parce que l a  solulion concentrée contient souvcut des 
traces d'HCI. Elle doit être préparée au moment de l'emploi, en di- 
luant une solutiori de  perchlorure de  fer aussi neutre que possible, 
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jusqu'b ce que s a  coloration soit A peine sensible. L'addition de  per- 
chlorure de fer doit se faire avec précaution, un  excès de réactir fai- 
sant disparaitre la coloration. 

La recherche d e  l'acide salicylique ne se fait qu'après nne extrartiun 
préiilablc, qiii varie selon la substance qui le renferme. 

S'il s'agit d'un produit liquide renfermant peu de tannin,  on acidule 
par IlCl ou SO"ti2, et I'on agite avec de la benzine dans  une petite 
boule à décantation. Si le produit contient du  tannin ,  o n  1'é imine 
par addition ménagée d'acétate neutre de  plomb, qui laisse la liqneur 
legérernent acide. . 

La recherche de l'acide salic~.lique dans  le l a i t  doit se faire en 
caillant préalablement celui-ci pa r  l'acide acétique et  e n  épuisant par 
la benzine les liquides filtres el  acidulés. 

Les corps gras,  beurre, margarine, graisse alimentaire, sont fondus, 
a g i t h  avec de l'eau a1r:alinisée par  le bicarbonate de sodium, de facon 
A transformer l'acide salicylique en sel alcalin. AprPs séparation de  
l'eau, on acidifie, et I'on traite par la benzine. 

Les substances solides, viande. saucisson, e tc . ,  sont préalablement 
hachées et  mises en contact avec de l'eau alcalinisée. L'extraction à l a  
benzine se fait ensuite comme p rkédemment .  

Dans toutes ces manipulations, il faut avoir soin d'éviter l a  forrna- 
tion d'une émulsion plus ou moins gênante: pour cela, il faut avoir soin 
d'agiter dnnccrrient le liquide avec la benzine. O n  Pvite toute émnlsion 
en taisant couler les deux coiiches des liquides dans un tube de ? à 3 
ccntinietres de  diamètre su r  20 B 30 centimètres de longueur, qu'on 
fait touruer hoiiznntalerrient autour d e  son axe.  

L'acide salicjliqiir! étant ainsi extrait au  moyen de  l a  benzine, i l  
suffit, pour reconnaître sa présence, d'agiter la solulion benzénique, 
amenée par concentration h environ 20 cc., dans un tube A essai 
avec 5 ce. de la solution étendue de perchlorure de fer. 

Acide benzolgue. 

A cause dp la faible solubilité de l'acide benzoïque dans I'eau froide, 
on est qbligé de l'extraire des aliments ob  on le re'clierche a u  
moyen de l'alcool, de l'ether ou d'une eau alcaline. 1,orsqu'on fait, 
usage d'alcool ou d'éther, on  évapore le solvant (recherche de l'odeur, 
s~bl i ina i ion  sur nnc fraction d u  rPsidu et  dL;termination du point 
de fusion, si possible), e t  I'on reprend le résidu par I'eau chaude. 

Rec/ierc/le pl' lu formution d u  benzoate de fer. - Le liquide, 
exactement neutralise, est additionné de  perchlnrirre de fer, qiii donue 
un pricipité caractéristique. 

Recherche pur la f«r.mntion d'acide métatiirtitrobe~tro~~q~ie. - Le 
résidu, chauffé avec I'acide sulfurique (a~!ide siilfobenzoïqiie) et avec 
quelqiies gouttes de nitrate de potassium, donne l'acide riietadinitro- 
beneoiqiie; 1:i siiisaturatiori de cet acide par I'arriinoniai~iie prnduil 
une coloration jaiinc, qui dcviant roiige en présence du sulfure 
d'amnioniuni (acide ammonium -indadiamidobenzoïque). 

L'abrastol est le sel de calcium du sulfate acide de naphtyle $ 
(C10H7 0 S OS)2Ca. 
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On extrait l'antiseptique du liquide où il a été introduit au moyen 
d'un epuisement par l'éther acetique, ou mieux par l'alcool amylique, 
aprés avoir. s'il s'agit d 'un vin, rendu la réaction legarement alcaline, 
aGu d'éviter la dissolution d'une partie de la ~rintiére colorarite du vin 
daris l'alcool arnylique. 

On agile doucement, pour éviter de  produire une émulsion, pendant 
une à deux minutes. 50 cc. de  vin, alcalinisé par quelques gouttes 
d'ammoniaque, avec environ 1 0  cc. d'alcool amylique, e t  on laisse 
reposer pendant quelques iristants ; si la séparation ile l'alcool 
arnglique ne se fail pas neltemenl, on I'oblient rapidement en ajou- 
tant quelques gouttes d'iilcool el  en agitant Iégkrenient. 

On décante l'alcool amylique ; on le filtre, s'il n'est pas bien limpide, 
et on l'évapore au bain-marie dans une petite capsule. L'abrastol reste 
mrrirne résidu, plus ou moins mélangé d e  malibres Itrarigéres, dont l a  
presence n e  g6ne pas la riaction. On verse sur ce résidu 1 cc. 
d'An03H ktendu de  son volume d'eau, en  ayant soin d'en humecter 
toutes les parties ; on chauffe au  bain-marie jusqu'à ce que le liquide 
soit réduit de moitié environ ; on transvase dans un tube h essai, et  
l'on ajoute environ 1 cc.  d'eau, avec laquelle on lave d'abord la 
capsule. 

L'action d'AzOaII n déterminé la production d 'un  composé nitré 
qui colore l'eau en j aune .  En réduisant ce compose nitré, on obtient 
une  substance colorante rouge. 

Pour operer la réduction, on introduit dans le tube h essai environ 
Ogr.2 de sulfate ferreux et, aprés dissolution, de  l 'ammoniaque eten- 
due d e  aon volume d'eau, goutte & goutte, jusqu'ti production d'un 
précipite permanent. On ajoute enfin 5 ce. d'alcool pour prEripiter des 
malieres jaunes et  le sel ferrique, et  quelques gouttes de SO'Ile; on 
agite; on laisse reposer e t  l'on filtre. 

Les vins purs donnent ainsi un liquide incolore ou légérerrient jaunrl- 
t r e ;  les vins contenant de  l'abrastol donnent  un  liquide plus ou 
moins rouge, suivant la proportion de cet antiseptique. La coloration 
est sensible avec des vins ne contenant que Ogr . O 1  h Ogr. O 15 d'abrastol. 

En presen,ce de  l'acide snlicjlique, le procédé précédent pourrait 
donner une réaction colorée presentant une certaine analogie avec 
celle d e  I'abrastol ; mais la coloration est orangk ail lieu d'Ctre rouge, 
e t  la réaction es1 beaucoup moins sensible. On n'obtient qu'une teinte 
à peine marquée avec un vin contenant 0gr.Z d'acide salicylique par 
litre ; on peut, du reste, distinguer ce dernier e n  ajoulant une goutte 
d e  perchlorure de fer très etendu sur le résidu de l'alcool amylique. 
.4vec l'acide salicylique, on obtient une coloration violette persistant 
ti i'ebulli'ion ; avec l'abrastol, il se produit une coloration bleue qui 
disparait A chaud. Si les deux antiseptiques se trouvaient r iunis ,  
l'aride salicylique n'existerait du  rtlste jamais en  quantilé assez 
grande pour emperher de caractPriser la presence de I'abrastol. 

La réaction est conipleteinenl masquée, lorsqu'on se trouve en pré- 
sence de l a  fnctisine S, de  la safranirie e t  de I'orangt II ; elle l'est plus 
ou moins par  les éosines, l'orangé. les jaunes de naphtol, la ciiroriine, 
le bleu de  mélhyléne et  le hleu alcalin ; n ~ a i s  il est facile d'éliniiner 
ces matières colorantes; si l'alcool amylique est coloré après le trai-  
tement de  l a  substance alinlentaire, il sul'fit, l'évaporation terminée, 
de  reprendre le résidu par l'acide acétique très dilue, ou, dans le 
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cas du bleu alcalin, par d e  l 'ammoniaque étendue d'eau, et  d'évaporer 
dc nouveau à siccité sur un mouchet de laine blanche. En repreriant 
par l'eau, on dissout l'abrastol seul, et  I'on termine conime en l'absence 
de matière colorante. 

Le tuerne traitement permettra de  caractériser la prksence du naph- 
tol et  de  ses dérivés. 

A ldéhyrie formique. 

L'aldéhyde formique es1 surtout utilisée pour la conservation du 
lait, mais on peut aussi la trouver dans d'autres aliments et bois- 
sons, comme les viandes, Ics fruits conservés et le cidre. On 
la recherche par Tes réactifs suivants, qui fournissent directement des 
colorations. 

Recherc/~.e par la phloroyPucine. - On fait usage d'une solution 
de phloroglucine cornplelrment incolore 9 1 gr. par litre. et d'une 
solution h 10 p. 100 de Na011 On verse dans un tube a essai 5 cc. en- 
viron de  lait, et 2 & 3 cc. de  la solution de phlorogluciiic; on  agite, puis 
on ajoute 1 à 2 cc. de la solution alcaline 

Quand le lait est pur, le n idange prend une  teinte blanc-verdatre e t  
devient serni-transpareut ; si le lait est additionné de formol, il se 
développe une coloration rose-saumon, fugace, qui disparait au bout 
de quelques minutes La coloralion est très vive avec du lait formolé 

la dose de  1/100000; elle est  encore nette à 1/400000 ; on peut 
encore la percevoir au  millionième, par comparaison avec un 
lait pur. 

Recherche p a r  le p h h o l .  - On distille environ 400 cc. de lait,, 
et I'on reciieille 20 B 25 cc. de liquide. Au distillatum, on ajoute 
quelques gouttes d'une solution aqueuse très diluée de phénol, et  I'on 
verse SO'H1 concentré de telle façon que les deux liquides se melan- 
gent aussi peu que possible. En présence de la forrnaldéhydc, il se 
prociuit un anneau rouge carrniii au contact des deux liquides. 

Recherche par  le perchlorure de fer. - Le lait forrnole, traité 
par son volume de S 0 6 H P  et quelques gouttes de perchlorure de fer, 
développe, surtout à chaud, une  magnifique coloration violclte. 

Cette réaction est trés sensible e t  permet facilement de reconnaltre 
le lail formolé & la dose de  1/100000. 

Les rkactions qui prCci.dent étant communes ti pliisieurs aldéhydes, 
on caractérise l'aldéhyde formique par le procédé suivant : 

Procédé ï'rillat. - Ce procédé consiste a combiner l'aldéhyde for-  
mique avec la diméthylanilirie e t  à oxyder la base ainsi obtenue par le 
bioxyde de plomb ; o n  obtient une coloration bleue, stable Al'ebullition 
et  correspondant à une reaction nrlterrient définie. La diniéthy- 
laniline doit être rigoureusement reclifiée (point d'ébullition 1915). 
On la conserve dans des flacons bouchés & l'abri de l'air et de la 
lumière. 

On distille 100 cc. du liquide contenant Ir? formol, de maniére & 
obtenir environ 24 cc. de liquide distille. Celui-ci est additionné 
d'un dcrni cc. de dirnéthylaniline et  de 5 cc. de S O I W  8 1 p. 100, 
dans  un petit flacon qu'on bouche e t  qu'on place sur un bain-marie 
une tempcrature d'environ 5Oo.Après unc hcurc de chauffage, la con- 
densation est te rmines ;  on verse le contenu du flacon dans un ballon 
d'un demi-litre. On élend à environ 100 cc., e t  I'on alcalinise forte- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ment  avec 3 cc.  d e  lessive de soude. On relie le ballon, d'une part ,  
avec un recipient contenant d e  I'eau, et, d'autre part, avec uri riifri- 
gerant incliné; on chaiiffe le ballon, et, l'on fait passer en rnOrne temps 
un violent courant de  vapeur d'eau de ninniére à chasser coniplè- 
ternent la dirneihylanilinei ce qu'on reconnait lorsqu'il rie passe pius 
de gouttelettes huileuses (durée du passage de  la vapeur environ dix 
minutes). 

La base résultant de  la combinaison de la dirnbthynaniline et du 
formol reste dans le résidu. 11 suffit, pour une recherche qualitative, 
d'acirluler le liquide avec l'acide acétique. d'en prélcver quelq~ies 
cc. et  d'ajouter une tt-ace de bioxyde de plomb en suspension dans 
I'eau 2 h 3 gr .  en suspension dans 100 cc. d'eau) pour voir appa- 
railre a l'ébullition la coloration blcue, caractéristiqiic de I'hydrol, 
qui disparait a froid e t  reparaît  a chaud. 

Pour doser l a  fornialiléhyde, on opére sur la totalite du liquide 
alcalin, qu'on traite par l'kther. Par 6vapnralion de  l 'éther, on obtient 
les cristaux de tétrainethyldiamidodiphénylrndhane, du poids des- 
quels on deduit celui de l'aldetiyde formique : CH' (C61l4Az.?C1i3j2. 

Recl~erche de la formaldél~!yrie pol!yme'ri.sek. - La fornialdChyde 
peut se reucontrer dans les aliments 'i l 'état polymkrisé, soit qu'on l 'ait 
ajoutke d cet état, soit que la polyriicrisation se soi( produite sponta- 
nément.  Dans ce cas, par suite de son insolubilité compléte dans l'eau, 
les réactions colorées donnent souvent u n  resullat negalil'. Ori devra, 
dans ce cas, avoir recours au  procede A la dirnethylaniline, qui dépo- 
Igmerise le trioxymethylène. 

La  saccharine (sufimide benzoïque C6H~.SO2.CO.Az11), est couram- 
ment utilisée dans les aliments liquides ou solides, non comme édul- 
corant, mais corrirne aritiseplique. 

Le produit ou le liquide provenant d'un epuisement par I'eau ou 
l'alcool est évaporé ou soumis à l a  distillation, pour en séparer l'alcool; 
o n  ajoute ensuite un excès d'acétate neutre de  plornb en rriilieu acide 
(si le liquide n'est pas suffisaniment acide, on ajoute 1 p. 100 d'acide 
acétique cristallisable). L'excès de plomb est  séparé de l a  solu- 
tion par précipitation à l'aide d'un excès de F04Hf ; on fjltre enpuile. 

La solution acide ainsi obtenue est épuiser k trois reprises par agi - 

tat ion chaque fois avec moitic de son volume d'éther. 
On évapore ce dissolvant, puis on reprend le residu pal 10 cc. de 

SO"H4 à 10 p. 100, e l  l'on chauffe au ba in~mar i e ,  en ajoul.ant peu a 
peu du perrnarigariate de putasse en solution saturée jiisqu'A colo- 
ration persistante. 

La liqueur ainsi obtenue, quelle qu'ait été  sa corriposilion prirrii- 
tive ne peut contenir ni acide salicylique, ni éther ealicjlique, ni 
aucun produit capable de masquer soit le goùt, soit les réactions de la 
saccharine. Elle est alors agitée trois rois avec moitié de son volurrie 
d e  benzine. La soliition hcnzrnique. décanlke et filtré?, est tivaporée 
a siccile. Le résidu est repris par 2 cc. d ' e ~ u ~ c h a u d c .  Une goulte dc 
la solution est prblevée pour rechercher la saveur sucrbe. Si le 
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résultat est  positif, le resf e de la liqueur est versd dans un tube B essai, 
et la capsule est rincée avec 2 cc d'une solution de soude a 3 p.  100 
de NüOII .  Les liquïi~i-s reunies sont Cvaporoes ,2 siccité, en ayant  soin 
d'éviter que I'operation soi1 trop longue, par crainie de carbonatation 
totale de  l'alcali. Le tube 2 essai est alors relie à un therriioniètre par 
deux bagues de caoutchouc, de façon que le bout du therniorriijtre 
soit sur  iiri  m&riie plan [pie le fond du tube. Le tout est  porté dans 
un bain de  soudure des plombiers, prealablement chauffé, et  y est 
maintenu pendant une minute & 47U0. Le résidu est dissous dans  
S O q H "  a 10 p. l u 0  ; 1s solution est agitée avec la benzine ; celle ci, 
décantée e t  filtrée, est agitée avec 1 cc. de  la solution ferrique 
employke pour la reclierclie de l'acide salicylique. On observe la 
coloratioii violette caractiristique de la présence de  l'acide salicyli- 
que, si le produit traiti: contenait de l a  saccharine. 

Sucramine et  dérivés de la saccharine. 

La sucramine, qui est le sel ammoniacal de la saccharine, présente 
tous les caractéres de  la saccliarine, sauf la solubilité dans les solvants 
d e  la suifiniide. 

En solution aqueuse, elle ne passe pas dans l'éther ou la benzine 
lorsqu'on l'agile avec ces dissolvants ; il est donc ne'cessaire d'acidi- 
fier par S04H" avant de procéder a l'épuisement. 

Dulcine. 

La dulcine ou parapliériétolcarbamide C~IIS0.C611' .AzH.C0.AzH2 est 
jusqu'ici moins répandile que l a  saccharine. 

La matiére est directeinent traitée par  le chlorofornie, qui extrait la 
dulcine. 

S'il s'agit d 'un liquide, cornine le vin, on l 'addilionne d e  carbonate 
de plomb, et  l'on evapore a u  bain-marie pour obtenir une prite épaisse. 
Le résidu est traité par l'alcool ; l'extrait alcoolique, é\.apork a siccité, 
est ipuisé à plusieurs reprises par l'éther. L'extrait étherc!, filtré, laisse 
diposer l a  dulcine&I'extrait  pur. On peut l a  reconnaître par soli gout 
sucré et  par son point de  fusion (273-17i0). On la caractérise en outre 
par les réactions suivanles : 

a )  L i  dulcine iasl mise en suspension dans un peu d'eau ; on ajoute 
5 8 gouttes d'une solution de nilrate d e  mercure exempte d'Az03U, 
puis on chauffe pendant 8 ri 10  minutes au  bain-marie bouillant. 
11 se forme une faible coloration violelte, qui s'accroît par  addition 
d 'une petite quantité de peroxyde de plomb. 

b )  LR diilcinc est chauffée peu de temps avec 3 A 4 gouttes de phé- 
nol e t  de  SO'Hz concentré, puis etendue avec d e  l'eau et addi- 
tionrii'e d'arnmuniaque A la surface de conlact. des deux liquides, non 
miscibles immédiatement, il se forme une zone bleue. 

Arrèté m 1 1 1 1 1 ~ t t ~ o t  le labnratnire m u u i c i p u l  de 
R o u e n  a procéder aux i r i i~ lyc je s  p i - é v u c s  par la 101 
s u r  l e s  fraiidem - Par  arrèté d u  ministre de i'Agricultiire en  
dale du  il octobre 1907, le laboratoire municipal de Rouen est  admis 
à proceder aux analyses des boissons, derirées alimentaires e t  produits 
agricoles. 
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Le ressart de  ce laboratoire comprend le département de  l a  Seine- 
IrifPrieure, rriuiris les arrnridisseriients d u  Hàvreet d'Yvetot, le d+parte- 
ment d e  l'Eure et celui du Calvados. 

Suppression d n  liilmr~toirc inunielpal tlc. Portn. - 
Nous avons sous les yeux une brochure de  M. Perreira da Silva, direc. 
teur du Laboratoire municipal de Porto (Portugal) ,  qui nous apprend 
que la municipalit6 de celte ville a décidé, le 2 mai 1907, de  suppri- 
mer le Laboratoire municipal dont l a  fondation remontait a 1884. 
Cette décision nous a caiisk une profonde surprise, car il peut sem- 
bler extraordinaire qu'A un moment  ou, dans tous les pays, les muni- 
cipalités s'appliquent & mett re  les habitants des villes à l'abri des 
entreprises de plus en plus audacieuses des fraudeurs, principalement 
en ce qui concerne les denrées alimentaires, la ville de  Porto sup- 
prime une  institution dont les bienfaits n e  sauraient &t,re contestés. 

Sous l'habile direction d'un homme tel que hl .  Ferreira d a  Silva, le 
Laboratoire municipal de Por to  a accompli, dans  le domaine de  l a  clii- 
mie et de i'hygiène, des travaux aussi nombreux que varies, qui ont 
profité aux habitants de  cette ville Lorsquele gouvernement Brésilien 
refusait de laisser ppnetrer dans ce pays les vins portugais sous prR- 
texte qu'ils contenaient d e  l'acide salicylique, c'est hl. Ferreira da  
Silva qui a démontré que l'acide salicylique décelé dans ces vins s'y 
trouvait normalement, et ,  en faisant celte preuve, il a rendu à son 
pays u n  service considérable dont on le récompense assez mal en  ce 
moment .  

Nous nous permettons d'espérer encore que l a  municipalité de 
Porto, mieux éclairée, reviendra s u r  l a  dkis iou  qu'elle a prise et 
qu'elle ne privera pas les habitants de  cette ville d e  la secnrité que 
leur offre un laboratoire dont l a  suppression assurerait le triomphe 
des falsilicateurs. 

DEMANDES E T  OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous inforrnons nos lecteurs qu'en qualité de secrktaire gbnéral di1 Syn- 

dicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsque les deniarides et les 
offres le permettenl, de procurer des cliimistcs aux industriels qui en oni 
besoin et des places aux chimistes qui sont à la recherche d'un emploi 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolumenl gra- . tuites. S'adresser à 11. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 30. 

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

L'Association amicale des anciens e l h s  de 1'Institut national agrono- 
mique est i rn&rrie chaque année d'offrir a MM. les industriels, chi- 
mistes, e tc . ,  le concours de plusieurs ingknieurs agronomes. 

I1ri?re d'adresser les deniandes au siege social de l'Association, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 5.. 

Le Gérant : C. CRIXON. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Recherche et dosage de traccs de manganèse, . 

Par M. DUYK. 

Lorsqu'on porte a l'ébullition une solution modérément alcaline 
d'hypochlorite de potasse à 10 p. 100, à laquelle on a préalable- 
ment ajouté une trace d'un sel de manganèse, puis une goutte 
de sulfate de cuivre en solution à 20 p. 100, il se produit d'abord 
un précipité, dii à la formation d'oxyde cuivrique. Après quel- 
ques instants de chauffage, le manganèse s'est entierement 
dissous, en communiquant au liquide surnageant une magrii- 
fique teinte violette, qui doit être évidcmment attribuée. ?i la 
formation de permanganate de potassiurri. 

Cette réaction est constante, quelles que soient les quantités en 
présence, et elle est extrkmement sensible. 

On peut, en effet, en operant comme il vient d'être dit, retrou- 
ver une fraction de milligramme de manganèse; un  quart de 
milligramme de ce métal communique encore une teinte rosée 
manifeste A 8 ou 5 cc. de sulution d'hypochkorite de potasse. La 
garnrrie très r ép l i è re  des colorations qui se produisent ainsi, 
suivant les quantités en pr6sence, peut former la base d'une ana- 
lyse calorimétrique dont les résultats sont empreints d'une très 
grande précision. . 

Les solutions d'hypochlorite de chaux et de soude agissent 
de méme que celle d'hypochlorite de potasse, à la condition 
d'être au niêine titre que cette dernikre et de ne point renfermer 
un excès d'alcaliriité. 

Il est bon de dire que la rfiaction est génée par la trop grande 
dilution des liqueurs, leur alcalinité trop forte ou leur acidité 
et que la coloration disparaît sous l'influence des agents réduc- 
teurs. 

Par sa  simplicité, de même que par sa grande sensibilité, la  
méthode ci-dessus décrite est, nous semble-t-il, appelée à rendre 
quelques services dans les cas o h  il y a lieu d'identifier de mini- 
mes quantités de milngitri~se, qui &happent aux autres procédés 
déjà décrits. 

Elle s'appliquera avantageusement à larecherche e t  au dosage 
du manganèse contenu dans les cendres végétales, les vins 
rnanganifères, les fers et aussi dans certaines gemmes, et, à ce 
dernier point de vue, elle pourra peut-étre intervenir pour Clu- 

D U ~ ~ V B R E  i907. 
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cider la question de leur coloration, actuellement l'ordre du 
Jour. 

(Travail fait au laboratoire du ministire des Finances d e  Bel- 
gique). 

Beeherche des composés da fluor dans les vins, 

Par M. L. VAXDAM. 

L'arialyse d'un certaiu rio~ribre de vins de Porto, de Malaga, de 
RladEre, de Samos, de Sherry et d'autres boissons vineuses, telles 
que vermouth et quinquina, d'une teneur en alcool génériilcmerit 
voisine de l a o  et souvent même inférieure, m'a diinontré qu'on 
y ajoutait assez fréquemment un antiseptique à base d'acide 
fluorhydriq!ie. 

Parmi les procédés essayés, plusieurs in'orit donné des rksul- 
Lats assez inégaux; quelques-uns prCseritaierit iiiéiiie des tlCfec- 
tuosités qui en rendaient l'application dif'ficile. 

J'ai néanmoins constaté que 1 un de ces procédés, décrit par 
M .  Blarez (1), pouvait étre recornrnand6 et fournissait des iiidica- 
tions d'une rigueur et d'une stabilité satisfüis;tntes. 

Je décris ci-après, dans tous ses détails, le proc6d6 que 
j'applique couramment dans nies recherches. C'est celui de 
M .  Blarez, que j'ai ~riodifitr suivant mes corivenarices person- 
nelles. 

200 cc. de vin sont additionnés de quelques gouttes d'une solu- 
tion à 20 p.  100 de sulfate de soude ; on y ajoute, à froid, 10 cc. 
d'une snliithn H. 20 p. 100 d'acétate de I-iaryiirn, en agilant mn- 
venablernent le liquide; on laisse déposer pendant une douzaine 
d'heures, après quoi on obtient généralement un liquide liiiipitie, 
surriageant un précipilé bieri séparé. Le liquide est ensuite 
décanté. 

Si le vin surnageant était encore trouble ap1.65 le repos de 
i 2  heures, ce qui arrive quelquefois, on pourrait Ic faire bouil- 
lir a p r h  décantation, pour le filtrer ensuite B chaud. Dans la 
plupart des cas, tout le précipité peut ètre ainsi retenu. 

Le précipité assez volumineux restant dans le fond du vase 
est vers6 sur le filtre et séparé,en ayant soin de n'en rien perdre; 
le filtritturn doit Stre parfaitement limpide. 

Ce précipitG est lave sorrirriairemerit à l'eau distillée et dessé- 

ché à I~i tuve  & 1000-i 10°; puis il est incinéré avec le filtre dans 
un creuset en plali~ie. 

(11 Annales de chimie analytique, 1905,  p .  7 3 .  
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- 467 - . . 
On peut aussi l 'incinérer dans un  creuset en 'porcelaine, en 

ayant  soin de  le versc r  ensuite, pour faire la réaction sur  le 
verre, dans u n  godet en plomb ayant la forme d u  creuset d e  pla- 
tine. 

On y ajoute 2 ou 2 gouttes d'eau (i), et  l'on recouvre les cen- 
dres d e  S0"12 concentré; iinmédintement, on place sur  le rebord 
du creuset u n  rond de caoutchouc et, au-dessus, un verre de 
rnontre assez  mince enduit de paraffine, s u r  la partie convexe 
duquel on a gravé préalablerrient, nu moyen d'une pointe douce, 
une inscription quelconque. 

Le rond de  caoutchouc est destiné à assurcr I'adhCrence coin- 
plète du  verre avec le creuset, pour que les vapeurs ne puissent 
se dégager à l 'extérieur. 

Le creuset ainsi monté est placé sur  un  bain-marie qu'on main- 
tient à l'ébullition, tandis qu'on menage, sur  l a  partie concave 
du  verre de montre, un courant d'eau froide qui  doit empêcher l a  
fusion de la paraffine. 

L'appareil de réfrigkration qui paraît  être le  plus pratique 
consiste en une liuiiteille (le verre sans fond d'un diamètre égal h 
celui d u  verre de rnontre. Elle est munie, a u  goulot, d'un bou- 
chon à deux ouvertures et garnie, à l 'autre bout, d'une peau d e  
vessie bien ficelée qui- en forme le fond. Deux tubes traversent 
le bouchon;  l 'un améne I'eau froide, l 'autre sert à la sortie. L a  
vessie infbrieure se bombe par  la pression de l'eau et  s'applique 
sur  toutes les parties d u  verre de  montre, qui sont ainsi égale- 
meril refroidies. Après une derni-heure de réaction (2), on retire 
le verre  ; on le chauffe, afin d e  faire fondre la paraffine, e t  on  
l'essuie convenablement au moyen d'un linge doux ; l 'inscription 
apparai t  si  le vin est additionné de  composé de fluor. 

E n  ajoutant  un vin pur  10 milligr. de fluorure d'ammonium 
par  litre, on  obtient dé,$ une  marque suffisamment visible pour  
caractériser i'addi tion de  l'antiseptique. 

Ou opdrant avec les précautions intliquées ci-dessus, on obtient 
une corrosion du verre en rapport  avec In proportion d'acide 
fluorhydrique. 

On a r r i v w a i t  vraiserntlablement à evaluer d 'une façon approxi-  
mative la quant i té  de  cet acide, en opérant par  comparaison avec 
des témoins.  . 

(1) Jhi i.r~ri;irqiii: qiic cette aildilinn P.tait absolument inrlispensable dans 
certains cas, probablement pour d8cornj~oçer le fluorure de bore et le fluo- 
rure tir, siliciuru . 

(21 J'ai remarqué que le pliénom8ne de corrosion etait toujours termine 
apres ce laps de temps. 
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II va sans dire que, préalablement à tout essai, il faut s'assu- 
rer que les réactifs et le papier à. filtrer ne contiennent pas de  
trace de fluor, ce qui se fait par un essai à. hianc. 

,J'ai remarqué qu'un certain nombre de vins, pttrnii ceux que 
j'ai analysés, donnaient la réaction de l'acide fluorhydrique, 
quoique dans une mesure très faible. 

Le verre de montre n'était pas, k propremeut parler, gravé ; 
l'inscription n'apparaissait que lorsqu'on prenait soin de souffler 
sur la partie concave du verre refroidi, de façon à y répandre 
une buée de vapeur d'eau condensée, et elle disparaissait par 
l'évaporation de cette buée. 

Vu le nombre de phénoménes semblables observés avec des 
vins de diverses origines, et notamment avec certains vins d'im- 
portation directe, j'ai tout lieu de croire, ainsi que l'a constaté 
M.  Blarez, $ la présence naturelle de traces de fluor. Mais cette 
rkaction, très faihle, est bien distincte de la graviire nette et 
apparente k l'œil nu obtenue avec les vins additionnés de com- 
poses du fluor. 

Ces observations corroborent en tous points celles qui sont 
consignées dans les travaux de M .  Blarez. 

Emploi des tubes nermaox pnor le dosage 
polarlm&trique du saocliarose, 

Par M .  H .  ROUSSET, 

Ancien chimiste à la Station agronomique de l'Aisne. 

Les polarimètres ou saccharirnètres sont maintenant presque 
exclusiverrie~it erriployés pour les arialyses de matières sucrées. 
Leur prtcision dépasse de beaucoup celle des rnéthodes par réduc- 
tion des liqueurs cuivriques. Les saccharirnètres, plus spéciale- 
ment destinés au dosage des matières sucrées, portent des gra- 
duations purement empiriques, diffkrent.es avec les systimes 
d'appareils. Rappelons que, dans les instruments f r an~a i s  (Lau- 
rent et Duboscqj, le chiti're 200 correspond à la rotation d'une 
lame de quartz dextrogyre de 1 millim. d'épaisseur; dans les 
appareils allemands (Schmidt et Haensch), le mérrie nombre cor- 
respond A la rotation d'une solution sucrée pure de densité 1 100 
A 140 Réaumur, examinée sous une iipaisseur de 200 millim. 
(Ventzke) ; dans le saccharimètre Vivien, la solution sucde  pure, 
donnant Z O O 0  sous une épaisseur de 200 mm.,  contient 10 gr .  de 
sucre pur pour 100cc. de liquide. 

' Les deux premiers modes de graduation out I'incorivénient 
d'exiger des calculs ; il faut, pour une dilution et une épaisseur 
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données, déterminer le (1 poids normal  n de saccharose corres- 
pondant ; c'est une cause d'crrcur (1 j et,  en pratique industrielle, 
une perte de  ternps à laquelle on n'obvie qu'irriparSaiterrieri1 par  
l'emploi de  tables. Les graduations de Ventzke et de Vivien sont,  
ail point de  vue de  lit constru(:t.i~ln de  l 'appareil ,  bien inférieures k 
celles des appareils e n  quartz  grxdiiés. II y a ,  en effet, un ensem- 
ble de conditions : pesées, densité, dilution, température, pureté 
du produit.  qu'il est presque impossible de réaliser pratiquement 
et siniultan6inent d'une façon parfaite ; de plus, le choix d e  
I'éctielle allerriande est d'un etripirisrne que rieu ne justifie. 

Notrc tuhe normal permet de joindre la construction ration- 
nelle des saccharimétres graduks en quartz  les nombreux avan- 
triges q u e  présente, au  point de vue  pratique, la graduation 
Vivien ; i l  permet kgalement l'adoption du  nouveau poids normal 
de 20gr .  proposé par MM.  Sidersky et Dupont et adopte par  tous 
les Congrès de chimie, sans modifier en r ien les appareils en 
usage. Enfin, il est calculé de telle sorte qu'on n'est obligé de 
faire aucune correction pour  la dilution d u  liquide primitif p a r  
le  r6aclif déféquanl. 

Sa longueur, car  l'originalité e t  les avantages résident en cette 
seule nouvelle dimension, répond A la formule : 

dans laquelle P est exprimé en gr .  et fraction d e  gr . .  le poids 
normal du saccharimktre pour lequel est  construit le tube, et n u n  
coefficient variable selon la richesse présumée en saccharose des 
produits à analyser. 

L a  rri;iison Ed.  Gallois, propriétaire des rnodr)les déposés des 
Ti~bes norrnnt~z  Housset. les constiwit en deux longueurs (2) Le tube 
normnl c o ~ w t  (longueur 179 rriiri. 2) est plus particulièrement des- 
tine à l'essai des matières riches en sucre.(jus de betteraves, 
masses-cuites, iriélasses) ; il correspond a u n  poids normal de 
20 g r .  ; on obtient la teneur en saccharose p .  1000 du  liquide 
essaye, dilué d e  son dixièrne, en deubiant le  chiffre lu s u r  la gra-  
duatiori. Les prises d'essais pondérales doivent &tre de 20 g r .  , 
dilu6s i 0 0 c c . ,  ou de  2 g r .  dilliés 110cc. 

(1) Qu'on en juge : le poids normal  des appareils f r a n ~ a i i .  a &lé ofi- 
cielleinent d e  16,55 (Soleil). puis de  16,19 (de Luynes), enfin de 16,29 
(Pellet].  

(2) Xous ne décrivons que  les modéles construits pour s;iccharimktres B 
graduation française; le nitirne principe peut, si besoin est, s'appliquer 
aux  appareils allerpandj. 
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Le tube normal long (358 m m .  4), destiné à l'essai des ma- 
tières k faible teneur en saccharose (pulpes de  sucrerie, 
écumes de  défécation), est exactement de longueur double et 
correspond $ un  poids normal de  10 g r . ,  c'est-&-dire au sys- 
lème Vivien. L a  lecture directe donne le saccharose pour  1000 
dans le liquide examiné, correction faite de la dilution d u  
dixiéme. 

Il  importe beaucoup, en chirriie industrielle, d e  faire rapide- 
ment le plus d'analyses possible. Notre appareil permettant de  
supprimer corriplktenieiit le calcul du  résultat f i~ial ,  on conçoit 
que son emploi présente de  sérieux avantages dans  les labora- 
toires de sucrerie. 

A propos de la recherche de l'alcool in&liyllque. 

Par M. J.  WOLFF. 

A la suite des t ravaux de 'il. 'ïriiiat s u r  la recherche de  l'alcool 
méthylique, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, d'employer 
et d'étudier son procédé analytique. 

E n  mCrna temps que je signalais dans u n  mémoire (1) la prk- 
sence de l'alcool méthyliqueparmi les sous-produits de la  fermen- 
tion alcoolique d e  certains moûts sucres de fruits, je m'étais pré- 
occupe de rechercher les causes d'erreur pouvant  rksulter d 'un  
examen trop sommaire des produits commerciaux, extimcn qui 
pouvait entraîner l a  condamnation de  gens parfaitement inno- 
cents. 

J'eiis ainsi l'occasion d'analyser de  nombreuses eaux-de-vie du  
commerce vendues sous le nom de  cognac, et jr! constatai que 
ces produits, lorsqu'ils avaient kt6 colorés par  du  caramel, se 
comportaient A l'analyse comme s'ils renfermaient de 1';tlcool 
méthylique. 

J'examinai aussi denombreuses l iqueursplus ou moins sucrées, 
et je constatai qu'après traitement p a r  le mélange chrornique et 
ent,raînenient à. la viipenr d'eau, on ntitcnait des  compnsPis qui 
donnaient la réaction caractkristique des produits d e  polyinbri- 
sation du formol (coloriition bleue intense après  condcnsathn 
avec la  diméthylaniline et oxydation pitï P b O e ) .  Ces liqueurs 
renfermaient-elles donc de l'alcool niéthylique ? Nullcrnent. F;n 
eKet. sil'on souniettait de nouveau à. l'analyse les m h e s  liqueurs, 
aprés en avoir redistillé les premieres portions (celles, par con- 

( 1 )  Voir Annales de chimie analytique, 1901, p. 167. 
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séquent, qui auraient dû être les plus riches en alcool méthy- 
lique), on n'observait plus rien. 

Je  m'&ais assure, d'autre part, qu'en distillant un  mélange de 
saccharose, d'acide sult'uriquc et d'eau, on donnait naissance à 
des produits aldéhydiqiies réagissant sur la dimEthylaniline 
comme les polyrnEres de l'aldtihyde formique. Poussant pliis loin 
rnes recherches, je constatai quele lévulose, soit qu'il fût employé 
seul, soit qu'il provint du saccharose par inversion, était Ic seul 
sucre q u i  présentât cette particularité. 

Ni le dextrose, ni le lactose. ni le galactose ne donnent naissance 
à ces produits de  polymérisation du formol lorsqu'on les souniet 
à l'action du niklarige chromiqiie. 

La concliisiori prat.ique de ces observations, c'est qu'il est indis - 
pensable, dans une expertise, de redistiller les alcools contenant 
du saccharose, d u  sucre inverti ou des caraniels avant de les sou- 
mettre à l'analyse. 

d'ajouterai que cette étude confirme le résultat de M. Trillat 
crincernant la production de produits de polymérisation de l'al- 
déhyde forriiique nu cours de In cornhustion du sucre. 

Sur le dnsitge de l'extrait Bec des laits, 

1.a principale cause d'incertitude, dans le dosage de l'extrait 
sec des laits, est la décoiriposition progressive des substances 
alhu minoïrles sous l'influence d'un chaiifage prolong& 51kme si 
l'on opere, suivant Adam, sur du lait préalablernent coagule par 
quelques gouttes d'acide acétique, et en ayant soin d'agiter la 
masse au cours de la dessiccation, il est impossible d'obtenir,& la 
température de 95°-1000, rles extraits qui ne soient plus ou moins 
k~ruriis, signe d'uue altfri~tiori profonde des rriatières. 

J'ai essayé d'obvier 5 cet inconvénient; dans cc but, je me suis 
adressé ail forrriol, qui, ainsi que l'a montré RI Trillat, fournit 
un  coagulum poreux, friable, de dessiccation plus aisBe que le 
coagulum obtenu par les proccdés usuels. En outre, je pensais 
q u e  le formol, crkant au-dessus rle la couche d'extrait une atmos- 
phère fortement réductrice, s'opposerait l'oxydation des suh- 
stiinccs sous I'irifluerice de la température. 

L'exphience a confirmé mes prévisions. 10 cc. de lait, addi- 
tionnés de 3 gouttes de forriiol. puis coagulés par 5 ou 6 goiittts 
d'acide acétique ( k  15 pour 100 d'acide cristallisable) donnent, à 
la terripérature de YSO- lOOO,  un résidu sec seulement jaun%tre, 
qui, dégrai&, devient parfaitenient blanu L'exagération mSnie 
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de la durée du chauffage n'a plus alors qu'un inconvénient nrgli- 
gable. C'est ainsi que ,;'ai pu  chauffer un extrait sec de lnit peri- 
dant cinq journées à I'btuve, sans qu'il brunisse et sans que ln 
différcnce c n t n  les deux pesées extrérnes ait. exckdk 1 gr.2 par 
litre de lait. IJn autre kchnntillon de 10 cc , ayant fourni, ;III 

bout de 8 heures de chauffe, lgr.312 d'extrait, eii donnait 
1gr.320 au bout de I/llieures. 

Sans doute, il reste une trés petite quantité de formol coin- 
biné aux siibstarices axotkes du la i t ;  toutefois, en npkrmt tnii- 
jours avec des doses Pgales de rkactif, les r6sult:tts sont nlisolii- 
ment concordants. Je  pense qu'il y a là un moyen pratique de 
supprimer les écarts parfois consid6rables qu'on observe entre 
les analyses de deux opérateurs. 

(L'aldéhyde forrriique à 40° du commerce laissarit un résidu 
fixe S 93°-4000, il est bon de  le déterminer une fois pour toutes, 
aiin de  le retrancher du poids d'extrait trouvé. Ce rCsidu est 
d'ailleurs trks faible ; je l'ai trouvé, pour 3 gouttes de formol, 
Cgal à 1 milligr.) 

Etnde sur les nouvelles m&thodes 
d'analyse du beurre, ct les règlementn d'expertise, 

Par M.  F ~ ~ W I N A ~ D  JKAN. 

(Suite  et Jin) (1) .  

La méthode de M.L. Rohin (2), chimiste au laboratoire munici- 
pal de Paris, la dernière en date, est basée sur la dbtermination de 
l'indice de saporiificatiori des acides gras solubles dims l'alcool 
à 5Gn5, des acidcs gras insoluhles dans l'eau et sur l'interpréta- 
tion des rapports : 

insoluble-eau 
R ' 

soluble eau X 10 

indice d e  saponification 
et  R" 

soluble-eau 

La rribthode n'exige ni appareils spéciaux, n i  distillation ; les 
solutions nécessaires snnt assez d6licates à préparer, mais ilne 
fois qu'elles sont obtenues, la techniqueest simple et rapide ; elle 
permet, en outre, de conduire les analyses en séries, et il est'pos- 
sible de faire en cinq heures qutitre ou cinq arialyses. 

(1) Voir Annales de chimie analytique. 1907, p. 385 et 4 3 0 .  
( 2 )  Annules de chimie analytique, 1906, p. 62 et 434 ; 1907, p. 1 4  et 40. 
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U'après M.  L. Robin, une addition de beurre de  coco est mise 
en évidence lorsque le chiffre d u  soluble-eau est inferieur 5,92 
et que le rapport 11' est a u  moins égal k 23, ou, le  soluble-eau 
fut-il plus p n d  que 5,92, si l a  somme d u  rapport R f  et  du  solu- 
Ide-alcool est supérieur ?I 30. 

line addition de iiiargarine a pour elYet d'aliiiisser le chin're du 
s o l u l ~ l e - e ; ~  ali-d(:wiiis de 5,!)2 et de  donner un  11' plus petit 
que 2 3 .  

1Jne addition concomitante de coco et de  margarine est indi- 
quée par  u n  rapport  élevé et en harmonie avec l'insoluble-eau, 
celui-ci étant plus élevé par conipüraison avec le soluble-eau. 

Dans les beurres purs, le R" ne  dépasse pas 39 ; il es1 plus 
grand que 39 pour les beurres cocotés ou margarines. 

Les exemples cités dans le inérnoire de M.  L. Robin, concer- 
nant  des beurres purs  e t  les rnémes beurres margarinés ou coco- 
tés, sont trks conclu;~nts, e t  la mkthode permet, dans la  plupart 
des cas, de  calculer la teneur d u  beurre en adultérants avec une 
approximation trks satisfaisante. 

Les résultats rapporltSs au cours de  cette élude rriontrerit le 
parti  qu'on peut tirer des méthodes r6cernrrient publiées pour 

1 l 'anülgse d u  beurre. 
La niéthode de  M. L. Robin constitue, à notre avis, u n  trés 

iirilmrt.anl progrks dans l'analyse des beurres ; elle fournit, en 
effet, p a r  des moyens sirriplcs et  rapides. des données qui per- 
mettent d e  déceler la fraude 18 où les méthodes officielles ou 
autres sont souve~it  en défiiut ou  rie per~r;ette~it pas  de coriclure 
en toute assurance. 

Nous estimons que, dans  IFS expertises d e  beurres, toujours 
très délicates, l'expert ne doit pas  se  borner à employer une 
rnP.t,hotle unique et qu'il doit avoir recours a u x  procédks divers 
qui peuvent contrbler sesrésultats et étayer ses conclusions; c'est 
ainsi que la déviation optique, l'indice de Crismer (i), l'indice de 
Reichert, I'exairien au  polariscope, etc., etc., peuvent, dans  des 
cas spbciaux, fournir de prCcieux éléments d e  contrôle et d'ap- 
préciation s u r  la nature et la qualité des  adultérants. 

LES NOUVEAUX RÈGLEMEWTS D'EXPERTISE CONCERNANT 

LES BEURRES. 

Le Joul-na1 O[ficiel a publié les régleiiients d'expertise des 
matibres grasses qu i  devront être appliqués par  les laboratoires 

(1) Pour la réfrac,tion, le Crismer etc. ,  il est à recommander d'opérer 
su r  le beurre  préalablement désacidifi6 pa r  lavage l'alcool chaud et de 
chasser l'alcool e n  maintenant le beurre à l200. 
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régionaux créés e n  vue  d e  l'application d e  la loi de  1903 s u r  les 
fraudes. 

Ces règles d'expertise, codifiées p a r  l a  Couiiriissiori des  analy- 
ses instituées près  le ministère de  l'Agric:ulture, comportent, 
pour ce qui  concernc, les beurres, le dosag-e de  l'eau, la reclier- 
che des antiseptiques, I'indice de Kmttstorfcr, le dosage des 
acides solubles (Pl;tnchon), l'indice Ileichert (procéilt! Lefriiiünri 
Beam), le dosage des arides insolubles (Mougnaud), l'iridice de 
Crisrner. 

Ces différents prockdés, dont  le modus ~ ~ ~ e w i z d i  es1 riliiiutieiise- 
merit décrit daris le rapport  officiel, ne sont pas  des nouveitiités ; 
si leur valeur scientifique est trés réelle au poirit de vue de  l'ana- 
lyse des matières grasses en géneral,  ils fuurnissent des résultats 
qui,  en raison de la variabilitd de coinposition des beorrcs, ne 
permettent pas, dans bien des cas, d'en t i rer  des conclusioris 
fermes. Les indices p h y s i q u ~ s  et chirniqiies des beurres purs 
varient,  en effet, dans des li~riites assez l ; i y e s ,  par  exerriple 231 
à 232 pour l'indice Kœttstorfer, 25 à 35 pour le Reichert, e tc . ,  
et I'on conçoit que, lorsqu'il s'agit d'expertiser des hciirrcs qui 
ont  pu ètre fraiidés habilement et à dose iiioyerine, l 'expert soit 
souventeinbarrasst! pour conclure. Nepouvant aflirinrx lii fraude, 
il dkpose des conclusions dubitatives, doiit les fraudeurs saverit 
t irer parti .  

Le procédé (~fficiel dû  i R I .  Miintï;, dont  la Coiniriission a fait 
table rase, pr6sentait . les rnèmes aléas que tous les autres pro- 
cCdés. 

C'est cette quasi-faillite de  la  science, c'est I'irnpuissariçe de 
l'analyse à affirmer la fraude, dniis t o ~ s  les cas où elle prut se pro- 
duire, qui  avaient incil6 le gouverrierrient & pikseiiter a u  paile- 
ment un  projet de  loi sur  la dériaturation de la iii:irgnrinr:. 

On sait  que ce projet de loi, qui avait soulevé k l a  Chaiiibre 
d'ardentes discussions, a dû  ètre abantlonnk en raison des gra- 
ves diffictilt6s que prksentait l'extension [le la dknaturntion A 
tous les produits naturels (beurre de coco, graisses ~Cgétales ,  
saindoux, huiles) pouvant servir B frauder les beurres. - 

LaComniission des analyses s'étant bornée 3 renvoyer aux 
vieilles lunes l'ancien proc6dé officiel e t  à codifier sous foi~iiie de 
rkglements d'expertise u n  certain nombre d c  procktltis rlqa counus 
et dont  l'iriefficacité. pour  assurer la ripression de la fraude, 
avait servi d'arguments en faveur d u  projet de  loi sur  la tiknatu- 
ration d e  la margarine deposé par  le miriistre de l'Agriculture, 
on peut se demander p a r  quel miracle ces métiies procédés, rcn- 
dus  officiels, vont devenir efficaces pour assurer la répression des 
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fraudes dans le commerce des beurres et qi l'expert n'aura plus  k 
tenir compte de la variabilité de composition des produits phy- 
siologiques, comnie le beurre, qui se traduisent p a r  des minima 
e t  des iriaxiinn rendant souvent les conclusions fort aléatoires. 

Sous le prétexte qu'il aurai t  été dangereux d'instruire les frau- 
deurs  en iridiq.i:lnt, d;iris les rkglcrnerils d'expertise, la manière 
d'interpréter les rcisultnts analytiques c t  les rbgles qui doivent 
servir auxooriclusioris des 1ihor;iloiies rCgioiiaux, IaCoiiiiriission 
des analyscs s'est hien gi~rtlée de spécifier quoi que ce soit qu i  
aurai t  pu servir de crittirium pour apprécier ln valeur des régle- 
ments qu'elle a élaborés. Aussi, les règles qui  devront servir à 
tirer les coriclusions seront l'objet d'une instruction secrète que  
seuls les directeurs des laboratoires régionaux seront appelés a 
connaître Comine corollaire d e  ces instructions secrètes, les 
laboratoires devront d o m e r  simplerrieut des conclusions sans 
fournir aucun renseigneinent analytique it l 'appui, ce que fait  
actuellerrient le laboratoire municipal de Paris .  

Si l a  Coirirriission des analyses se  figure que les fraudeurs, q u i  
ont intdrel à connaître les borries qui  lirriiteront les coriclusions 
des laboratoires régionaux, ne finiront pas par  être renseignés, 
elle jouit d 'une bonne dose d'illusions. 

Les fraudeurs feront des rnklanges à 23, 20, 25, 20 et  5 p. 100, 
qu'ils soiiinet,t,ront aiix laboratoires régionaux ; ces mélanges, 
analysés conformément a u x  rkglenients d'expertise par  des chi- 
mistes, leur permettront de  connaftre t.rès exactement les données 
analytiques s u r  lesquelles les laboratoires régionaux basent leurs 
conclusions. Cela deviendra le secret de  l'olichinelle, e t  les prati- 
ques fraudiileuscs habiles coriliuueront à passer en toute sécu- 
rité à travers les mailles du crible des laboratoires régionaux. 

Si les laboratoires régionaux devaient baser leurs conclusions 
sur  des moyennes, ils seraient exposés à retenir u n e  foule de 
produits que  l 'anall~se contradictoire reconnaîtrait comme purs ,  
et il resterait  à l a  charge d u  ministère de la Justice d e  gros frais 
d'expertises. Comme le ministère [le la Justice ne cache pas son 
Lrés ferme désir de  voir rkduir-e le plus possible les frais d'exper- 
tises qui  peuvent lui rester pour compte a la suite d'acquittement, 
on ne poursuivra qu'a- bon escient, lorsque la  f raude sera indis- 
cutable, patente. 

Aussi, or1 peut être certain que  ce seront les minima que les 
instructions secrétes prescriront cornirie bases des conclusiuns ; 
dans ce cas, les laboratoires régionaux seront pourvus d 'un crible 
qui  retiendra les fraudes grossières, pratiquées maladroitement à 
haute dose, et laissera forcément passer indemnes les produits 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



habilement e t  prudemment fraudés dose moyenne, e t  le com- 
merce honn&te continuera, d a n s  une fausse sécurité, à. subir  la 
concurrence des beurres fraudés. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANFAISES 

Pertnrb~tion ~pp0rtdX par le thymol dmns l e  
tlosege dc l'acétone par iodo~uétr i~ .  - M .  1)ENIGES 
(Bdletin de En Société de pharmacie de Bord~aux de  juillet 1!107). 
- Fous  avons publié dans le numéro de novembre 1907 de ce 
Recneil un  procklé préconisé p a r  M.  Ilcnigès pour  le  dosage d c  
I'achtone p a r  iodoiriétrie ; l 'auteur de  ce procildé a const;itk que le 
produit de la distillation de  certaines ur ines prend,  lorsqu'elles 
sont additionnées d'iode et  de  soude, une colorütio~i rouge, suivie 
de  la  formation d'un précipité de méiiie couleur. Si a p r k  un  con- 
tact de quelques minutes, on ajoute u n  léger excès de  S0'I13, de  
l'empois d'amidon et de I'hypnsulfite d e  soude, jusqu'h dispari- 
tion de la teinte blcue d u  liquide, on  observe la persistnnce du 
précipité rouge. 

L'examen de ce précipité a permis de constater qu'il était 
formé d'aristol (dkrivk i d ( :  rlii thyrnol) ; le t,hyrnol qui  avai t  
donné naissance k ce dérivé était  d u  thymril ajouté k l'urine, ce 
qui se fait  sur tout  en été, pour en eiripécher 1';rltéi.atiuri. 

Ce thyinol pouvant fausser eoinplèleiiierit les iésultitts du  
dosage de l'acétone, M. Denigès conseille de s'en d6barraçser de 
la manière suivarite : on ajoute à 20Occ. d'urine 4cc. de lessive 
des savonniers ; on distille et l 'on recueille d6cc.  d e  r1istill;ituin; 
on place ce distillatum dans u n  mntras jaugé de 100cc. avec 4cc .  
d e  lessive des savonniers et  une quiintilS d'eau distillée suffi- 
santc  polir atteindre le trait de  jauge ; on rlislille de nouveau, et 
i'on recueille %cc. de  distillatum ; ce nouveau distillatiim est 
Etendu à. 100cc. avec de  l'eau et üdditionrié d'uri 112 cc. de SO"B2, 
puis  distill6 ; on recueille encore 2 h c .  de  distillaturil, su r  lequel 
on opére pour doser l'acétone par  iodométrie. On a soin d'eriiployer 
alors le coefficient Ogr.0135, au lieu de  Ogr.011, à cause d e  la 
double distilli~tion préalable, qui  a entrainé une  perte d 'un 
dixième environ d e  l'acétone totale, qui reste dans  le résidu des 
d e u x  distillations. 
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REVUE DES 

Aeitle phaaplioninlyhdlqne cmplnvé comme rénc-tlC 
dn potnnsiiini. - M. A .  SCII1,ICII'L' (Chrrn. Zr i lunq ,  1906, 
p. 1299).  - L1:iiiteur signale i'einploi de l'acide phosphoniolyb- 
dique comme réactif ex t ré rn~inen t  sensihle pour le potassium. 
11 emploie. pour cela, une solution nitrique de cet acide, qu'il 
ohticnt en fondant d u  phosphoniolytir1;rte d'ammoniurri avec du  
carbonate d e  soude iiitlangé de nitrate de la même base; il dis- 
sout ensiiite le produit fondu dans un exchs d'AzOVT. 

Ce rkactif est ajouté la solution à essayer fortelnent acidulee 
par AzOqH : il se produil à chaud uri péc ip i t6  j:iurie eri présence 
du pot;~ssiuiri. 

Les sels de ci~leium, d e  magnésiiirn et  de  sodiurri ne donnent 
aucun précipité. mais I'iiiriirioniaque donne la iribinc réaction 
q u e l e  pot;~ssiiirii ; c(>lii n'est p:~s un  écucil, car les scls aiiimonin- 
caux sont toii,jaurs f x i l e s  S di in incr .  II .  C.  

\ n a l y s c  dn hinxyda de hnryuim. - 11. r \ .  IA013 (Ckcm. 
% e i t u n ~ ~ ,  I ! ) Û ( i ,  p. 1173) .  - Ditris I 'ani~lysedii bioxyde de baryuiii, 
on di termine surtout I'oxyg?rie existant à 1'6tat de peroxyde ; 
on emploie deux méthodes. l'une iiii permanganate de potasse, 
l 'autre 2 l'iode, qui  donnent toutes deux des rksultats compa- 
rtthles. 

Pour  Irr première méthode, on phse l ç r .  de 13a02, qu'on dis- 
sout dans  liCl dilué (1 gr. d'acide concentré pour  12 parties 
d'eau); on titre ensuite cette solution avec une  liqueur de per- 
manganate de pottasse. Le peroxyde de baryuin doit étre entiè- 
rcnicnt dissous avant  d e  procéder au  titrage, e t  l'on doit ajouter 
à In solution une pctitc qiinntiti: de solution d e  sulfate d e  mnn- 
giinkse. afin d'éviter la foriiiat,ion de  chlore libre. I cc. de solu- 
tion N / 4  d e  permang;.;tnttt,e de -potasse correspond Ogr. 021 li' 
(le Ra02. 

Pour la tleusihne inktliode, on pèse Ogr.5 de Ha02, qu'on verse 
dii.ris urie fiole pouvarit ètre ferrriée : or1 ajoute 50cc. d'eau, puis 
5cc .  d'lIC1 dilué: la dissolution étant olitenue, on laisse écouler 
%O cc. d'une solution de 1(1 à 20 p. 200, et l'iode rnis en liberté est 
titré avec une  solution N/iO d'hyposulfite de soude. Chaque cc. 
de solution 5/10 d'hypogulfitc équivaut à Ogr 00847 de  i3aOx. 

1)e ces deux iriéthotles, on doit donner l a  préfkrence à la 
rnPthode iodoinCtrique, car  la solutiori d'hyposulfite de  soude 
pcut Atre titrée une fois pniir toutes, tandis que la liqueur de  
per.rr1anganai.e de potasse doit être fraîchement prkparée avan t  
c h q u e  essai. H. C .  
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Séparation do magirésiiim d'avec les alcalin par 
la ni~thnde. it l'ars&nlate d'ainnionlnquc. - MM: E .  
BROWNING et A.  DttUSHEL (Zeitd. f .  nnorg. C h m i r ? ,  1907, 
p. 141). - La rriitgnésie peut &tre séparée des alcalis par  préci- 
pitation avec un cxcès rnodéré d 'nrçhiate d'arrimoninque. Ida 
solution à précipiter doit avoir un volume de 100 à 250 cc. ; elle 
doit Etre franchement, mais friiblenient amrnoniricde ; la pré- 
cipitation peut étre h â t k  par addition de 13 B 20 p. 100 de son 
volume d'alcool, oii bien par refroidissement ; le précipité est 
réuni dans un  creuset taré garni d'amiante ; aussitOt qu'il s'est 
dFpx15, on le lave avec l 'ammoriique diluée; on le sèche, puis 
on le c;dcine pour le transformer en pyroarséniate. 1,'arsenic est 
élilniné du  filtratiim par évaporation de celui ci h siccité après 
addition de ZOcc. d'llC1 (D = 1,2) et d'HRr (D = l , 3 )  ou bien 
de 2 à 3 gr .  de  bromure d'ammonium. Le dosage dcs alcalis est 
ensuite pratiqué par les méthodes ordinaires. 

H. ç. 

Nonvclle méthode ponr la séparation des terres 
de l'yttrla. - X. Ç. JAMES (Journ. of amer. chem. Socidy, 
1907, p. 495). - La méthode est basée sur les divers degrés de 
solubilité des oxalates des diverses bases constituant l a  gacioli- 
nite dans une solution de cürboriate d'arrirnoniaque. Les oxalates 
ne doivent p l~ i s  contenirquedes traces lkgbres des terres cériqucs; 
ils doivent étre fraîchement pr6cipités et encore humides; on les 
dissout par agitation et chaurage dans une solution diluée d'arri- 
moniaque ( l  pour 4), qui  a été préalablement saturée avec du 
carbonate d'ammoniaque solide ; on chaufTe ce mélange B l'éhul- 
lition, afin de chasser graduellernent CO" on recueille sur  un 
filt.re les précipitGs qui se forment, et linalerrient le liquide est, 
évaporé il siccite. 

s es précipités sont constitués, au début, par des carbonates et, 
en dernier lieu, par des oxalates ; les diverses terres rares se 
séparent dans l'ordre suivant : les oxydes du groupe du cérium, 
l'oxyde d'yttrium, puis celui de sterbiurn, les oxydes de dyspro- 
sium et de l'holmium, l'oxyde d'erbium, l'oxyde de thulium et 
enfin l'oxyde d'ytterbium. 

L'auteur a pu, par cette méthode, séparer l'oxyde pur  d'er- 
bium, qui lui parait être d'une constitut,ion cornplexe analogue a i l  
didyme. II. C. 

Ibusage voluiiiétrirlue tlc I'liyclru~ènc dnnv les n irh -  
rriances urganiques. - 3f. h 1'. LIUOFP (Leits. /'. ~rnnl!lt.  Clic- 
rrii'c, ,1907, p. 3871 .  - La  suhstan(:c est rhauffbe avec d u  rnagné. 
siuin inétallique, et l'hydrogène iikgagé est riiesuré. Environ 
0gr.5 de I'dchantillon h analyser est niélangé avec environ 2 gr .  
de poudre de iiii~gnésiurn, et le rilélange est introduit dans un 
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tube fermé à une  de  ses extrémités et ayant  une longueur de 
130 millirn., avec u n  diamètre de 7 à 9 millim. ; une couche d e  
m a ~ n é s i u m  en poudre est disposée s u r  le  mélange prkcédent, et 
cela d e  façon que le tube soit rempli sur  une longueur d'environ 
80 milliin. ; sur  cette dernière couche de  magnésium, on place 
une petite spirale d'aliiininiiirn cn lame. L a  partie ouverte du  
tube est rGunie à une burette à mesure de  gaz, et les précautions 
ordinaires sont prises pour a juster  celle-ci au z k o .  On chaufye 
alors la spirale d'alurn-iniurn, puis la couche de magnésium pur ,  
et c'est seulement lorsque celle-ci est amenke au rouge qu'on 
chauffe In. couche contenant le mélange de  rnagnksium et de 
substance soumise il l'itnalyse. 

Le volume d'hydrogène recueilli dans la burette est finale- . . 

ment lu et  ramené par  les calculs ordinaires à l a  pression ;or- 
male. 

Les résultats oliterius par  l'auteur avec cette rniithode ont  été 
reconnus très exacts pour  u n  grand nombre d e  substances 
min@r;iles organiques ; il n'y a guére qu'avec les acides gras ,  la 
théine, I'acéti~mide et  les toluidines quc  les résultats ont été trou- 
vés t rop faibles de  1 H. 2 p.  100. H. Ç .  

La henzidine pour IR rechrrohe du sang dans les 
orines et  d m n s  les f'+cen ( A n n a l a  de Merclî, 1907, p. 59). - 
.\[M. 0. et R. Adler ont. proposé l'emploi de la henzidine pniir 
déceler I i i  prbsence du sang rl;iiis l'eiiu, d a n s  l'urine et dans les 
fèces. Pour  la recherche diins l'urine, on prépare une  solution 

. - 

alcoolique concentrée de benzidine, dont on  ajoute quelques 
gouttes à IOcc. d'urine préalablement additionri6s d'acide acéti- 
que e t  d'un peu d'eau oxygénée ; s i  l 'urine contient du sang,  le 
mélange prend une coloration verte. . 

Pour  l'examen des féces, on o p h e  de la méine manière s u r  l e  
liquide obtenu en délayant dans  l'eau les matières k essayer. 

I,es fèces des rna.larles qiii s 'alirnentmt avec de la viande ou 
qui font us:iye de préparatioris ferrugineuses produisant u n e  
coloration identique, on doil.. pour la recherche di1 sang.  suppri-  
mer de  leur alirneiitiition le fer et la viande pendant trois jours au  
moins avant  l'essai. 

L a  mPnie méthode peut servir à la recherche du sang  dans le 
suc gnstriquc. 

Nil. Schlesinger et  IIolrt emploient une solution saturke de  
henzidine dans l'acide itcétirjue, a u  lieu de la solution alcoolique 
dc  RIM. Adler. 

U n  cnn de caml~ustlon npontmnke du coton-poudre. 
M. F. R.4XWEZ 'Anntiles de pharmacie rie Louvain de mars  1906). 
- L'auteur a eu l'occasion d'observer u n  cas de cornbustion 
spontankc du fulmicoton qui s'est produit dans les circonstances 
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suivantes : 9OOgr. environ de ce produit étaient contenus dans 
u n  pot de faïence simplement recouvert d e  parchemin et place 
dans une armoire  ne renfermant aucun  produit chimique. Le pot 
n'avait pas  ét6 touche depuis plusieurs semaines, et l'arrnoire 
n'avait pas été ouverte depuis plusieurs jours, lorsque, à u n  
moment donne, on vi t  des  torrents de fumée et des vapeurs  ruti- 
lantes sortir d e  l 'armoire. On jeta un  sceau d'eau s u r  le pot,  e t  
il n'y ent  pas d ' au t re  accident. Il restait  d a n s  le pot u n  peu d e  
fulmicoton non dktruit e t  u n e  masse spongieuse de chitrbon 
poreux. 

On a d6jk observe des phénoniènes semblables, mais, en géné- 
ral, ils se produisaient au  cours de  la manipulation du fulrnico- 
ton, e t  l'on était autorisé 5 les a t t r ibuer  k u n  frottement ou ii une 
imprudence de  l'opérateur. Dans le  cas ohserve par  M .  Ilanwez, 
aucune cause semblable ne pouvait étre invoquEe e t  la coinbus- 
tion avai t  étP, ahsolument sporitmée. 

Si le pot avait &té bien bouché, il eût  pu se produire une explo- 
sion dangereuse. 

M. Ranwez conseille à ses confrhres de ne  conserver chez eux 
que de trbs faibles quantités de  coton poudre ou mieux encore 
de transformer iminédiatement en collodion la totnlit6 d u  fuliiii- 
coton qu'ils reçoivent (1). - 

BIBLIO GRAPHIE 

Les pjrltes (pyrites de  fer, pyrites d e  eoivre), 
Traité pratique comprenant. : la minf!r~logie et la g6nlogie des pyrites; 
le grillage des minerais pjriteux ; l'extraction et l'utilisation du 
cuivre des pyrites et résidus ; l'analyse des minerais pyritcux et de 
leurs produits ; la production et le commerce des pyrites, par P. TRU- 
CHOT, ingénieur-chimisti? E. P. C., chef de laboratoire & la Societé 
française des pyrites de Huelva. 1 vol. de 348 pages, avec 77 figures 
et une carte (II. Dunod et E .  Pinat, éditeurs, quai des Grands-Aiigus- 
tins, 49, Paris, VIe). Prix : 9 fr. - Nous signalons avec plaisir ti nos 
lecteurs ce nouveau travail de notre collaborateur, d ~ n s  lequel nous 
retrouvons les qualilks de compétence, dè précision et de clarté que 
nous avions signalé dans les prfkedents ouvrages qu'il a publiés. 

M .  A .  Tellikre, membre de la Chamtire de commerce de Paris, qui 
a ecrit la pril'ace de ce volume. s'exprime ainsi : 

u Comnie épigraphe a l'ouvrage que je recommande au lecteur, je 
pourrais formuler, sans hbsitation cet aphorisme : Lu pyrite est ci 
l'industrie f h i r n i p ~  cf yzie le pain p s t  d L'nlirnerilution de 
l'hoï7inie. 

(1) En France, les chemins de fer ne transportent le fulmicoton que 
lorsqu'il est irnprdgné d'vau, et les droguistes le conservent dans cet 6tat. 
Les pharmaciens le re~oivent ainsi niouillé, et ils n'ont qu'a le dcssiicher 
au moment de l'eniploi. 
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« Ce minerai  est devenu, en effet, l a  base essentielle de la fabrica- 
tion moderne de  l'acide sulfurique, cc puissant générateur des réac- 
tions chimiques, tout en  restant la source proriuctive et  privilbgiee du 
cuivre lui-même, dont l'emploi se développe de jour en jour. 

n Le travail de  M .  Trucliot reporid donc B un double besoin : pour 
les mineurs et  les métallurgistes, il Lraite des giseinenls de pyrite 
cuivreuse du globe et des niethodes hydron16tallurgiques d'extraction 
du cuivrc ; pour les fabricants de produils chimiques, il etudie les 
divers procPd6s de grillage des pyrites et  décrit les nouveaux fours 
crdés A cet effet. 

n De nombreux auteurs d'ouvrages de rriélallurgie générale o n t  
déjb traite, sans doute, de  la question de l'utilisation des pyrites, 
mais aucun jusqu'ici, croyons-nous, ne l'a fait avec autant de largeur 
et  plus d c  clarté que BI. Truchot. 

« Cet exposé vient & son heure, dans un moment ou,  par le deve- 
loppement de  la consommation du cuivre et dc l'acide sulfurique, ce 
genre de minerai est de  plus en plus recherche. 

n Le plan de l'ouvrage en augmente encore IïritérP,t et  e n  facilite la 
lecture:  aprcs une description (les principales mines de  pyrites et des 
minéraux sulfurés, l 'auteur arrive B l'élude des procédés modernes de 
grillage et de traiteiiient des minerais py~ileux, en consacrant un cha- 
pitre h I'aualyse ctiirriique de  ces minerais 

11 En outre des renseignements techniques, l 'auteur met en évi- 
dence la part considirable que la France a su prendre dans la recher- 
che ct  dans l'utilisation des pyrites par la grande industrie chimique 
nationale et  étraugbre. 

11 Le grand intérét économique qui s'attache actuellement B t su t  ce 
qui concerne les pyrites se trouve ti.op nettement expose dans le livre 
de  M.  Truchot pour que le public spécial auquel il s'adresse ne lui fasse 
pas l'accueil qu'il mérite.  D 

Kous ajouterons que la partie analytique de  ce volume sera lue 
avec le plus g rand  profit par ceux de nos lecteurs qui s'occupent de 
l'analyse minérale. 

Guide de prépr~t io i i s  ergatiiqiien it l'usage des 
ktudiantw, par E M ~ L  F I S Ç ~ ~ E R .  ~ I ~ O S C S S ~ I I P  de chimie à l'bniversité 
de aerlin ; traduction autorisée d'aprks la septiéme édilion allemande, 
par H .  DECKEK et G. DUNANT. 1 vol. de 110 pages (Gaulhier-Villars, 
 éditeur^, quai des Grands-hiigiistins, 53, Paris, VIe). - Ce guide 
presente de grandes qualités pratiques. car il résulte de  l'expérience 
pédagogique retirEe de l'enseignement d 'un quart  de siécle dans les 
laboratoires de  Fischer. 

11 se recommande tant  par le choix e t  l 'ordre des préparalions que 
par la clarté e t  l a  précision de  ses indications. 

Depuis quelques années. un  certain mouvement s'est produit, défa- 
vorable a l'emploi des manuels pour l 'enseignement a u  laboratoire. 
II arrivait soiivent, en effet. que les étudiaiits faisaient toutes les pr6- 
paralions machinalement, sans  s'occuper de  la littérature et sans  se 
donner l a  ptline d'observer les pheuorriéues qui s e  produisaient au  
cours de  I'expCrience. Les manuels qui donnenl des indications théo.  
riques ont le tort de n e  pas forcer l'étudiant ti chercher lui méme 
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dans  les ouvrages de chimie organique l'explicat,ion des opérations 
qu'il effectue ou h remonter jusqu'g la littérature originale. D'autres 
guides tombent dans I'extréme oppose en ne donnant  que des prépa- 
tions faciles, qui ne présentent ni intérêt  tliéoriquc, ni gradualion 
méthodique des difficultés expérimentales. Etant  donné le développe- 
m e n t  considerable qu 'a  pris l 'enseignement dcins les laboratoires, 
l'emploi d'un guide est devenu indispensable. 11 représente une grande 
economie de  temps et  de  travail niécanique pour l'assistant et  lui per- 
met,  par ce fait rneme, de  diriger ses efforts vers le développenient 
d'une certaine dextérité manuelle et  de la faculté d'observation, qna- 
l i t& indispensables B un chimisle. 

Si l'on exige de l'étudiant qu'il se soit renseigné sur  les réactions 
e t  les substances avant de  commencer la prcparalion, on n 'aura pas 
à se plaindre des résultats d e  l'emploi d e  ce manuel.  

Nleiiicotu ilii cliiii;iste (ancien Agenda du chimiste). recueil  
d e  tables et  de  documents divers indispensables a u x  labora to i res  
officiels et  indz~st r ie ls ,  publié sous l a  direclion de  A. HALLER, 
membre de  l'Institut, et  Ch. GIRARD, directeur du Laboratoire muni- 
cipal de Paris. 1 vol. de  758 pages (B. Dunod e t  E .  Pinat, éditeurs, 
49, quai des Grands-Augustins, Paris,  VIe). Prix : 1 2  f r .  - Tous les 
chimistes sont unanimes reconnaitre les services que leur ont  ren- 
dus les édilions de  l 'Agenda d u  chimiste, dont le premicr volume, 
paru en 1877, eut une  suite ininterrompue d e  successeurs jusqu'en 
1897. Le vingt e t  uniéme volume niarqua la fin d e  la carri tre de cet 
ouvrage, qui Se  trouvait dans  tous les lahoratriires. 

Dix années, fécondes en découvertes e t  e n  inventions utiles, se sont 
écoulées depuis. 

11 parut à M. Charles Girard, un des rares survivants de  cette pha- 
lange de jeunes savants d'alors qui furent  les promoteurs de l ' dgenda ,  
que le rriornerit était venu d e  ressusciter, sous un aut re  nom,  l'excel- 
lent petit livre. S'adressant ii quelques savants, il a réussi ti consti- 
tuer un  comité d e  rédaction qui s'est mis à l 'œuvre. 

Le nouveau volume, fruit de cette collaboration, tout.  en ayant, 
pour certaines d e  ses parties, des poinls de  ressemblance avec son 
ainé,  en diffère cependant suus bien des rapports, e l  il est beaucoup 
plus important. 

Son chapitre ier renferme, comme l'Agenda, des documents physi- 
ques auxquels on a joint  des tables de logarilhines, un abrégé du sys- 
tème C. G. S .  et quelques donnees thermochimiques. 

Dans le chapitre II, on a réuni des documents indispensables de 
chimie pure e t  de mintkalogie. 

Quant au chapitre 111, il comprend, sous une forme claire, precise 
e t  succincte, les meilleurs prockdés d'analyse appliquds aux matières 
alimentaires el  aux produits usités dans les industries les plus 
diverses. Cette partie de l'ouvrage se recommande tout particulitre- 
ment  à l'attention des praticiens Les méthodes choisies et  décriles 
nnt  été, les unes Clahorees entiérement, e t  les autres sonmises au 
contrdle le plus minutieux par les savants analystes du  Laboratoire 
municipal. Toutes ont reçu l a  sanction d'une longue pratique. 

Sous sa nouvelle forme, le Jfemento du chimiste n c  le cédera en  
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rien comme interêt B son ancien, e t  il recevra des hommes de> 
science, auxquels il est destiné, le rnéme accueil favorable. 

Trait6 rl'analgnc chliiiique cipl~lieahla m a x  csnsirr 
Incliitrlcl*, pRr P o s ~  et NEUMANN : Iraduil par  le Dr L. GAUTIER ; 
tome II, premier fascicule. .I vol de 202 pages (Hermann, Çditeur, 
6, rue  de  I H  Sorbonne). Prix : 6 fr. - Nous avons d6jL signalé nos  
leclriirs la publiralion du rirriiiier fascicule du (orne 1 de la deuxième 
édition de l'ouvrage de Post. que tous les chimistes analystes ont  eu 
l'occasion dc  consulter. Le fascicule qui parait actuellement traite Ics 
sujels suivants : chaux, ciments, mortiers et platre ; produits &rami- 
ques ; verres et  glaçures. 

Nous relrouvoris daris ce fascicule les qualités que nous avons signa- 
lées dans le précédent. 

L'ouvrage complet formera deux volumes comportant chacun 
quatre fascicules, dont deux ont  actuellement paru. 

ELulleiln sefrntifique et Indnsîricl de  In iimisnii 
ISonrc-Bertrand l i l ~  rie GPHRSC. - Le Ilzclletin d'octobre 
1007 (Ze série, nu 6) est divise comme Ics précédents e t  contient dans 
la première partie (travaiix scienlitiques) dcs recherches chimiques 
sur l a  végétation dcs plantes à pari"um e l  des études sur diverses 
hriiles essentielles [bois de santal, linalo6, lavande, sauge, tetran- 
thera polynntha, magnolia koi',us). 

Dans la deuxikme partie (revue industrielle), on troiive des rensei- 
gnements sur le marche des essences e t  les récoltes florales du  'Midi 
de  la France.  

La troisième partie est une revue des lravaus récents sur les par- 
fums e t  les liniles essentielles. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Arrètb fixant l e a  m6tliorles que doivent rruivre I c s  
Idmratalrew offioleIo pniir l'analyse des eidrcn et 
poirés, lirriiir s et pnins d'épices. 

Alcool. - Extrail dans le vide. - Sucre réducteur. - Saccha- 
rose. - Rextrine. - Examen polarimetrique. - Operer comme il 
a é té  dit pour le vin. 
Extrait non sucre. - S'obtient en retranchant de  I'exlrail l a  

somme du sucre réducteiir e l  du saccharose Si le cidre ou  k poiPé 
exeiniine renfermerit plus de 10 gr .  de sucres, il b u t  éliminer la 
majeure partie de ceux-ci par  ferrnenlation. Pour cela, on ajoute a u  
cidre une  trés petite quantite! de  levure, e l  l'on place A l'étuve A 
25 2SU pendant quelques jours. On effectue sur le cidre refermenié une 
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noiivelle détermination de l'extrait e t  des sucres, et  ce son t  ces rksul- 
tats  qu'on utilise pour ca lcukr  le non-sucre. 

Acidité totale, fixe et volatile.  - Acide tartrique. - Cendres. 
- Opérer comme il a été dit pour le vin. 

Alcalinite' des cendres. - Reprendre les cendres par l 'eau; filtrer, 
et, dans la liqueur filt,r@e, tlkteririiner l'alcalinité a u  moyen de  l'acide 
sulfurique decinormal, e n  ernplogarit l'orange comme indicateur. 
Evalucr I'alcalinitE en KPCO< Soit n le nombre de cc. de liqueur 
acide employée; l'alcalinité en KzC03 est : n X 0.2764 par litre. 

Bimalate  de potasse. - En multipliant le résultat préckdent par 
2,48, on obtiendra un chiffre qu'on inscrira dans le h u l l ~ t i n  d'ana- 
lyse sous la rubrique : Alcalinité exprimée en  bimalate de po- 
lasse. 

Acide citrique. - Opérer comme il a été dit pour le vin. 
Mutiéres colornîttes étraiiyères. - (Voir l'instruction speciale). 
ilnti,septigiws et 6dulcoran,fs : Acidc salicylii~ue, acide horique, 

acide fluorhvdrique, saccharine (Voir l'instruction spiciale). 
Acide su l fureux .  - OpErer comme il a étC dit pour le vin. 

Gluten. - Le dosage du gluten & l 'état sec donne seul des iésultals 
constants. On y procède de  la façon suivante : 

Le gluten essoré est placé sur une  plaque mince de nickel tarée,  de 
7 X 7 centimètres, dont un c6té est relevé a angle droit. La plaquc 
est prkalablement enduite de vaseline. On porte la plaque sur le plan- 
cher infbrieur d'une étuve & huile ieglee à 1050. 

L&, sous l'action d'une température sensiblement plus élevée, le glu- 
ten se coagule, si bien qii'au hout de vingl B vingt-cinq minutes, il 
devient possible de le couper avec un scalpel, de façon a faciliter s a  
dessiccation. On donne pour cela, sur la surface di1 gluten, cinq ou 
six coups d e  larrie, eri évitant de séparer complèternent les tranches, 
et on les ecarte les unes des autres par une pression enlre les doigts 
pour empêcher leur récollement. 

La plaque et le gluten qu'elle porte sont alors places & I'CLuve & 
1 0 3  et. abandonnés A une dessiccation complète. On laisse l'etuve 
jusqu'k poids corisfarit. Il  Faut environ douze heures, au iiiaxi~riurn, 
pour qiie toute l'eau soit kvaporée. 

Examen microscopigiie : recherche d u  r i e  e t  d u  maïs - Les 
farines fiaudees par addition de riz ne contiennent frequernment 
qu'une faible proportion de  cet amidon, aussi l'examen rnicroscopi- 
que ordinaire peut il donner des rGsultats incertairis. Dans ce cas, on 
emploiera le procédé suivant, qui permet de caractkriser le riz avec 
certitude (procédé Bellier). 

On dépose sur une lame porte-objel une goutte de l'eau amylacée 
provenant de  l'extraction du gluten, après l'avoir forlemeni agitée 
pour remettre l e  dépdt en suspension, et on  laisse la prépuralion se 
dessecher cornplèlernent ti l 'air. On l a  délaye alors dans  une forte 
goutte de  la solulion alcaline suivante : 

Potasse pure en cylindres . . . 5 gr.  
Glycérinepure . . . . . . 15 
Eau distillée . . . . . , . 85 
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et l'on recouvre d'une lamelle pour procéder b. l'examen microscopique. 
Les grains d'amidon d e  blé n e  tardent pas se gonfler et, par suile de  
leur transparence, à devenir invisibles aprés quelques heures. Les 
grains d'amidon de  riz apparaissent alors s ~ u l s  dans la preparation, 
avec leur forme polyédrique caract?rislique, laqiielle est d'autant plus 
nelte que les grains ont  a i i g m e n t ~  logèrement de volume 

Quelques grains très fins d'amidon de blé rbsislent parfois b. ce 
traitement,  mais, comme leur forme n'est pas polgedrique on ne peut 
les confondre avec les precddents. 

L'aclion Ùu réactif est acceleree par une Iégkre elevation de  tempé- 
rature.  

Le mérne mode opératoire est  avantageusement employé pour I'exa- 
men microscopique des diverses couches du dkpot qui se forrrie par le 
repos des eaux ~rriy1at:bes. I I  peut ègalernenl Ptre employé pour l'exa- 
men direct de la farine, mais les résultats sont beaucoiip moins 
nets. 

L'amidon de maïs se comporte comme celui de riz. 
Sous l'influence de  l a  liqueur alcaline, les gruaux de  riz ou de maïs, 

qu'on sépare en recevant sur  le tamis no 2i0 les eaux de lavage du 
gluten, se disagrègent très rapidemerit, mais les granules isules con- 
servent leur forme et leurs caractères. 

La solution alcaline contient environ 4,5p.400 de KOB. Elle doit 
élre conservée en flacons bien bouches. 

Reclterche des matières minérales : talc, etc. - Dans un tube A 
essai de  20 cenliiiii.tres de hauteur et de 2 cenlimblres de diamctre, 
on introduit 4 gr. de faririe e l  20 cc. de ti.lrachlorure de  carbone; 
on agite fortement, puis o n  laisse deposer. Les plus pelites traces d e  
matières minéralrs se précipitenl, tandis que la farine surnage.  

Les poiissié.res de  grks provenant de  l'usure des meules forment 
un trés lbger dép6t brun, I'orrné de  petits grains mobiles, tandis que 
les matières minérales ajoulEes fraudiileusement donnent un  dépôt 
blanc ou grisktre adhérent.  

Si l'on a constaté la présence d'un tel dépst, n'aurait-il que 2 A 3 
millimètres de diamètre, on opere un trriitement semblable sur 
50 gr .  de farine, qu'on agite i'nergiquernent dans  une boule a 
décantation avec MO c c .  d e  tétrachlorure de  carbone. En manmu- 
vrant r a p i d ~ m e n l  le robinet, on  entraine le dép0 t  I'ornié dans une 
capsule de platine On agite ti nouveau, e t ,  aprEs avoir recommencé 
trois fois celte operalion,en recueillant chtique fois le dcip6t, on laisse 
reposer jusqu'au lendemafn pour recueillir les derniéres traces de 
matières ~iiinerales. 

Le liquide, reçu dans la capsulé, est évaporé, e t  le rosidu est inci- 
n6ré pour liriller les matières grasses enliainées. 

Le po idsdu  residu rrprt;sente, avec une perle de un cinquième 
environ, la malitire minérale ajoutée à la farine. 

Recherche d u  sel d'étain. - Le chlorure s tanncur  est assez souvent 
ernployé, à des doses allant jusqu'à 3 e l  m&me 5 gr. par kil., poua 
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biirnehir les p â t e s f a i t ~ s  avec des mélasses et  des farines de  seigle, ou 
pour décolorer les mélasses elles-memes. On le recherche de l a  facon 
suivante : 

i 00  gr.  de pain d'6pice sont coupes en petits morceaux, sbchés 
e t  pulvérisés. La poudre obtenue est mélangke avec 3 8 4 gr. de 
carbonate de soude pur e l  SPC et calcinée. Le charbon obtenu est 
broyé, traite par l'eau regale faiblement nitrique. La  masse est dessé- 
ch& et reprise par l'acide chlorhydrique et I'eaii bouillante. La 
liqueur, sCparke par fillration. très faiblement acide et houillante, est 
traitée par un courant prolongé d'hydrogbne sulfuré. On reciieille le 
suliure forme, et  on le transforme vn bioxyde d'étain. Le poids de  
bioxyde (SnO'), multiplie par i,5, donne la proportion de chlorure 
stanneux (SnClS, 2 a q . )  existant dans 100 gr.  de  produit. 

Pour les mélasses, il y a lieu de  delruire la matière organique par la 
mi thode de Ogier (HCI gazeux e t  ÇI03K).  

Décret orgcinisanf 1c nei~viee d'inwpeelinn ponr la 
r&prrmwion t1e.u Crnucl~.; mur lem Imiasoiia, lem tieiirCea 
nllincni~lrer , les prnclolta agrieolcn et les cngritln.- 
Le Prksident de la Hépubliqiie française, vu la loi du IRP a o t t  1'305 sur 
l a  répression des fraudes dans  l a  vente des marchandises e t  des fal. 
sifications des denrhes alimentaires et des produits agricoles ; 

Vu le iICcret du 31 juillet 1906. portant rCgl~rnent d'adrriinistiation 
publique pour t'application de la loi du i e r  aoùt 4905, en ce qui con- 
cerne les boissons, les denrCes alimentaires et les produits agricoles ; 

Yu l'article 75 de la loi de finances du 30 janvier 1907, autorisant I R  
création au  ministi~re de l'agriculture d'un emploi d e  chef de  service 
pour l'inspection des laboratoires et  établissenients de vente des den -  
rées et produits pharmaceutiques et  al imentaires;  

Vu le decret du 84 avril 1907, fixant les attributions de  ce service ; 
Sur  le rapport du ministre de l'agriculture, 

Décrhte : 

Art. Ior. - Le service d'iospection des laboratoires et etablisse- 
ments de vente d e  denrées et  produits pharmaceutiques et alimen- 
inentaires prend le nom de  a Service de  la répression des fraudes D. 

Art. 2. - II est  créé, près d e  ce service, un personnel d'agents 
chargbs d e  surveiller l'application de la loi dii i w a o b t  1905 et des lois 
qu'elle a maintenues, en ce qui concerne la reprcssion des fraudes sur 
les boissons, les denrées alimentaires, 16s produits agricoles et  les 
engrais.  

Art. 3. - Ce personnel est  compos6 d'agents nommes par arrèté, 
sur  la proposition du directeur du secrétariat et  du personnel et du 
chef du  service d e  l a  rrpression des fraudcs. 

Il comprend : 
Un inspecteur général, 
Quatorze inspecteurs, qui prennent le nom d'inspecteiirs de l a  rkpres- 

sion des fraudes, dont trois sptkiaàement chargés du service des 
beurres. 

Art. 4. - Les inspecteurs d c  la répression des. fraudes s o n t  choisis 
parmi les agents des contributions indirectes ayant au moins le rang 
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de receveur ambulant ou de commis principal assimile, mis ii la dis- 
position du ministre de I'agriculture par le ministre des finances, et, 
dans  l a  proportion d 'un 1iri.s. pnriiii dcs agcnls speciaux chois s direc- 
tement par le ministre de  l'agriculture, en raison de  leurs connais- 
sances techniqves. 

11s reçoivent les apliointeiiierits de Icur classe dans 1 adininistration 
des contributions indirectes et  conservent leurs droits l'avancement 
dans  cette administration 

Les inspecteurs n'appartenant pas A I'adrninistration des contribu- 
tions indirectes reçoivent un traiteiiient de 4.000 francs,  qui peut 
s'élever tous les trois ans,  par auginenlalions successives de 500 francs, 
jusqu'ii 5.500 francs. 

L'inspecteur général reçoit un traitement de 5.000 francs. qui peut 
s'élever tous les trois ans. par augmentations successives de  500 francs, 
jusqu'b 7 000 francs. 

Ils sont sonmis aux règles de  la discipline qui régissent les agents d e  
I'adiiiioistration centrale. 

Les nominations des inspecteurs ont  lieu A la derniére classe. 
Art .  5. - Ln arrêt6 du ministre de l'agriculture, sur  la proposition 

du chef du service de l a  répression des fraudes, fixera tous les ans  le 
rayon d'action de  chacun des inspecteurs, le lieu de  leur résidence, 
ainsi que les indemnités et frais d e  tournée qui leiir sont alloués. 

' 

Art. 6. - Le ministre de  I'agriculture est charge de I'execution du 
présent décret. 

Fait  A Paris, le 21 octobre 1907. 
A .  FALLIBRES . 

P a r  l e  Président de l a  République : 

Le ministre de I'agriculture, 
J. Ruau. 

Ce minish-e des finances. 
J.  CAILLAUX. 

Congrès iiitcrnatlonal pour I n  répresolon des 
l i n u d r a  alinieiilui~-ro c t  pl~arineccutiquca. - L'n Con- 
grés international pour la répression des fraudesalimentaires e t  phar- 
maceutiques aura lieu i~ Genève en septembre 1908. C'est le premier 
Congrés réuni dans  le but que nous venons d'indiquer. 

Ce Congrès comprendra des membres donateurs, qui recevront ce 
titre aprés avoir versé une sorrime d'au moins 100 francs ; des mem- 
bres titulaires, dont la cotisalion est fixee t~ 20 francs ; le titre d e  
membre  titulaire pourrü ètre accordé à une collectivité qui aura  paye 
au  moins 20 francs ; celte collectivité pourra se faire représenter par  
un ou plusieurs délégués ; d a n s  ce dernier cas, l a  cotisation d e  
20 francs sera due pour chaque del@guP. Enfin, il y aura des membres 
associés, dont  l a  cotisation eut fixle !i 10 francs. Peuvent etre associCs 
les personnes faisant partie de la famille d'un membre titulaire 
(femme, frkre, sœur ,  fils, fille) ; ces membres associ@s pourront 
assister aux séances. mais ils ne pourront prendre par t  ni aux votes, 
ni  aux discussions : ils rie pourront faire aucune communicalinn e t  ne  
recevront pas les comniunications du Congres. Ils beneficieront des 
avantages accordés aux congressistes pa r  les compagnies de chemins 
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de fer ou autres entreprises de transport;  ils pourront participer aux 
excursions, aux fktes et  aux réceptions. 

Les Iangiies officielles du Congri.s seront I'alleniand, le français, 
l'anglais et l'italien. 

Les rapports t i  présenter a u  Congrès devront etre adresses par les 
rapporteurs uu secretaire général  de la delegation de leur pays avant 
le 15 janvier 1908. 

II y aura iles s e a n c ~ s  de sections et des séances plkniéres, en dehors 
de  l a  séance d'ouverture et  de  celle de cldture. 

La  delegation française chargée de l'organisation du Congrès pour la 
France a pour président M. Bordas, directeur des laboratoires du 
rninistkre des Finances ; pour secretaire gdnéral, M .  ROUX, directetir 
du  servire de la répression des fraudes au rriinisltre de  i '4gricultore; 
pour secretaire, RI. Franche, direcleur de la Iienue in te~mzt ional~  
des falsi@cations. 

Les adhesions doivent être adressees à M. Franche, secrétaire 
du CongrCs, 43 ,  rue Tailbout, à Paris, qui est chargé d e  les transmet- 
tre,  avec les cotisations, an  secriitariat gEnéral d u  Congrks, 12. rile du 
Rhone, A Genéve. 

DEMANDES E T  OFFZES D'EMPLOIS. 

Nous informons nos lecteurs qu'en qualité de secrétaire général du Syn- 
dicat des cliiinistes, nous nous cliargeons, lorsque les deniandes et  les 
oflres le permettent, de procurer des cliiriiistes aux industriels qui en oril 
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-  
cuites. S'adresser à hl .  Crinon, 45, rue Turenne, Paris 30. 

Sur  la demande de RI. le secrétairc de I'Association des anciens élèves 
de l'Institut de cliirnie appliquée, nous informons les iriiiiistriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant 1i lui, 3, rue Rlictie- 
let, Paris (6e). 

L'Association amicale des anciens 6lkves de iïnstitut national agrono- 
inique est $ même chaque annke d'offrir YM. les industriels, chi- 
mistes. etc., le concours de plusieurs ingénieurs agrorioiiies. 

Pri4re d'adresser lcs deniandes au siége social de l'Association, 16, rue 
Claude Bernard. Paris, 5.. 

20 ans, pas de service militaire a faire, ayant pas86 4 an- CHIHISTE nees . dans liaut-fourneau et  aubrie, demande une place 
arialn ilp. O U  touchiint à. l'industrie dii fer en France ou d a n s  les colonies 4' ou à 1 étranger. Adresser les demandes nu bureau des Annales de c h i m e  
analytique, 45, rue Turenne, I'aris, aux initiales G. M .  

INGÉNIEUH-CHIMISTE licemi6 ès sciences, diplôm6 de l'Institut 
Pasteur et de la Faculté des sciences de 

Toulouse, marié, connaissant coniptabilite et dactylographie, pouvant 
faire correspondance commerciale en anglais, en italien, en espagnol, 
demande place dans l'industrie. - Adresser les demandes au bureau des 
Annales, aux inilitlles J .  C. 

Le Gérant : C. CRI NO^. 

u v u .  - IMPRIMKRIB L. BAIWEOUD ET cis 
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t r eza l .  . . . . . . .  173 

- ; sa consomni;ition dans l a  
fermenlation des moûls. pa r  

. . . . .  M .  Mestreeat 347 
- : son dosage et sa  skpara- 

tion des autres arides oraa- 
niques dans les végktaux, 
pa r  M.Alhahary . . . .  4 4 3  

A c i d e  o x a l i q u e  ; son dosage 
el sii sbp;iraiion des a u t i w  
acides rir:.aniqiies dans les 
v i i ~ é t . i u ~ ,  pa r  M. Albatiary . 4 1 3  

A c i d e  p h o s p h o r i o u e  ; son 
dosaze dans  I rs  e n ~ r a i s .  . 362 

- : dosage d e  I'aciile boriqiie 
en sa prbsence, pa r  M M .  
Rorlzer, Manning et  Lang . 410 

A c i d e  r o s o l i q u e  ; réaction 
colorée. Dar M. Pinerua Al- 
varez.  . . . . . . .  9 

A c i d e  s a l i c y l i q u e  : s a  prP- 
senci: dans les tomates e t  la 
qiiestion des exp-rtises, par  
M. l'ellet. . . . . . .  10 

- ; son influence srir la  diaes- 
tiori et la santé, par M. Wi- 
ley . . . . . . . .  160 

- ; son dnqace dans l'urine, 
pa r  M. Wilry . . . . .  161 

- ; sa rechervhe dans  les vins 
et les conserves, par  M. Vi- 
tali . . . . . .  331 

- i r ~ c h e r r h e  de I'acidr plié- 
nique dans I'), par M. Car- 

. . . . . . . .  letti 456 
- ; niblhode officielle pour  sa 

recherrhe dans 11,s aliments. 458 
A c i d e  s u c c i n i q u e  ; son em- 

ploi dnns I'acidimi.trie, par  
MM. Phels e t  Hubbard . . 453 

A c i d e  s u l f u r e u x  ; rriethode 
officirllr. pour s a  recherche 
dans les aliments . . . .  456 

A c i d e  s u l f u r i q u e  ; ohserva. 
lions eur l a  c lrinalion des 
pri'ripilbs de sulfate d~ ba- 
r y u m  par M. I'ellt4 186 r t  318 

- : niéme sujet, p a r  M .  Tru- 
eliot . . . . . . . .  467 

- ; son dosage voliirn6trique 
dans  les eaux,  p a r  M. Konia- 
rowski . . . . . . .  282 
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- ; son dosage en présence 
de I'aüi'le fluorhydrique, par  
M .  Deussen. . . . . .  

A c i d e  t a r t r i q u e  ; sori dosage 
volunietrique, pa r  M .  Mes- 
t rezat .  . . . . . . .  
- ; réaction caracléristique, 

. . . .  par  M. S i ~ l l i ~ a ~ i  
- ; son tlosdge dans les tiir- 

tres. pa r  M .  Cdrle . 243 et 
- ; bit .~r trate  de potasse éta-  

. . .  lon,  p a r M .  Carlrs. 
- ; nouvelle nicthode pour 

son dosage. pa r  MM. Chap- 
man e t  Whitteridge . . .  - ; son dosage e t  s a  sépara- 
tion des autres acides orgd- 
niqiies dans  les vegktaux, 

. . . .  par  M .  Alhahary 
A c i d i m é t r i e  ; emploi de I'a- 

cide s ~ i c r i r ~ i q u ~ ,  p a r  MM.  
. . . .  Phels e t  Hubbard 

A c i e r  ; dosage rapide du nic- 
k1.1. p a r  M .  Uougherty . . 

A d r é n a l i n e  ; ritartion carac- 
téristique, par  MM. Gunn ct 
Hari-son. . . . .  

A l c a l o ï d e s  ; 'infiuence de di- 
vers m~iiiicarnrnts su r  leur 
reiherche, par  M. Panzer . 

A l c n o l s  ; arréte ministkriel 
fixani les iriblhnries ollicielles 
pour l eurana lyse .  . . .  

- ; préiiaralion d'alccinl 
e x ~ m ç t  d'aldi'hyde, par M .  
nunlop . . . . .  

A l c o o l  r n é t h g l i q u e  ; s a  re- 
ctivri:he ricuis IRs eaux-de- 
vie. par M. Wolf f .  . . .  

A l d é h y d e  f o r m i q u e  ; son 
actiori s u r  les tannins, par 
MM.  P. Jean et  Frabot  . . 

- ; son eiiiploi pour la  re- 
cheri-he des colorants artifi, 
ciels daris les vins, pa r  MM. 
F. Jean e l  Prabot . . . .  

- : sa recherctie dans ler vb- 
aetaux verts, par  N. Kirnp- 
firi. . . .  . . .  

- ; rn~ihorie  offirielle pour sa 
r ~ c h e r c h e  dan.; I I ~ S  a l i i i i~nts .  

A l d é h y d e s  ; eml~loi  d e  I'tiz- 
moglobinc pour les diffbren- 
rier d'avec les acétones, par  
M. Bruylants . . 

A l i m e n t s  p o u r  le b é t a i l  .; 
rnithodes d e  conven t iw pour 
I ~ i i r a n ~ l y s e .  . . . . .  

A l i z a r i n e  : réaction colorée, 
pttr M Pineriia Alvarez . . 

A m m o n i a q u e  ; soli dosage 
dans las raiix au rriovpn du 
rbactif d e  Ncssler, p a r  M .  

. . . .  Buisson 6 5  pt  

- ; son dosage dans le lait e t  
dans le sang, par M. Labat. 

- : son dosage, p a r  hl. Ron- 
ctibse . . . . . .  

A n a l y s e  ; mC- 
ttiiide s y ~ t é r n ~ r t i ~ l u c  d'analyse 
quiilitative coiiiprenant lous 
les ilbrnvnts ui8talliqiit~s. par  
M. Noyes. . .  67, 1 5 i  et  

A n i s  ; riiethoile officicllc pour  
s o n a n a l y s e .  . . . . .  

A n t h r a g a l l o l  ; rkaction colo- 
rer .  pa r  U. Pinerua Alvarez. 

A n t i m o i n e  ; son dosage ra- 
piale dans  les alliages d'im- 
primerie, p a r  M. Yockey. . - : son dosage et s a  s~:para- 
tion d e  l'arseriic dans les iiii- 
nerais, par M. Low . . .  

- .  son d o s a p  dans le caoul- 
chouc,  par  M. Wazrier . . 

A n t i s e p t i q u e s ;  [iiethode offi- 
ciixlle pour Irur  recherche 
dans les aliments . . . .  

A p p a r e L s  ; appareil pour  l a  
dessicc.ition dans le vide a 
l'aide des hasses t rmpéra tu -  
res, par  M I .  d'Arsonval e t  
Bordas . . . . . . .  

- ; appareil pour l a  produc- 
tion d e  I 'hy~lrogerie sulfurd, 
par M. Ranwez. . . . .  

- ; a p p a r ~ i l  à rntrainement 
p r  la vapeur, pa r  JI. l'oz i- 

. . . . . . . .  ICscot 
- ; appareil pour le dosage d e  

l'acide carboiiique. par MM. 
Mac Parlane et i;regory . . 

- ; urt.oiiiétres, pa r  M .  I'ozzi- 
E ~ c o t .  . . . . . .  

- ; moyen dn fixnr les tuyaiix 
en caoutchouc a u x  prises d e  

. . .  gaz, par  H. Kcpitori 
- ; appareil à densité, p,ir 

M. Alcock . . . . . .  - : appareil p(3ur l'essai iles 
e s e n w s  minérales, par M. 
Roth . . . . . . . .  

- ; appareil pour  le dosiigr! d e  
l'acide cilrboniilue, par  h l  
Maltiei he. . .  . . . .  

- ; rnndifii:.ition & I'iiri~oiiiétre 
Regnard, par M .  l'ozzi-ICscot. 

- ; rni~dification du laveur k 
potasse d e  Mdquenne. . .  

- ; iippareil pour  le dosage 
de l'acidii i.arbonique, par  
M. Oliver y R8,dCs . . . .  - .  , nouvel ureorriétre, par  

. . . . . .  M .  Garcia 
- ; appareil pour  les essais 

d'or et d'arjierit, par hl. Dard. 
A r g e n t  ; appareil pour les 

e.sais d'argcnf, par  31 Dard. 
A r r h è n a l  ; s a  rc!chrrctie et  

son dosage, pa r  M. Bou- 
gault . . . . . . . .  

A r s e n i c  ; sa recherche et son 
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existence normale dans les 
organrs  huniains, pa r  hl. 

. . . .  St.11acfer. 52 et 
-: son dosage et s a  shpar,ttion 

d e  I'aniirnuine dans les mi- 
. . .  nerai.. pa r  M. Low 

- : sa rr-clierr-he dans les vins, 
par  M W .  Hubert et Alba. . 

Asa f œ t i d a  ; ré.ullats d ana- 
lysc.. par M: hfoore . . .  

A s p i r i n e  ; sa carartdrisation 
e t  sa  diffkreric.ialior1 rie ln 
pli(?iiareiine e t  du salophbne, 

. . . .  par  M. Hepiton. 
- ; son emploi pour recher- 

cher  Ir: bicarbonate de soude 
d a n i  le lait, par M .  Lelli. . 

Atoxyl ; s a  recherche et son 
dosage, par  M. Bougault. . 

A z o t a t e s  ; leur recherche 
d.ms les ioilures alcalins, 

. . . . .  p a r M .  Baroni 
A z o t e  ; son dosage dans les 

ennrais . . . . . . .  
B a r y t e  ; s a  séparalion d e  la  

strontiaiie et  de la chaux, 
par M Y .  Caron et Haquet . 

- ; méine sujet,  par hi. Bén6- 
dict . . . . . . . .  

B a u m e  de c o p a h u  et  B a n m e  
de  g i i r j  um, voyed Copahu 
Gurylurn 

Benzidine ; son erriplrii poiir 
la recherche des oxydants, 
pa r  M .  Driii&. . , 

- : son emploi poiir la recher- 
che du s ~ i n z  cians Ivs iiriiies 
et  dans les f é c ~ s ,  par MN. Ad- 
ler. . . . . . . . .  

B e n z o a t e s  ; solubilité des 
b e n z o ~ t e s  de strontium, po- 
tassium, plrirnb et zinc, par 

. . . . . .  M. Paielta 
B e u r r e  ; rechwche de la  niar- 

garine et d u  beurre de coco, 
p a r  M. Robin . . 14 et  

- ; recherchr d e  ses lalsirica- 
tiüns pa r  l'examen cristallo. 
gralihi~lue, p:ir M Legros . 
- ; procPde officiel puur son 

. . . . . . .  analyse 
- ; anornalies constatées dans 

son dosage par  le procédé 
Marchdnd, par M .  Isriard. . 

- ; kriide s i r  les niClticides 
eniployérs pour son esper-  
tiae, par M. F. Jean . 385, 

430 et 
- ; décret concernant la  re- 

pres>ion de la fraude. . .  
- ; son iinalyse . . . . .  
B e u r r e  d e  c a c a o ;  r~,chi.rche 

de sa  falsilivation par  le 
bourre de coco, p a r  hi. Ro- 
bin . . . . . . . . .  

Pages Pages 

-; procbde officiel poiir son 
a n a ~ y w  . . . . . . . .  341 

B e u r r e  de c o c o  ; sa recher- 
che d a m  le beure,par M. I b  
bin . . . . .  I h e t  40 

- ; s a  rrciierchr daris le siiin- 
doux, pa r  M .  R ihin . . .  87 

-; sa recherche Jan!: Ir beurre 
de cai.ao par &l Robiii . . 181 

B i b l i o g r a p h i e  ; Traite prati- 
qiie d a  l 'analyse des p z , p a r  
Berthelot . . . . . . .  36 

- ; Maiiuel d e  manipulations 
d'éli:i~lrochirriie, pnr Marie . 38 

-; TraitB de l a  fabrication des 
encres, cirages, rolles et cires 
a cacheter, par Gouillon. . 38 

- ; L e p n s  de chimie, par  Ca- 
dot. . . . . . . . . .  39 - ; Guide pratique des falsifi- 
cations des  mril.i&res olinien- 
trires, p a r  Brrtedu. . . .  73 

-; LPS siicreq, le cale, le the, 
. .  le chocolat, par  Girard. 73 - ; Traité dcs ur ines,par  le D r  

Gérard . . . . . . . .  74 
- 1  Annuaire d u  Bureau des 

lonzitudes pour 1J07 . . .  7 i  
-; Les alinienis. pa r  Balland. 114 
-; Les huiles et  1t.s g r i~ i s s r s  

d'orizineanirnale par  Prits1.b 114 
- : L'liygièiie ilu travail dans  

l'industrie. pa r  Grillei. . .  115 
-; L a  sbcurit8 du travnil dans  

l'iridii-Irie, par  Grillet. . .  116 
-; Bulletin scientiriqiie d e  la 

maison Houre-BerIrand 117, 
. . . . . . .  333 e t  483 

- ; Epiiralioii biolo~.iqiie des 
enux residuaires, par  Bau- 
cher . . . . . . . . .  117 

- ; Céruse et blanc de zinc, par  
P e t i t .  . . . . . . . .  165 

-; Essais de Jean Rey . . .  210 
; Le lait,  la  crdnie e t  le 

beurre. pa r  Lindet . . . .  254 
- ; Les nouveaulbs chimiques 

pour 1907, par  I1oiilenc . . 293 
-; L'ana yse chimique en su- 

crerie et  raffinerie, pa r  Fri- 
. . . . . . . .  bourg. 294 

- ; Les parfums, rnBilicarrieriti: 
r t  prodiiils photograptiiques, 

. . . . . .  par Lignon. 295 
- ; Fabrication des colles et 

gc'latiiies, pdr Fritscb . . .  295 
-; Traite d'analyse chimique, 

par Post . . . . .  332 et 483 
- ; F d  bricaiion des colles aiii- 

males. p ~ r  Caiiibon. . . .  333 
- ; L'urine au point de vue 

chimique et mkdical, par  
Blarez . . . . . . .  374 

- ; I'rkcis d'analyse biologi- 
que, par  Barra1 . . . . .  416 
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- ; Jahrbuch für  das Eisenhüt- 
tenweseii . . . . . . .  

- ; Lea pyrites, par  Trurhot  . 
-; Giiidc de prvparations or-  

. . .  gan iqws ,  par  Fisher 
- M~rrreiito du cliirniste, par 

. . . .  Halltar et Giiartl. 
B i o x y d e  d b a r y u m ;  son 

. . .  iin iiyse, pa r  M .  Lob 
B i c h r o m a t e  d e  p o t a s s e  ; in- 

convi;nienis de son ~ i i i ~ ~ l o i  
pour In ctinsei.vation dcs 
tkhantilloiis de lait de - t in i s  
31 l'analyse, par M.  Grinlot. . 

B i c a r b o n a t e  d e  s o u d e ;  sa 
recheiclie dans le lait a u  
moyen de l'aspirine, par 
M. Lelli. . . . . . . .  

B i o x y d e  de m a n g a n è s e  ; 
son aiocage iodornetrique, par 
M.  l i~rsot i  . . . . . . .  

B i s m u t h  ; son docage sous 
forme d e  pho5pliale en pré- 
serics dii r:ii~lriiiiiiii el. du ciii- 
vre .  11ar M. M ~ ~ e r  . . .  

Bi t a r t r a t e  de p o t a s s e  i t a -  
I o n .  liar h l .  Carlos . . .  

B r o m e ;  r~iaclii  n de Scli1;ig- 
deriliaulïeri appliqi16e à sa 
recherciiu, par BI. Deni.:(.s . 

- ; sa recherc l i~  iriicr~~cliiirii- 
que, par  M. Pozzi-Kscot . . 

- ; sa si'pardtion d'avec le 
chlore, par  M .  Andrews . . 

C a d m i u m ;  dosage d u  bismuth 
en sa pr6senr.e. par M M iser. 

- ; srln dosage, par M .  Flora. 
C a l c u l s ;  rrxherche de l'acide 

iirirliie, pdr M .  i ieturc . . 
C a l o r i f i q u e  (pouvoir) ;  sa  de- 

terminalion pour les Raz et 
les liquides volatils, pa r  M .  

. . . . . . .  G0iitiil 
C a m p h r e ;  son dosage dans 

I'hiiile carn~hrf ie .  Dar M. Lo- . - .  
t h i a n .  . . . 

C a m p h r e  a r t i f i c ie l  : rbactif 
vanilI lne-ucid~cli lurh.~driquo 
pour le dilfa'rencirr d'avec le 
camplirenaturel, par  M. Rnh- 
risch . . . . . . . .  

C a n n e l l e ;  méthode officielle 
pour son analyse . . .  

C a o u t c h o u c ,  dosaxe di: I'an- 
tiiiiiiine, par \I. W a g n ~ r .  . 

C a r b o n e  ; son do.age, par 
\!W. M ic Farlanc 1.1 Grcaory. 

C a r b y l a m i n e s  : leiir dosage 
rn  pré-eiice des nitrilcs. par 

. . . .  M .  Gui l l cmnr~l ,  
C é r u s e :  aori analyse, par  MM. 

1);ivis et Kleiii . 
C h a p e l u r e s ;  rrii'thodeo'ffjchlé 

pour leur analyse . . . .  
C h a u x  ; sa séparation d e  la  ha- 

Pages 

ryte  e t  de la strontiane, par  
. .  MM. Caron el Raquot. 107 

-; rnbilie siijet. par  M. Bene- 
. . . . . . . .  dict 285 

-; dosage de l a  chaux rausti- 
tirltie au inoyeii du sucre, 

. . . .  p ir  M tlendrick 419 
C h l o r e ;  ri:ai,lion d e  S,'tlikIr- 

drnliauff, n applii1iii;e iL sa 
rei~lii~rclie. par M. Drniz6s . 15 

-; niodificaii n de  la iiiotbode 
dc V~ilharil pour s s ~ n  d i.a;Se, 
par  MM. R~i.aiioff e t  Hill . 325 - ; sii skparalion d',ivt:c le 
b r o r n ~ ,  par hI. Aiidrrwu. . 326 

C h l o r u r e  d ' a z o t e  (sur  un cas 
de f'orrnalion du) ,  par  M. Rc- 
piton . . . 98 

~ h r o r n a t e s . & ~ é z  Àcide chro- 
mique. 

C h r o m e  ; s a  recherche à l'aide 
de I'i?au oxygénke, par  RI. 

. . . . . . .  L)enigÿs 
- ; soli dosage par  le pernian- 

qanate  ile potasse. par M. 
Roll~nhacli . . . . . .  

C h r y s a r o b i n e ;  rbartion rolo- 
ri'r, par M I1irii?riia Alvarer. 

C i d r e  ; i r i ~ i  liode olficielle pour 
. . . . .  son aiialysta. 

C i t r a l ;  sa. di:ti:rrriiri;iiiiiri ddns 
1'essciir.c d e  citron, par hl .  
Mac Cl ixc  . . . . .  

C o c a ï n e  : iodure double de 
hisiriutIr et d e  cocaiiio, pa r  
M .  P o u - E s c o t  . . . . 

C o l l e  d e  r 6 s i n e .  Voir Resine. 
C o m b u s t i b l e s  ; formule pour 

le calcul du priiivoir calorifi- 
qiie, par h l  Lenoble . . .  

C o n d i m e n t s  ; nibthode offi- 
cielle pour leiir analyse . . 

C o n f i t u r e s  ; nit~tliode ol'ficielle 
pour  Itwr analvse.  

C o n g r è s  d ' h y g i é n e  a i i m e n -  
t a i r e  d e  P a r i s  : c irripte 
rendu, par M. X. Hoc~qiii~s. 

103, 163 et 
C o n g r é s  i n t e r n a t i o n a l  p o u r  

l a  r é p r e s s i o n  d e s  f r a u d e s  
C o p a h u  . ( b a u m e  de) ; son 

. . . .  essai, par M. Ulz  
- ; rec:Iirrctir: dii t~aiiriit: d e  

gurjuru, par  MM.  Vander- 
. . . . .  kled ct Lyncli 

C o t o n - p o u d r e  ; corribustion 
s~ ion t~ inee .  p ~ r  M. R a n w e ~ .  

C r è m e  d e  t a r t r e  é t a l o n ,  par 
31. Carles . . . . . . .  

C u i v r e ;  d o s ~ g e  du bismuth 
en s a  pr6ssrice, p i ihl  Moser. 

- ; rkariion riiicrochimique. 
par MM. Mrerburg et PI- 
lipps . . . . . . . .  - ; sa recherche dans les vins, 
par ;\LM. Hubert et Alba. . 
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Pages 

-; son dosage et sa  sépara- 
tion par p r ~ c i ~ ~ i t a l i o i i  au 
moyen de I'acetylcrie, par 
MM. tirdiiiann et Makowka. 284 

C y a n u r e  d e  p o t a s s i u m  ; son 
dosage ddus le'; cydriiirrs 
industriels, pdr M. Adair. . 323 

D e n s i t é ;  v~iriiicatiori iles pic- 
iioriietres, par hl. Sidersky . 228 

D e s s i c c a t i o n  ; dessiccdtion 
dans le vide a l'aide ries has- 
ses ternpératiires. par hlM. 
d'Arsunval et Bordas. . .  4 

D i o x y q u i n o n e ;  réaction co- 
loi.ee, Dar M. I'incrua Alva- 
rez , . . . 

D u l c i n e  ; m i t h i d e '  o i f i c ie~~e  
pour s a  recherche daris les 
aliments. . . . . . .  

E a u ;  dosaxe d u  rnaiigaiibse 
dans les edux p itrjbles, par  
MM. Heriipal, Heyttiieri e l  
Kraft . . . . . . . .  

- ; valeur d e  la  réaclion de 
Pessler pour le dos;ige de 
l ' amiuoniaq~e .  pa r  M. Ruis- 
son . . . . . .  65 et  

- ; d ~ ~ s a g e  volumétrique de 
l'acide sullurique, par  M. Ko 
marowski . . . . . .  

-; r e  herche du ploiub, par 
MM. Mu5att et Spiro . . .  

-; d115age 1111 pli~niti, par  M .  
Klut . . . . . . . .  

E a u  o x y g é n é e  ; son essai, 
par  .N. sctiin~ilolla. . . .  

- ; rtxhcrche de I'acitanilide 
eiiiployee coirinie ;rgeiit (de 
curiaervatiiin, pdr M. L,iwdll. 

.-; sa reciierche par la bendi- 
zine, pa r  M. 1)criijies . . .  
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